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A. P R I N C I P E S , C O N T I N G E N C E S 
E T C R I T I Q U E S 

Du point de vue généra l , le monumen t anc ien est insépa-

rable de l ' h o m m e et de l 'h is to i re ; il s ' inscr i t dans la vie 

sociale, é c o n o m i q u e , religieuse et ar t i s t ique d ' u n e épo-

que : il est le f ru i t d ' u n e civil isation. Du point de vue du 

re s t au ra teu r , c ' e s t aussi tout cela , mais c ' e s t en par t icu-

lier un témoignage de technique et de beau té . 

Des généra t ions d ' h o m m e s ont impr imé leur marque sur 

le m o n u m e n t , en bien ou en mal . Mais ici, la dist inct ion 

en t re le bien et le mal est parfois sub jec t ive ; on serait vite 

tenté de c o n d a m n e r l ' appor t d ' u n e é p o q u e parce qu'i l ne 

ref lè te pas le goût de nos c o n t e m p o r a i n s . 

A côté des h o m m e s , le t emps à fait son œ u v r e , souvent 

des t ruc t r i ce . Les ma té r i aux , sur tout à l ' ex tér ieur , sont 

soumis aux m o r s u r e s du climat et a u x agents ch imiques 

de l ' a t m o s p h è r e . Le bon maint ien des m o n u m e n t s ré-

c lame des soins cons t an t s e t . malgré ces soins , il est ou il 

adv iendra un t e m p s où les matér iaux sont ou seront dans 

un état tel que leur r emplacemen t s ' i m p o s e . Si l ' en t re t ien 

a été re lâché ou si des t roubles imprévis ibles se produi-

sent . il f audra p r o c é d e r à des t r avaux de ré fec t ion , de 

consol ida t ion , voire de recons t ruc t ion . 

Il est souhai tab le que le monumen t du passé con t inue à 

vivre au milieu de n o u s ; pour cela , il faut lui donner une 

affectation qui a m è n e r a peut -ê t re la nécess i té soit de 

l ' agrandir , soit de le modif ier que lque peu pour l ' adap te r 

aux nécess i tés du momen t ou pour le plier à lin nouveau 

p rog ramme d 'u t i l i sa t ion . En ou t re , un monumen t ancien 

s ' inscri t r a rement dans son en tourage d ' é p o q u e . Ici en-

co re . il f aud ra fa i re en sor te que le cad re d ' a u j o u r d ' h u i ne 

le de s se rve pas. 

T o u s ces p rob lèmes d ' en t r e t i en , de ré fec t ion , de rempla-
c e m e n t . de consol ida t ion , d ' a d a p t a t i o n et d ' env i ronne -
ment adme t t en t une multiplicité de so lu t ions . Bien sûr . 
une doc t r ine s ' i m p o s e , mais celle-ci . si solide et si impé-
rative q u ' o n la veuil le , doit ê t re a s sez souple pour per-
met t re une appl icat ion tout à la fois intel l igente, réaliste 

et sensible . C h a q u e cas est un cas d ' e s p è c e et la mise en 
pra t ique de la doc t r ine se r é sume à main ten i r au mieux la 
va leur d o c u m e n t a i r e et ar t i s t ique d ' u n m o n u m e n t anc ien . 
Dans ses réa l i sa t ions , le r e s t au ra teu r consc ienc ieux se 
ré fé re ra à l ' adage bien connu des spéc ia l i s tes : « M i e u x 
vaut conso l ider que répare r , réparer que r e s t au re r , res-
taurer que r e c o n s t r u i r e » . Mais e n c o r e , faut-il que cha-
cune de ces opé ra t ions respec te la b e a u t é et la va leur do-
cumenta i re de l ' œ u v r e . 

Pour cer ta ins théor ic iens en c h a m b r e , la res taura t ion est 

une p ro fana t ion : t o u c h e r à un m o n u m e n t ancien équivaut 

à c o m m e t t r e un sacr i lège: pour e u x . mieux vaut laisser 

les m o n u m e n t s mour i r de leur belle mor t . Il est cer ta in 

que l 'appl icat ion d ' u n e telle théor ie condui ra i t nos arriè-

res petits-fils à ne plus conna î t re l ' a r ch i t ec tu re du passé 

que par des ruines in formes . Les t enan t s de ce t te théor ie 

radicale se r encon t r en t parmi les a r chéo logues a m a t e u r s , 

les poè tes et aussi parmi cer ta ins h is tor iens qui . travail-

lant en cab ine t , c o m p a r e n t a i sément un m o n u m e n t à une 

liasse d ' a r c h i v e s . Or , si celle-ci sommei l le pais ib lement 

sur son r ayonnage , le m o n u m e n t , dans la plupart des ca s , 

d e m e u r e dans la vie. soumis à une uti l isation pra t ique 

d ' u n e part et aux r igueurs du climat d ' a u t r e par t . 

Il impor te d ' ins i s t e r sur le fait q u ' u n m o n u m e n t n 'es t pas 

seulement un d o c u m e n t . Dans la plupart des cas . c ' e s t 

aussi une œ u v r e d ' a r t e t . à cet égard , son t ra i tement sera 

tout au t re que s'il s 'agissai t d ' u n e œ u v r e pu remen t docu-

menta i re . Tout travail q u ' o n y e f f ec tue ne pour ra en rien 

m e n a c e r son ha rmon ie de f o r m e , de cou leu r et d ' a m -

biance . Dire que la res taura t ion des m o n u m e n t s est une 

science et pas au t r e c h o s e , en niant l ' essent ie l le va leur de 

beau té , c ' e s t t o m b e r dans une a t t i tude pseudo-scient i f i -

que ou dans un inte l lectual isme simplis te . 

Hien sûr , il n ' y eut d a n s le passé que t rop de res taura t ions 

radicales , e t . a u j o u r d ' h u i e n c o r e , on est en droit de 

s ' a l a rmer de t rop de res taura t ions abus ives ou fau t ives à 

bien des égards . Souven t les cr i t iques sont jus t i f i ées . 

Mais d ' a u t r e par t , il a r r ive que le b lâme d ' u n e res taura-

tion s ' appu ie sur des faits inexacts , sur une a rgumenta -

tion spéc ieuse ou parfois m ê m e sur la mauva i se foi . Le 
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r ep roche est par fo i s fo rmulé hâ t ivement sans une 

conna i s sance par fa i te des c i r cons t ances de la res taura-

tion. Avant de j u g e r , est-on su f f i s amment avert i de l 'état 

réel des ma té r i aux et de tous les p rob lèmes d ' a r chéo log ie , 

d ' e s t hé t i que et de t echn ique qui t issent leur t rame sur 

c h a q u e c h a n t i e r ? Est -on au couran t des con t ingences 

dont la loi est i n e x o r a b l e ? 

Tout ceci soul igne à su f f i sance les d i f f icul tés de chacun 
des p rob lèmes . Il y a une doc t r ine d ' u n e part et son ap-
plication d ' a u t r e par t qui , elle, est c o m p l e x e , soumise à 
c h a q u e cas par t icul ier , mais pour laquelle on peut néan-
moins t en te r de dégager les lignes d i rec t r ices d ' u n e 
m é t h o d e . 

B. METHODE 

1. E T U D E H I S T O R I Q U E . A R C H E O L O G I Q U E E T 

E S T H E T I Q U E DU M O N U M E N T 

a) Sources écrites et iconographiques 

L ' a u t e u r du projet de res taura t ion aura d ' a b o r d à s ' en -
quér i r de la b ibl iographie relat ive au m o n u m e n t à res tau-
rer. Si ce la s ' a v è r e nécessa i re , il r e c h e r c h e r a lu i -même, 
dans les a r ch ives , les r ense ignemen t s complémen ta i r e s 
suscept ib les de l ' éc la i rer . Il réunira la d o c u m e n t a t i o n ico-
nographique du m o n u m e n t , c ' es t -à -d i re les g ravures et 
dess ins anc i ens , les pho tos an té r i eu res aux res taura t ions , 
les p ro je t s de c e s r e s t au ra t ions et tous d o c u m e n t s ap te s à 
l ' i n fo rmer . 

b) Documentation photographique 

Les pr ises de vues pho tograph iques d ' e n s e m b l e s et de 
détai ls se ron t auss i a b o n d a n t s que poss ible . Ce t te docu-
menta t ion au ra un double bu t . d ' a b o r d cons t i tue r la do-
cumen ta t ion de l 'état avant la r es taura t ion , ensui te aider 
et con t rô le r la mise au point des levés. 

c) Levés 

Il sera p r o c é d é ensu i te aux levés exac t s de l ' éd i f ice , en 
plan, é léva t ions et c o u p e s , en reproduisan t sc rupuleuse-
ment les dév ia t ions d ' a x e s , les ho r s - éque r re s et les hors-
p lombs . ainsi que tou te anomal ie p o u v a n t éc la i rer l 'his-
toire de la cons t ruc t ion ou fourn i r des indicat ions sur sa 
stabili té. 

Dans cer ta ins c a s . le levé mét r ique sera complé té par 
l ' indicat ion des c o t e s d a n s les anc iennes mesu re s locales , 
en to ises ou en pieds, ce t te mensura t ion pouvant révéler 
bien des déta i ls i n s o u p ç o n n é s d ' o r d r e a rchéo log ique ou 
s tyl is t ique. 

Pour les f a ç a d e s ou pour cer ta ins déta i ls , le levé pour ra 
ê t re c o m p l é t é par des pho tos ou par des pho tos -monta -
ges . avec ag rand i s semen t à une échel le dé t e rminée , de 
f açon à ob ten i r une sor te de levé pho tograph ique géomé-
tral . 

Le levé pour ra ê t re ob tenu éga lement par le p r o c é d é 

pho tog rammét r i que . 

d) Sondages et fouilles 

Dans de n o m b r e u x cas . des sondages s ' impose ron t pour 
re t rouver des détai ls or iginaux sous le plât ras ou dans 
l ' épa i sseur de maçonner i e s venues par ap rè s , ou der r iè re 
des déco r s adven t i ces . Souven t , la res taura t ion fourn i ra 
l 'occas ion de pra t iquer des fouilles qui rense igneront sur 
les origines du m o n u m e n t ou sur les éd i f ices qui se sont 
succédé au m ê m e e m p l a c e m e n t . Ces sondages et ces 
fouilles s ' e x é c u t e r o n t selon une m é t h o d e r igoureuse . 
(Techn ique p réc i se , levés et photos a v a n t , pendant et 
ap rè s les opé ra t ions , journa l de fouil les et de sondages . ) 

e) Détermination des campagnes de construction et 

de restauration 

L ' é t u d e des sou rce s écr i tes et g raph iques , des f o r m e s , 
des su tu res , e tc . amène ron t à dé t e rmine r les d i f fé ren tes 
c a m p a g n e s de cons t ruc t ion et de res taura t ion . Il s ' a v é r e r a 
utile de déce le r a v e c exac t i tude l 'œuv re des r e s t au ra t eu r s 
p récéden t s . La chronologie du m o n u m e n t et ses diffé-
rentes res taura t ions seront r epor tées g raph iquement par 
des hachures ou des te intes d iverses sur les p lans , sur les 
c o u p e s et éven tue l l emen t sur les f açades . 

f) Connaissance des monuments régionaux 

Il faut se rendre à l ' év idence que le r e s t au ra t eu r ne sera à 
m ê m e de déce le r tel ou tel détail i n soupçonné ou de saisir 
l 'espri t des f o r m e s p ropres à la région ou de c o m p r e n d r e 
cer ta ines par t icular i tés cons t ruc t ives que s'il connaî t 
par fa i tement le g roupe archi tectural auquel se ra t t ache 
l 'édif ice à r e s t au re r . Cela implique de sa part une infor-
mation assez é t e n d u e d 'h i s to r ien de l ' a rch i t ec tu re , non 
seulement dans un d o m a i n e généra l , mais aussi dans celui 
des ca rac t è re s locaux . Even tue l l ement , la col labora t ion 
d ' u n a rchéo logue bien au courant de l ' a rch i t ec tu re régio-
nale lui sera d ' u n secour s appréc iab le . 

g) Etude du mobilier et des œuvres d'art 

Il se peut que le r e s t au ra t eu r ait à o p é r e r une sélect ion 
d a n s le mobi l ier ou parmi les œ u v r e s d ' a r t qui seront à 
c o n s e r v e r après la res taura t ion . Les cr i tè res s ' a p p u i e r o n t , 
d ' u n e par t , sur la va leur es thé t ique ou d o c u m e n t a i r e de 
ces pièces e t . d ' a u t r e par t , sur les nécess i t és du service 
ou sur un p r o g r a m m e liturgique pour les édi f ices reli-
gieux. L.es é l émen t s anc iens ne seront j a m a i s dé t ru i t s . Ils 
i ront , soit à une rése rve , soit à un musée local, soit à un 
musée d iocésa in . Un inventai re en sera d r e s sé avant les 
t r avaux , ainsi q u ' u n e documen ta t ion pho tograph ique . 

h) Les abords 

11 est en tendu que la res taura t ion sera c o n ç u e , d a n s une 
cer ta ine m e s u r e , en fonc t ion des a b o r d s du site envi ron-
nant . du vo lume des cons t ruc t ions vois ines , des nécessi-
tés de la c i rcula t ion , e tc . 
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II. E T U D E T E C H N I Q U E 

a) Stabilité de l'édifice 

La techn ique m o d e r n e nous o f f r e des p r o c é d é s nombreux 
de conso l ida t ion , de p ro tec t ion , d ' a s s è c h e m e n t . Ces pro-
cédés seront au se rv ice du pr incipe de la conse rva t ion la 
plus parfai te qui soi t , c ' es t -à -d i re la plus r e spec tueuse de 
la va leur d o c u m e n t a i r e . Selon les c a s . la t echn ique d ' au -
j o u r d ' h u i appara î t r a avec f ranch i se ou sera d iscrè te ou 
m ê m e diss imulée à la vue. 

Le r e s t au ra t eu r devra i t ê t re pa r fa i t ement au courant des 

t echn iques du bé ton a r m é , des pou t ra i sons méta l l iques et 

de toutes les m é t h o d e s de conso l ida t ion . Sans dou te , ne 

pourra-t-il r é s o u d r e lu i -même tou tes les ques t ions ; c ' e s t 

ici qu'i l au ra à faire appel aux spécial is tes de l ' é tude des 

sols, du bé ton a r m é ou des cons t ruc t ions méta l l iques . 

Tou te fo i s , le point de vue de l ' ingénieur ne re jo indra pas 

nécessa i r emen t celui du r e s t au ra t eu r . L ' ingén ieur , habi-

tué à de larges coef f i c i en t s de sécur i té , sera t rop vite en-

clin à démol i r des piles et des murs hors p lomb, ou des 

voû tes que lque peu inquié tan tes , qui t te à les recons t ru i re 

ensu i te , tandis que le r e s t au ra teu r consc ienc ieux fe ra 

l ' imposs ib le pour main ten i r en place ces é l émen t s en les 

sauvan t par des m o y e n s t echn iques appropr i é s qui n 'a l té-

reront pas ou p r e s q u e pas leur va leur d ' au then t i c i t é . Il 

faut donc que l ' ingénieur qui co l labore avec l ' a rch i tec te -

r e s t au ra t eu r soit souc ieux des m ê m e s p rob lèmes de 

conse rva t ion et qu' i l soit a s sez inventif et a s sez expér i -

menté pour r é soudre ces p rob l èmes tout en minimisant la 

per te de va leur d o c u m e n t a i r e du m o n u m e n t . Il n 'y a ce-

pendant pas à d i ss imuler qu ' in t e rv ien t généra lement ici 

un ép ineux p r o b l è m e de responsabi l i t é . 

b) Conservation des matériau x et choix des matériaux 
de remplacement 

Le r e s t au ra t eu r n ' i gno re ra pas les p rogrès de la chimie 
qui pe rme t t en t la conse rva t ion de ce r ta ines mat ières dans 
des cas j u g é s naguère dé se spé ré s . L ' é t u d e phys ique et 
ch imique de la p ier re , des br iques , des m é t a u x , du bois, 
des endu i t s , du ve r re , de la pe in ture , e t c . s ' a v é r e r a sou-
vent nécessa i re . C ' e s t dire que s ' i m p o s e une col labora-
tion avec un labora to i re par fa i tement in fo rmé dans le do-
maine de la c o n s e r v a t i o n des ma té r i aux . Dans de nom-
breux cas de c o n s e r v a t i o n de p ier res ou de choix de pier-
res de r e m p l a c e m e n t , l ' a ssoc ia t ion de l ' a rch i t ec te , du 
géologue et du ch imis te sera ind ispensable . Le res taura-
teur peut d i spose r des serv ices d ' u n o rgan i sme officiel 
spécial isé d a n s les p rob lèmes de conse rva t ion du patri-
moine ar t i s t ique du pays . 

III. L E D O S S I E R DE R E S T A U R A T I O N 

a) Plan.s 

L e doss ie r g raph ique p résen te ra , à la m ê m e échel le , les 

vues en plan, é léva t ion et c o u p e , de l 'é tat ac tue l , d ' u n e 

par t , et de l 'é ta t p ro j e t é , d ' a u t r e par t , de façon que soient 

c la i rement ind iquées les modi f ica t ions à appo r t e r à l 'édi-

f ice. E v e n t u e l l e m e n t , on d re s se ra un plan des a b o r d s 

dans son état ac tue l et dans son état p ro je té . 

Les plans d ' e n s e m b l e seront complé t é s par des plans 

d ' a m é n a g e m e n t où les appo r t s d ' a u j o u r d ' h u i seront trai-

tés dans des f o r m e s évi tant toute con fus ion avec les for-

mes du passé . 

Les plans de détai ls seront n o m b r e u x et t rès poussés là 
ou la chose est nécessa i re . Tou te fo i s , d a n s le d o m a i n e de 
la r e s t au ra t ion , un plan t rop détai l lé r i sque par fo is 
d ' a b o u t i r à une t echn ique sèche et mécan ique dont le ré-
sultat serait à l ' opposé du travail anc ien , ar t isanal et 
spon tané . Rien de plus décevan t . par e x e m p l e , que l 'as-
pect d ' u n f enes t r age go th ique exécu té en car r iè re sur la 
base d ' u n plan préc is , dess iné au c o m p a s , et sur la base 
d ' u n bo rde reau de c o m m a n d e de p ie r res , a lors que le tra-
vail du moyen âge réalisé à pied d ' œ u v r e était libre et 
vivant . C ' e s t l ' équiva lent d ' u n dess in d ' i ngén ieu r , précis 
mais sans â m e . par rappor t à un c roqu i s d ' a r t i s t e , sensi-
ble et ne rveux . 

b) Description des travaux 

Celle-ci complè t e les plans. Elle doit ê t re aussi minu-

t ieuse que poss ible afin de ne laisser à l ' e n t r e p r e n e u r au-

cune marge d ' i n t e rp ré t a t i on . La descr ip t ion sera par t icu-

l ièrement précise pou r les t echn iques p rop re s aux t r avaux 

de r e s t au ra t i on : taille des p ier res , bois a p p a r e n t s , j o in t s 

et endui t s , f e r ronne r i e , mise en p lomb, e tc . Pour ce r ta ins 

détai ls , la descr ip t ion ne pour ra ê t re d o n n é e q u ' a u mo-

ment des t r avaux , lo r sque les sondages , par e x e m p l e , au-

ront révélé la t echn ique à adop te r . Il s ' ag i ra alors d ' u n 

poste pour lequel une s o m m e fixe sera r é se rvée au dev i s 

pour ê t re r é adap t ée au moment de l ' exécu t ion en fonc t ion 

de la diff icul té du travail et des maté r iaux e m p l o y é s . 

Cer ta ines c l auses généra les , par t icul ières à la res taura-

t ion. devront f igurer à la descr ip t ion des t r avaux , tel les 

par exemple , ce l les-c i : 

<• T o u t e s les pierres mou lu rées ou scu lp tées ou tous au t re 
d o c u m e n t s ou ob je t s anc iens qui pour ra ien t ê t re décou -
ver ts au c o u r s des t r avaux seront la p ropr ié té du maî t re 
de l ' ouvrage . » 

« L ' e n t r e p r e n e u r aura soin de r e spec t e r tout é lément an-
cien quel qu' i l soit . Un é lément anc ien ne sera remplacé 
que si son état est tel que le r e m p l a c e m e n t pur et s imple 
s ' a v è r e c o m m e étant la seule solution poss ible . Les pier-
res é b r é c h é e s ou br isées peuvent res te r en p lace si leur 
état ne peut avoi r de c o n s é q u e n c e pou r le bon maint ien 
présent ou fu tu r des pierres e l l e s -mêmes ou des par t ies 
vois ines . En pareil cas une pierre ne dev ra ê t re r e m p l a c é e 
que si l ' e s thé t ique l 'exige abso lument et à l ' appréc ia t ion 
de l ' a rch i t ec te . Ce qui est vrai pour la pierre l 'est aussi 
pour tous les au t r e s é l émen t s de la cons t ruc t ion e x é c u t é e 
dans d ' a u t r e s m a t é r i a u x . » 
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c) Clauses légales et administratives 

Les res taura t ions é tan t souvent soumises aux c lauses of-
ficielles. les admin i s t r a t ions auront à a c c e p t e r des déro-
gat ions imposées par un genre de travail qui se conçoi t et 
s ' e x é c u t e selon des n o r m e s tou tes d i f f é ren te s de celles 
des cons t ruc t i ons habi tuel les . Il f aud ra bien st ipuler que 
tou te modif ica t ion pour ra ê t re a p p o r t é e au moment des 
t r avaux en fonc t ion d ' é l é m e n t s d é c o u v e r t s à ce m o m e n t . 
Ces possibi l i tés de modif ica t ions seront rédigées en sor te 
que celles-ci ne soient pas un motif pou r l ' en t r ep reneu r 
d ' a u g m e n t e r e x a g é r é m e n t sa marge bénéf ic ia i re . Il faut 
que les c l auses de l ' en t repr i se soient a s sez souples pour 
pe rme t t r e à l ' e n t r e p r e n e u r de se plier sans di f f icul tés a u x 
modi f ica t ions à a p p o r t e r à la marche des t r a v a u x et en 
fonc t ion des d é c o u v e r t e s occas ionne l les . C ' e s t pourquoi 
la plupart des pos te s seront por tés en quan t i t é p r é s u m é e 

(Q.P.). 

d) Vérification du dossier de restauration 

Cet te vér i f icat ion sera le fait d ' u n o rgan i sme part iculiè-
rement c o m p é t e n t , souc ieux à la fois des p rob l èmes d ' a r -
chéologie , de res taura t ion des m o n u m e n t s et d ' u r b a -
n isme, ouve r t aux ques t ions t echn iques , sensible à la 
beau t é , libre de p ré jugés e s thé t iques , capab le de saisir les 
réal i tés et les con t ingences d ' o r d r e p ra t ique . Dans la plu-
part des cas . ce t t e vér i f icat ion se fera sur p lace , m ê m e si 
l 'on croit conna î t r e pa r fa i t emen t tou tes les par t icular i tés 
des l ieux. 

Pour les éd i f ices de t rès g rande va leu r et d a n s les cas 
par t icu l iè rement diffici les où les avis o p p o s é s s ' a f f ron -
tent . il pour ra ê t re fait appel à une commiss ion interna-
t ionale. 

IV. T R A V A U X D ' E X E C U T I O N 

a) Adjudication des travaux 

Il est ind ispensable que l ' ad jud ica t ion et la réalisation de 
l ' en t repr i se soient r é se rvées un iquemen t à des f i rmes sé-
r ieuses , spéc ia l i sées d a n s le doma ine de la res taura t ion 
des m o n u m e n t s . 

b) Nouveau levé et nouvelle documentation 
photographique 

La p résence d ' é c h a f a u d a g e s pe rmet t r a des prises de vues 
et le levé de détai ls inaccess ib les j u sque - l à . 

c) Nouveaux sondages 

De m ê m e , ces é c h a f a u d a g e s fourn i ron t la possibili té 
d ' e x é c u t e r ce r ta ins sondages p ropres à préciser des 
points res tés o b s c u r s . Les par t ies ainsi exp lo rées seront 
levées et pho tog raph iée s a v a n t , pendant et a p r è s le son-
dage . 

d) Nettoyage des façades 

Dans cer ta ins cas , il sera utile de p rocéde r à un ne t toyage 

préalable des f a ç a d e s , à l ' eau c o u r a n t e , sans ad jonc t ion 

de produi t s ch imiques . L ' e a u pour ra d i s soudre les sulfa-

ta t ions f o r m é e s par les émana t i ons r é p a n d u e s dans l 'at-

m o s p h è r e . su l fa ta t ions par t icul ièrement nuisibles il la 

bonne conse rva t ion des p ier res . Ce ne t toyage peut ê t re 

aidé par su rp ress ion et par f ro t tage éven tue l à la b rosse 

de ch ienden t (la b rosse métal l ique est t o u j o u r s à exclure) . 

Il pe rme t t r a de mieux appréc ie r l 'é tat réel des p a r e m e n t s 

et de res taure r en c o n s é q u e n c e . 

e) Primauté de la forme ancienne 

La f o r m e anc ienne t rouvée sur place pr ime tou jou r s sur la 
fo rme indiquée au plan. L ' e n t r e p r e n e u r a t rop souvent 
t endance à su ivre le plan sans se souc ie r des é l émen t s 
nouveaux qui peuvent appara î t re au c o u r s des t r avaux . 
Une des c lauses de l ' en t repr i se dont nous a v o n s signalé 
plus hau t la nécess i té ne manque ra pas de t rouver sou-
vent appl ica t ion . Il y au ra lieu également de tenir c o m p t e 
de l 'état d ' agg rava t ion de l 'édif ice depu i s le m o m e n t où le 
doss ie r de res taura t ion l'ut cons t i tué . 

f) Sauvegarde des éléments authentiques 

Dans un travail de res taura t ion l ' en t r ep reneu r est tou-

jou r s t rop por té au remplacement d ' é l é m e n t s anc iens par 

des é l émen t s n o u v e a u x . Pour lui le travail à neuf est gé-

néralement plus aisé, plus rapide et plus lucrat if . L ' a r -

chi tec te aura donc à réagir con t re ce t te t endance . 

Un é lément ancien ne sera remplacé que si son état est tel 

que le r emplacemen t pur et simple s ' a v è r e c o m m e étant 

la seule solution poss ible . Une pierre é b r é c h é e ou m ê m e 

cassée peut res te r en place si cet état ne peut avoir de 

c o n s é q u e n c e pour le bon maint ien présent ou fu tu r de la 

pierre e l le -même ou des par t ies vois ines . En cer ta ins ca s , 

la pierre ne devra être remplacée que si l ' e s thé t ique 

l 'exige abso lument et à l ' appréc ia t ion de l ' a rch i tec te . 

Ce qui est vrai pour la pierre l 'est aussi pour tous les 

au t r e s é l émen t s de la cons t ruc t ion e x é c u t é s dans d ' a u t r e s 

ma té r i aux . 

En cas de d é c o u v e r t e d ' é l é m e n t s a r ch i t ec tu raux , sculptu-

raux ou au t r e s pouvant d o n n e r des indicat ions sur la res-

taurat ion et sur l 'h is to i re du m o n u m e n t , d é c o u v e r t e fai te 

sous le sol, d a n s les maçonne r i e s ou ai l leurs, le maî t re de 

l 'ouvrage et l ' a rch i t ec te seront p r é v e n u s immédia t emen t . 

T o u t e s les pierres moulurées ou scu lp tées et tous au t r e s 

d o c u m e n t s ou ob je t s anciens qui pour ra ien t ê t re décou -

ver ts au cou r s des t r avaux res te ron t la p ropr ié té du maî-

tre de l ' ouvrage . 

g) La dépose 

Lorsque ce r ta ines par t ies doivent ê t re d é m o n t é e s et re-
mon tée s , s ' app l ique ra la mé thode r igoureuse de la dé-
pose . En pr incipe, l ' é lément à d é m o n t e r sera tou jour s 
photographié avec précis ion. Une numéro ta t ion sera 
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por tée sur les é l émen t s e u x - m ê m e s et sur les agrandisse-
ments pho tog raph iques réalisés de p r é f é r ence à une 
échel le d é t e r m i n é e . Ce t t e d o c u m e n t a t i o n sera complé t ée 
par un levé d o n n a n t les d imens ions p réc i ses et r eprenan t 
la m ê m e numéro t a t i on . De la sor te la part ie d é m o n t é e 
pour ra ê t re ré tabl ie a v e c exac t i tude d a n s sa f o r m e d 'o r i -
gine. 

h) Les techniques de l'exécution 

Presque tou tes les r es taura t ions du XIX' siècle et la plu-
part des r e s t au ra t ions d ' a u j o u r d ' h u i pèchent par une 
g rande s éche re s se d ' e x é c u t i o n , tout d ' a b o r d d a n s le 
t racé , ensu i te d a n s l ' ép ide rme de la mat iè re . Cet te façon 
de faire a annihi lé la poésie des œ u v r e s du passé . Quoi-
q u ' o n en dise , il est possible de fa i re t ravai l ler les ou-
vriers d ' a u j o u r d ' h u i c o m m e travail laient ceux du passé . 
L a t echn ique var iera sur c h a q u e chan t ie r en fonc t ion de 
l ' époque du m o n u m e n t , de sa s i tuat ion géograph ique , des 
matér iaux e m p l o y é s , e tc . L ' a r ch i t e c t e aura pour mission 
de f o r m e r les équ ipes d ' o u v r i e r s dans le sens dés i rable et 
il y a r r ive ra , sans dou te possible , en fa isant c o m p r e n d r e 
aux ouvr ie r s ce q u ' o n at tend d ' e u x et en co l laboran t di-
rec tement à leur t ravail . G r â c e à ce t t e m é t h o d e , il se 
c rée ra sur le chan t i e r de res taura t ion une f ra te rn i té indis-
pensable en t re l ' a rch i tec te et les ouvr i e r s . Ceux-ci ne se-
ront plus des mach ines c o m m e sur les chan t ie r s moder -
nes . mais ils en v iendront à dépose r que lque chose de 
leur âme dans la taille des p ie r res , d a n s la façon de c ise ler 
une mou lu re , dans la manière de ba t t re le métal ou de 
débi te r le bois. Les t echn iques industr iel les mécan iques 
seront r emp lacées par un travail ar t isanal et sensible , en 
un mot , humain . 

Ce t te f açon de t ravai l ler s ' i m p o s e r a su r tou t d a n s la taille 
des p ier res , les j o i n t o y a g e s ( t echn ique artificielle mais 
inévitable) , les appl ica t ions d ' e n d u i t , le travail des mé-
taux , la vi trerie sous p lomb, les t r avaux de menuise r ie , 
d ' a r d o i s a g e , e tc . 

Il n 'es t sans dou te pas inutile de d o n n e r ici que lques indi-
ca t ions se r appor t an t a u x t echn iques les plus c o u r a n t e s 
mais souven t f au t ives . 

Les pierres nouvel les seront de m ê m e p r o v e n a n c e que les 
anc i ennes . A d é f a u t , elles p rov iendron t de ca r r iè res of-
f rant des p ier res de qual i té , ayant le m ê m e aspec t et pre-
nant avec le t e m p s une pat ine semblab le . Les f o r m a t s an-
c iens et les é p a i s s e u r s de jo in t s seront r igoureusement 
r e spec tés . T o u t e s les pierres p lanes , mou lu rées ou 
sculp tées à met t re en œ u v r e seront tai l lées sur place et 
non pas à la ca r r i è re . La taille ne se fe ra j a m a i s sur une 
su r face sciée ou meu lée . mais sur une su r face d re s sée à la 
pointe ou au c i seau . Le fond de la su r face et la taille se-
ront exac t emen t du type anc ien défini par les exemple s 
que fourni t le m o n u m e n t lu i -même. 

Les joints visibles seront semblables aux jo in t s anc iens . 
A cet e f f e t , le mor t ie r au c iment sera à exc lu re . On déci-
de ra de la compos i t ion du mor t ie r de j o in toyage sur la 
base d ' échan t i l lons exécu t é s sur place par l ' en t r ep reneu r 

dès le début de l ' en t repr i se af in de j u g e r sur un mor t ie r 

bien sec . Ce mor t ie r sera c o m p o s é de sable b lond, de 

chaux é te in te sur place et g ranu leuse , et éven tue l l emen t 

de pierre moulue , suivant un dosage à ag rée r par l 'archi-

tecte . Dans la plupart des cas . les j o in t s seront a r a s é s , 

sans t race d 'ou t i l . 

Le nettoyage par aspers ion pro longée à l 'eau claire (voir 

plus haut) ou par j e t de vapeu r sera p récon i sé selon le 

cas . avec tou tes les p récau t ions qui s ' i m p o s e n t . Le net-

toyage au j e t de sable ne sera appl icable que d a n s des cas 

dé t e rminés . Le ne t toyage au rabot , à la meule ou à la 

b rosse métal l ique de m ê m e que le r ava lement au c iseau 

seront exc lus . 

Les dérochages et décapages n ' a l t é re ron t en rien la taille 

des matér iaux ou le modelé des mou lu re s et des sculptu-

res. Sauf prescr ip t ion con t ra i r e , ils la isseront subs is te r la 

peinture pr imit ive . L ' a r ch i t e c t e sera p r évenu immédia te-

ment en cas de d é c o u v e r t e de d é c o r a t i o n s anc iennes ou 

au t res é l émen t s s o u s les endu i t s , c o u c h e s de pe in tu re , 

e tc . Un matér iau ne sera mis à nu que lo r squ 'on se se ra 

a s su ré qu' i l en était bien ainsi à l 'or igine. 

Les enduits ne seront pas d re s sé s à la la t te , mais é t e n d u s 

à la p lâ t resse suivant une t echn ique anc ienne p ropre à 

c h a q u e cas par t icul ier . 

Les fers visibles, qu' i l s ' ag isse d ' a n c r a g e s , de bar lo t iè res 

ou de quincai l ler ies , seront forgés au feu suivant l 'an-

c ienne t echn ique . Ils auron t l ' épa i s seur des pièces an-

c iennes . L ' o x y d a t i o n sera par fo is r e c o m m a n d é e . 

Pour ce qui c o n c e r n e le bois, les p ièces de cha rpen te r i e 

appa ren t e et à effe t a rchi tec tura l seront tai l lées suivant la 

t echn ique anc i enne . T o u t e s les par t ies a p p a r e n t e s des 

menuiser ies et des c h a r p e n t e s seront t ra i tées de façon à 

leur d o n n e r la te inte qui conv ien t . L ' a s p e c t j a u n â t r e du 

chêne clair vern is est à proscr i re tant pou r les menuise-

ries ex té r i eu res que pou r les menuise r i es in tér ieures . 

Les tuiles et les ardoises se ron t de m ê m e cou leu r et de 

m ê m e fo rma t que les anc iennes . Les a r ê t e s seront à jo in t s 

vifs, sur nocque tage de p lomb. Les fa î t ières seront en 

pierre , en p lomb ou en terre ve rn i s sée , f ab r iquées à l 'an-

gle exac t des ve r san t s . Les noues se f e ron t sur nocque-

tage de p lomb. 

Les mises en plomb des verr ières se ron t réa l i sées à la 

f a çon anc ienne avec d e u x ou trois ve rge t t es par pan-

neaux . Les p lombs seront t o r sadés sur les verge t tes . En 

aucun cas . les ve r r e s spéc iaux ne seront mis en œ u v r e 

sans avoir é té soumis à l ' a rch i tec te . Les ver res des sim-

ples mises en p lomb seront géné ra l emen t de te in tes t rès 

c la i res . Les gr i f fes et dé fau t s seront peu m a r q u é s , c ' e s t - à -

dire que le ver re dit « a n t i q u e » , e m p l o y é hab i tue l l ement , 

sera proscri t et bien plus e n c o r e le ve r re dit « c a t h é -

d r a l e » . Il sera fait emploi de ver re souf f lé qui p résen te la 

m ê m e teinte et la m ê m e texture que le ver re anc ien . 

Les peintures in té r ieures ou ex té r i eu res ne seront exécu-

tées q u ' a p r è s e x a m e n sur place d ' échan t i l l ons de te in tes 

d iverses fa i ts sur les é l éments à pe indre et selon les di-

rect ives de l ' a rch i t ec te et ce . j u s q u ' à en t iè re sa t i s fac t ion 
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de celui-ci. T o u s les ors seront e x é c u t é s à la feuille et 

pour l ' ex té r ieur en or doub le spécial 980/1000; la dou-

blure se f e ra à joints a l te rnés sur p répara t ion à fond 

rouge . 

I .es t ravaux dé l ica ts se ron t e x é c u t é s par des ouvriers 
spécialisés en r e s t au ra t ion , c h a c u n dans sa t echn ique 
(maçonner i e de p ier res , taille de p ie r re , maçonne r i e de 
br iques , j o i n t o y a g e , c o u v e r t u r e , c h a r p e n t e r i e , s tucs et 
moulures en plâ t re , menuiser ie , ébén i s te r i e . f e r rone r i e . 
vi t rer ie , marb re r i e , pe in ture , e tc . L ' e n t r e p r e n e u r dev ra se 
s o u m e t t r e à t ous les essa is que l ' a rch i t ec te exigera de ses 
ouvr ie r s ou de ses sous- t ra i tan ts en vue d ' u n e réuss i te 
parfa i te de t ou t e s les t echn iques p rop re s à la res taura t ion 
des m o n u m e n t s anc i ens ou à la r ep roduc t ion des modè-
les. 

i) Les inspections 

Les inspec t ions de chan t ie r se ron t a u t r e m e n t f r é q u e n t e s 

que s'il s 'agissai t d ' u n e cons t ruc t ion d ' a u j o u r d ' h u i : ins-

pect ion ass idue de l ' a rch i t ec te , mais aussi inspect ion ré-

gulière d ' u n o rgan i sme scient i f ique de cont rô le ayan t 

t ou t e la c o m p é t e n c e requise . 

V. D O S S I E R DE LA R E S T A U R A T I O N 

a) Journal de chantier, rapport, documentation 

graphique 

Cer ta ins théor ic iens pa r adoxaux ont sou tenu q u ' u n e 
mauva i se r e s t au ra t ion , sèche et a c a d é m i q u e , o f f r e pou r le 
moins l ' avan tage de se dis t inguer ne t t emen t des par t ies 
a u t h e n t i q u e s , a lors q u ' u n e res taura t ion parfa i te peut ê t re 
cons idé rée c o m m e l 'œuvre d ' u n habile f aussa i re . La re-
marque est e x a c t e . Mais la res taura t ion s èche d é n a t u r e le 
m o n u m e n t , lui en lève son â m e . La res taura t ion intelli-
gen te . ra f f inée , f idèle au modelé anc ien , aux irrégulari tés 
des f o r m e s , à la spon tané i t é d ' e x é c u t i o n , ce t te res taura-
tion respec te l 'espri t du passé et maint ient toute la va leur 
e s thé t ique et poé t ique du m o n u m e n t . Mais il adv iendra 
que . la pat ine s 'y a jou t an t , il ne sera plus possible , au 
bout de que lques a n n é e s , de dis t inguer l 'œuvre anc ienne 
d e s par t ies refa i tes ou remplacées . L a solut ion du millé-
sime n 'es t pas t o u j o u r s suf f i san te à moins de l ' appl iquer à 
c h a q u e pierre r e n o u v e l é e , à c h a q u e morceau de bois 
r emplacé , ce qui . du point de vue de l ' a spec t , finirait par 
ê t re un f âcheux é l émen t de t rouble . 

I ncon t e s t ab l emen t , il s ' impose de r e s t au re r aussi bien que 
possible les é l é m e n t s pour lesquels on possède une do-
cumen ta t i on ce r t a ine et de rendre à ces é l émen t s l ' a spec t 
vivant et sensible qu ' i l s ava ient à l 'or igine. Bien sûr , il y 
aura confus ion en t re ces par t ies ainsi r e s t au rées et les 
par t ies a u t h e n t i q u e s , mais le m o n u m e n t n 'y perdra rien, 
au con t ra i re . La sc ience a rchéo log ique n ' e n sera nulle-
ment lésée, pour autant q u ' u n rappor t clair et préc is et 
q u ' u n e d o c u m e n t a t i o n sé r i eusement é tabl ie pe rmet ten t à 
l 'h is tor ien de l ' a r ch i t ec tu re de savoir exac t emen t ce qui 

s ' e s t passé au cou r s de la res taura t ion . Il reste bien en-
tendu que la t romper ie d ' u n vieux-neuf de faussa i re , in-
venté de tou tes p ièces , sera exc lue et que . en cas d ' a b -
sence de t émoins ou d a n s la nécess i té d ' a d j o n c t i o n s , le 
r e s t au ra teu r sera libre de c rée r une œ u v r e d ' a u j o u r d ' h u i 
pour autant que les f o r m e s actuel les ne rompent pas 
l ' ha rmonie de l ' ensemble . 

Le journa l de la res taura t ion sera l ' équivalent du journa l 

de fouil les. Il est inconcevable que les r es taura t ions 

s ' exécu ten t généra lement sans la mo indre m é t h o d e 

scient i f ique. Dans le doma ine des fouil les , on a depu i s 

longtemps d é p a s s é le s tade de l ' ama teu r i sme . Au-

jourd 'hui , les foui l les se prat iquent a v e c une mé thode ri-

goureuse et c h a c u n sait que les résul ta ts de ces fouil les 

res tera ient d o u t e u x s'il n 'y avait pas une discipline str icte 

dans leur t echn ique et si l ' on ne pouvait pas se ré fé re r à 

une relat ion préc ise des moindres indices et des c i rcons-

tances des d é c o u v e r t e s . Un site fouil lé sans mé thode est 

un site à j a m a i s perdu pour l ' a rchéologie . Que ne sait-on 

davan tage qu ' i l en est de m ê m e pour les res taura t ions . 

L ' a u t e u r d ' u n travail de res taura t ion a é tudié le monu-

ment de près et d a n s les moindres déta i ls , g râce aux 

écha faudages n o t a m m e n t ; il a vu . dans le sol. au c œ u r des 

maçonner i e s , sous les endui t s , etc. des indices qu' i l est 

souvent seul à conna î t r e et qui ont peu t -ê t r e mot ivé le 

sens de la r e s t au ra t ion ; il a dû r emplace r des é léments sur 

des bases ce r ta ines ou hypo thé t iques : il a dû c rée r des 

é l éments n o u v e a u x ; il a employé des m o y e n s t echn iques 

qui seront r endus invisibles: il a dû va incre des di f f icul tés 

qui l 'ont accu lé à telle solution plutôt q u ' à telle au t re ; il a 

fait des levés et pho tos . 

Cet te d o c u m e n t a t i o n et ce t te in fo rmat ion , si p réc ieuses , 
peuvent ê t re c o n s i d é r é e s c o m m e p e r d u e s si elles ne sont 
pas cons ignées et conf iées à un dépôt d ' a r c h i v e s . Il im-
porte donc que le r e sponsab le de la réal isat ion t echn ique 
ou es thé t ique d ' u n e res taura t ion de m o n u m e n t soit obli-
gatoi rement as t re int à tenir un jou rna l de chan t ie r , à lever 
et à pho tograph ie r tous les é l émen t s d é c o u v e r t s , ou de-
vant ê t re soit d é m o n t é s , soit modif iés . En fin de t r avaux , 
il rédigera un rappor t clair et détail lé qui résul tera en 
grande part ie d ' u n c lassement mé thod ique des notes ins-
cr i tes dans le jou rna l de chan t ie r . 

A ce rapport sera jo in te la d o c u m e n t a t i o n de levés et de 
photos por tant un c o m m e n t a i r e et des signes précisant les 
é l éments visés. Des ré fé rences renver ron t au tex te et de 
celui-ci à ce t te d o c u m e n t a t i o n g raph ique et photographi -
que . 

Un exempla i re de ce rappor t et de ce t t e d o c u m e n t a t i o n 

sera c o n s e r v é au siège de l ' o rgan i sme ayant d a n s ses at-

t r ibut ions la d i rect ion ou le con t rô le de la res taura t ion des 

m o n u m e n t s anc i ens . Un au t re exempla i r e sera d é p o s é 

dans un au t re siège, indépendant du p remie r , b ib l io thèque 

publique ou dépô t d ' a r ch ives . Le doss i e r c o m p r e n d r a en 

ou t re le cah ie r des cha rges , la descr ip t ion des t r avaux et 

les plans ayant servi de base à l ' en t rep r i se . 

La sauvegarde de ces j o u r n a u x de chan t i e r , de ces rap-
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por ts et de ce t t e d o c u m e n t a t i o n sera a s su rée au m ê m e 
titre que celle d ' a r c h i v e s p réc ieuses . En effet que sau-
rait-on d ' u n e res taura t ion et c o m m e n t la jugera i t -on en 
l ' absence de ces p ièces j u s t i f i c a t i ve s? Quelle va leur pour-
rait-on a t t r ibuer d o r é n a v a n t au m o n u m e n t lu i -même en 
l ' absence de d o n n é e s précisant ou inf i rmant l ' au thent ic i té 
de ses f o r m e s ? On c o m p r e n d r a dès lors à quel point il 
impor te de cons t i tue r ces préc ieux doss ie r s . 

b) Monographie historique et archéologique 

Enfin , la r e s taura t ion de l 'édif ice devra i t ê t re l ' occas ion , 

pour l ' a rch i tec te qui en est cha rgé , de rédiger , se ce n 'es t 

fa i t , une monograph i e h is tor ique et a rchéo log ique met tan t 

à la por tée d ' u n public plus vas te le résul ta t des recher-

c h e s et d e s sondages , déf in issant la chronologie de la 

cons t ruc t i on , soul ignant les ca rac té r i s t iques e s thé t iques , 

t echn iques et a r chéo log iques , si tuant le m o n u m e n t dans 

le cadre de l ' a r ch i t ec tu re de l ' é p o q u e et de la région. En 

ou t r e , ce t te é tude décr i ra i t les m é t h o d e s de res taura t ion 

et les p r o c é d é s t e chn iques employés . L ' i l lus t ra t ion com-

porterai t les plans et c o u p e s , avec indicat ion précise des 

c a m p a g n e s de cons t ruc t i on , et tou tes les pho tos utiles à la 

conna i s sance du m o n u m e n t et de sa r e s t au ra t ion . Un bref 

r é sumé de l ' a r t ic le , fait pa r l ' au t eu r lu i -même, rappellerai t 

la chronolog ie des t r avaux et les c a r a c t è r e s essent ie ls de 

l ' éd i f ice , ainsi que les par t icular i tés t echn iques de la res-

taura t ion . A l ' é p o q u e où les spécial is tes sont éc r a sé s sous 

l ' ava lanche d ' u n e bibl iographie de plus en plus c o m p a c t e , 

un tel r é sumé s ' i m p o s e pour tout ar t icle sc ient i f ique. 

Le rappor t de chan t i e r et sa d o c u m e n t a t i o n c o m p l é m e n -

taire seront cons t i t ués selon les règles qui peuven t ê t re 

a i sément déf in ies . U n e m é t h o d e s ' i m p o s e aussi pour la 

publ icat ion des monograph ie s . 

2. La col labora t ion d ' e n t r e p r e n e u r s sé r ieux et spéciali-

sés ainsi que d ' o u v r i e r s et d ' a r t i s a n s d 'é l i te . 

3. La p résence d ' u n o rgan i sme capab le de fa i re appli-

quer ce t te m é t h o d e , de con t rô le r l ' exécu t ion des tra-

vaux . de c o n s e r v e r les a rch ives du doss ie r scientifi-

que et de publ ier les é t u d e s a rchéo log iques se rap-

portant aux m o n u m e n t s anc iens et à leur r e s t au ra t ion . 

Ces no tes , ou plus e x a c t e m e n t ces v œ u x , cons t i tuen t en 
quelque sor te un s c h é m a de p r o g r a m m e du res te bien in-
complet et qui . par ai l leurs, ne serait appl icable intégra-
lement que d a n s ce r ta ins cas par t icul iers . Lorsqu ' i l 
s 'agira d ' u n e res taura t ion part iel le, ce r t a ins é l émen t s du 
p rog ramme tombe ron t néces sa i r emen t . Mais t ou jou r s les 
t r avaux de res taura t ion auron t à s ' e f f e c t u e r selon les 
pr incipes sc ien t i f iques , t echn iques et e s thé t iques q u e 
nous avons tenté d ' é n o n c e r s o m m a i r e m e n t ici. 

Ce rapport présenté au deuxième Congrès international 
de la Restauration des Monuments tenu à Venise en IVM 
n'a jamais été publié (*). 

L'auteur se proposait de consacrer sa retraite, èi repren-
dre le sujet en l'illustrant d'exemples vécus. 
Chaque cas étant, comme il le disait, un «cas d'espèce ». 
il comptait traiter tous les problèmes rencontrés au cours 
de sa longue carrière et défendre les solutions (pi'il y ap-
porta. 

Ce projet, hélas '. ne verra pas te jour. 

C'est pourquoi nous estimons devoir proposer à nos lec-

teurs le texte complet des REFLUX ION S d'un praticien 

de la restauration dont la science, la conscience et la 

sensibilité raffinée nous ont valu la sauvegarde d'une 

partie importante de notre patrimoine monumental. 

C. C O N C L U S I O N S 

C ' e s t sur le pos tu la t d ' u n e doc t r ine de la res taura t ion des 
m o n u m e n t s , f e r m e d a n s ses pr incipes de sauvega rde de la 
valeur d o c u m e n t a i r e et e s thé t ique , mais souple d a n s son 
appl icat ion aux n o m b r e u x cas d ' e s p è c e , que se définit la 
mé thode sc ient i f ique de la réal isat ion des t r avaux . Ce t te 
réal isat ion a p p u y é e sur la sc ience , l ' expé r i ence , la sensi-
bilité et parfois l ' a u d a c e du r e s t au ra t eu r , suppose aussi 
les co l labora t ions les plus e f f i caces . Elle dev ra être c o m -
plétée par une relat ion sc ient i f ique (écri te et g raph ique) 
des d é c o u v e r t e s et des t r avaux , ainsi que par un mémoi re 
de syn thèse . 

Une telle m é t h o d e impl ique : 

1. Le choix d ' u n r e s t au ra t eu r à m ê m e de la su ivre , un 
r e s t au ra t eu r qui . ou t re ses qual i tés mora les et intel-
lectuel les . soit à la fois souc ieux de la beau té , ar-
chéologue aver t i , rompu à tou tes les t echn iques de la 
res taura t ion . 

(*) Un très bref résumé est paru dans les dites du Congrès: Il 
Monumento per l'Uomo (Actes du 2' Congres international de lu 
Restauration. Venise 1964. Marsilio. éditeur. [)/>. 499-502). 
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1 Citées dans G. HANSOTTE, Véglise St-
Barthélemy à Liège, 2'' éd.. Liège. 1967, 
p. 30. qui publie le plan correct réalisé par 
l'architecte restaurateur Camille Bourgault, 
membre effectif de la C.R.M.S., enrichi 
d'indications chronologiques réalisées par 
l'auteur. Les plus importantes, à côté de 
celle de Maere consacrée à la crypte sont 
celles de E. THYS. dansB./ . / t .L. . 11 (1872), 
367-426. dont le plan est très inexact; de 
J. COENEN. dans J. PAQUAY. La collé-
giale Suint-Barthélemy à Liège, in-8". 
Liège. 1935, non illustré. 
2 Historische Stùdtebilder. Série 2. Heft 4. 
Lùttich. Berlin. 1906, pp. 8-10 et Tafel 2-3. 
3 (P L. de Saumery), Les délices du pays de 
Liège.... t. 1, Liège. 1738, pp. 141-142 et 
1 planche. 

4 Luc GENICOT, Les églises mosanes du 
XI siècle. Livre 1. in-8". Louvain, 1972. Le 
plan de la page 183 n'est pas entièrement 
juste car l'abside du Westbau n'existe pas au 
niveau du sol. en forme concave. Seul le 
cul-de-four épouse cette forme comme l'a 
dessiné l'architecte Fisenne (fig. p. 24). 
5 Romanische Kirchen an Rliein und Muas, 
Neuss, 1971. p. 348 et Romanische Bau-
kunst an Rhein und Muas, t. 2. 702-706 avec 
5 plans, 4 coupes, une perspective du 
Westbau. Berlin, 1976. 
6 Bulletin de la gilde de Saint Thomas et de 
Saint Luc, bulletin XI publié dans le tome III 
(1874-1876). pp. 185-191, 8 planches. 
7 Annales de la Fédération archéologique 
et historique de Belgique. Annales du 
Congrès de Liège 1968. t. 2, pp. 683-696. 
Liège 1971. 

Les t r avaux en cou r s depuis une dizaine d ' a n n é e s dans l ' a n c i e n n e collégiale 

Sa in t -Bar thé lémy, revêtent une telle impor t ance au point de vue t echn ique et 

e s thé t ique , qu' i l paraî t utile de les faire conna î t r e . 

Pour les c o m p r e n d r e , il sera cependan t nécessa i re de conna î t r e les modi f ica t ions 

appor t ées à l 'édif ice depu i s sa cons t ruc t ion aux xi- et x i r siècles et sa conséc ra -

tion le 30 o c t o b r e 1015 par saint Hér ibe r t , a r c h e v ê q u e de Cologne , dont Liège 

relevait , et Baldér ic II, é v é q u e de Liège. 

L 'égl ise a fait l 'obje t d ' é t u d e s m a l h e u r e u s e m e n t s o m m a i r e s 1 et d ' u n mémoi re de 
l icence, inédit de Mlle J o w a . à l 'un ivers i té de Bruxel les . Dans son grand ou-
vrage in-folio c o n s a c r é à Liège, Cornei l le Gur l i t t 2 décri t no t re col légiale, non 
sans que lques e r r eu r s c e p e n d a n t : il a t t r ibue à la c a m p a g n e de t r avaux de 1701 la 
modern i sa t ion de la nef qui est plus ta rd ive puisque S a u m e r y 1 ne l 'a pas vue . 
Son plan de l 'église semble c o r r e c t : la c o u p e nord-sud du Wes tbau ne l 'est 
peut-ê t re pas e n t i è r e m e n t : l 'a rc t r iomphal du rez -de -chaussée est posé à un en-
droit supposé qui me paraît exact mais celui du premier é t age , dét rui t lui auss i , 
ne devrai t pas ê t re con fondu avec les par t ies ex i s tan tes de l ' ég l i se : les a rcs sur 
lesquels reposen t les tours sont br isés et non en plein c in t re . Les hau t s tas-de-
charge des a rcs de la g rande nef n ' ex i s t en t pas . Bref , ces c inq dess ins sont à 
utiliser avec p r u d e n c e . 

M. Luc Genicot l 'a replacée dans l ' évolu t ion généra le de la cons t ruc t ion des 

églises m o s a n e s du xi1 s i èc le 4 , où elle fait l 'objet de r e m a r q u e s t rès per t inen tes . 

Il y a peu H . E . Kubach et A. Verbeek publiaient un plan cor rec t de l 'é tat de la 

collégiale à l ' époque r o m a n e 5 . 

A la fin du siècle de rn ie r , le Wes tbau avait fait l 'objet d ' u n e é t u d e , a s sez déce-
vante , de Jules He lb ig 6 . Peu au couran t de l 'h is toire de l ' a r ch i t ec tu re - a lors , il 
est vrai , à ses d é b u t s - l ' au teur donne t rès peu de préc is ions sur la cons t ruc t ion . 
C e p e n d a n t il y avai t jo int de n o m b r e u x de s s in s : 3 p lans . 2 c o u p e s , é léva t ion . 
4 épu res des chap i t eaux et des bases , pe rspec t ive du Wes tbau res t i tué , vu de 
l ' oues t , réal isés par E d m o n d J a m a r et L. de F isenne sous la d i rec t ion d ' A u g u s t e 
van A s s c h e . a rch i tec te gantois , r e s t au ra t eu r de S t -Chr i s tophe . Ces plans resti-
tuent l 'é ta t du Wes tbau avant la percée du portail du x v n r siècle. Ils paraissent 
j u s t e s sauf l 'arc « t r i o m p h a l » séparan t le Wes tbau et la ne f : cet arc n ' ex i s tan t 
plus - on va le rétabl i r - les a rch i t ec tes l 'ont placé à un n iveau t rop bas . à mon 
avis , ca r il c o u p e tou te la perspec t ive de l 'église vers le c h œ u r occ iden ta l , a lors 
que , du point de vue t echn ique , il n ' y a aucun e m p ê c h e m e n t à le pose r plus 
haut , c o m m e le p ropose la res taura t ion de Gurl i t t . 

R é c e m m e n t , F lorent Ulrix, é tudiant les mesures en usage au moyen âge, a 
cons ta té que le Wes tbau était bâti en utilisant un pied de 28,4 cm dont il o b s e r v e 
l 'emploi depuis les t e m p s méroving iens , dans de n o m b r e u s e s régions eu ropéen -
nes. Il a publié à ce t te occas ion , une ana lyse mét ro logique de la t r ibune latérale 
de S t -Bar thé lemy et de la c r y p t e 7 . 

Afin de conna î t r e et de juge r les t r avaux en c o u r s , il conv ien t de rappe le r les 
modif ica t ions a p p o r t é e s au cours des t e m p s à la collégiale; ce sera l 'ob je t du 
premier chapi t re . 
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Fig. I. Vue prise du sud-est 
(cliché A.C.L.). 

I. T R A V A U X E X E C U T E S A LA C O L L E G I A L E 
J U S Q U ' A 1950 

En 1334, la pierre tomba le du f o n d a t e u r . Godesca l e de Mor ia lmé , prévôt de la 
ca thédra le , fut t r ans f é r ée au milieu du c h œ u r , c ' es t -à -d i re à la c ro i sée du tran-
sep t " . C 'é ta i t la c o u t u m e à Liège, de poser les res tes du f o n d a t e u r en t re les 
stalles pour que les chano ines ou les moines puissent les voir pendan t l 'off ice et 
pr ie r pour lui. 

La dalle pr imit ive , un éch iqu ie r de m a r b r e , fut e n t o u r é e d ' u n e bande de laiton 
rappelant le t r ans fe r t . Elle subs is te in tac te" . Peu ap rè s , en 1360. le chapi t re 
c réa , avec l ' a s sen t imen t de l ' é v é q u e . «l'année de fabrique », cela veut dire que 

8 Les stalles des chanoines, «chorus psal-
lentium » étaient établies à la croisée du 
transept comme à St-Lambert, St-Pierre. St-
Denis. N.-D. et St-Servais à Maastricht. 
Celles, Molhain, Looz et des dizaines d'au-
tres églises situées hors du diocèse de Liège. 
A Molhain. elles y sont encore, tandis qu'à 
Amay, une photo conservée à la sacristie, 
témoigne du même dispositif que les fouilles 
de St-Jacques ont révélé, elles aussi. Le 
sanctuaire ou «presbyterium », réservé aux 
prêtres, était très petit: on le constate à St-
Denis et à l'église romane de St-Jacques. 
Les stalles étaient adossées à deux murs qui 
séparaient la croisée du transept, des croi-
sillons. De pareils murs, hauts de 4 m envi-
ron, datant de 1200 se voient encore aux 
abbayes de St-Michel de Hildesheim. Ha-
mersleben. N.-D. de Halberstadt ornés de 
stuc polychrome. Ceux de la cathédrale de 
Trêves, ne sont plus à leur place primitive. 
Ils datent de la 2e moitié du xtr siècle. 
Comme les trois autres cités précédemment, 
ils représentent des saints, des apôtres pour 
la plupart, debout dans des niches. Les murs 
ajourés (vers 1200) de l'abbatiale de Saint-
Mathias de Trêves sont conservés eux aussi. 
Les stalles étaient adossées à la partie infé-
rieure. 

La clôture romane en pierre provenant de 
St-Jacques, dont l'origine et l'emplacement 
ancien demeurent inconnus, pourrait pro-
venir d'une clôture semblables ou d'un can-
cel séparant le «chorus psallentium» du 
sanctuaire réservé aux prêtres, diacres et 
sous-diacres officiant à la messe avec les 
acolytes. 
9 Ces tombes en échiquier ont été étudiées 
par J.-Cl. GHISLAIN dans tes Annales delà 
Fédération archéologique et historique de 
Belgique, t. 5 (1975-76) 5-16. 
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Fig. 2. Face sud du Westbau 
(cliché A.C.L.). 

le t ra i tement de la 2'' a n n é e qui suit le décès d ' u n c h a n o i n e était a t t r ibué à la 

fabr ique ; la p remiè re , appe lée « de grâce» servai t à é te indre ses de t t e s et à 

fonder son ann iversa i re . L'année de fabrique fut inst i tuée p r e s q u e par tout au 

XIV s iècle, pour subven i r aux frais du cu l te , au payement des chan t r e s et musi-

ciens des t inés à c h a n t e r l 'off ice au lieu des chano ines et chape la ins , de plus en 

plus défa i l lants en ce siècle d ' incur ie quas i généra le dans l ' E g l i s e 1 0 . C ' e s t à tor t , 

à mon avis , que ce r ta ins au teu r s y ont vu la p reuve que des t r avaux é ta ient 

e f f ec tués à l 'église. On n 'en voit d ' a i l l eurs pas la mo indre t r ace . 

Au xvi> siècle, au début su r tou t , on recons t ru i t b e a u c o u p d ' ég l i ses à Liège. Le 

pauvre chapi t re de S t -Bar thé lemy fit un e f fo r t , lui auss i . Il réédif ia l 'aile orien-

tale du cloître en go th ique f lamboyant (il en reste trois t r avées ) et peut -ê t re le 

cloître ent ier . Il ache ta un nouvel o rgue dont le beau buf fe t , j ad i s p o l y c h r o m e , 

se t rouve à S t -Mar t in de Q u e n a s t " . Deux pe in tures de L a m b e r t L o m b a r d vin-

rent enr ichir l ' ég l i se 1 2 . Dans le croisil lon sud . la part ie nord du mur fu t o r n é e 

d ' u n e g rande pe in ture mura le r ep résen tan t saint Chr i s tophe et un petit b lason de 

fo rme x v r s i è c l e , dont le bas est t r i lobé; il se lit: c o u p é en che f , d ' o r au chien 

issant de sable; en pointe , d ' a z u r à l 'aigle d ' a rgen t . Ce t te pe in tu re est visible 

depuis le d é m o n t a g e de l 'autel du S t - S a c r e m e n t . mais sera à nouveau c a c h é e 

10 Voir Annexe I. 
" Reproduit dans le Bull. Soc. R. Le Vieux 
Liège. 201 (T.9). 1978. pp. 277-278. 
12 L. ABRY. Les hommes illustres de lu 
nation liégeoise, éd. H. Helbig et S. Bor-
mans, Liège. 1867. p. 163 et THYS.op. cit.. 
p. 388 (cité dorénavant T.; l'ouvrage de 
COENEN sera cité C.) 
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Eig. 3. Le Westbau avant la reconstruc-
tion des tours datant de 1X76 (photo Bibl. 
générale de l'université de Lieue). Des ga-
bles étaient reconstruits en calcaire mo-
san, d'autres en briques! Toiture en plomb 
ou en cuivre. Certains angles avaient reçu 
des chaînages en calcaire. 

11 Dégagée par l'auteur et M. Jean Paquay, 
le 16-12-1967, elle a été eitée sommairement 
dans le quotidien «La Meuse » du 7-3-1969. 
Elle n'a fait l'objet d'aucune publication 
détaillée ! 
14 Le reste de l'arcade est bouché en bri-
ques longues et plates typiques des XVI', 
xvii' et xviir siècles. 
15 Ce manuscrit est conservé à la bibliothè-
que de la Ville d'Arras. Ms4l7. Il a été décrit 
par V. LF.ROQUA1S. dans Les bréviaires 
manuscrits des bibliothèques publiques de 
France, t. 1, pp. 48-52, Paris 1938. 
16 Dans Bull. Soc. R. Le Vieux-Liège, 
n" 180 (t.8) 1973. pp. 213-215. On y voit le 
chevet plus bas que la nef, le portail nord 
et les fenêtres «mosanes» du transept. 
17 Op. cit.. à la note 28, p. 230. 
18 Edition MICHELANT Henri, Voyage à 
Liège et à Maastricht en 1615. Liège, 1872. 
19 Bull. Soc. R. Le Vieux-Liège, n" 169-170, 
t. 7 (1970), 471 d'après Archivio délia nun-
ziatura di Colonia. 147 aux Archives secrè-
tes du Vatican. 
20 Publié par L. NAVEAU et A. POUL-
LET, Recueil d'épitaphes de Henri Van den 
Berch. t. I, pp. 145-167. Liège, 1925. On y 
trouvera 53 épitaphes, celles qui reposent 
actuellement dans le Westbau sont omises. 
Faut-il y voir la preuve que le Westbau était 
déjà séparé du reste de l'église et réduit au 
rang de magasin ? On l'admettrait volontiers 
si l'on était certain que la volonté de Van den 
Berch était de copier toutes les épitaphes. 
21 Description de la Ville de Liège, Liège, 
1842, p. 95. 

m a l h e u r e u s e m e n t , quand le beau retable aura repris sa p lace . Quo ique de bonne 
qual i té , elle a é té e n d o m m a g é e par les c o u p s d ' e n c r a g e de p la fonnage et son 
dép lacemen t coûtera i t un prix j ugé e x c e s s i f " . Elle p rouve qtie le local situé 
ju s t e au sud du sanc tua i re était dé jà séparé du croisi l lon au x v r siècle 
puisqu 'e l le est app l iquée sur le mur qui ob tu re la c o m m u n i c a t i o n . Des dégage-
ments o p é r é s d a n s ce local ont permis de cons ta t e r q u ' à l 'o r ig ine , il était cou-
vert d ' u n e voû te en be rceau , posée sur un axe e s t -oues t ; q u e son mur nord 
cont ient un arc de décha rge r o m a n , su rmon tan t p robab lemen t une por te don-
nant vers le s anc tua i r e . Cet arc est c o u p é , dans sa part ie W. par le p e r c e m e n t de 
la por te actuel le du débu t du XVIII- s i èc le 1 4 . Quan t au mur sud . la por te qui le 
pe rce vers l ' oues t , fut établie vers 1950 lors des r eche rches e f f e c t u é e s pa r l 'ar-
ch i tec te Nico las Lec le rc ( t ) . hélas inédi tes . 

Un b r é v i a i r e ' 5 , p rovenan t de la col légiale, rédigé au x v r s iècle, p rouve q u ' à 

ce t te é p o q u e - peu t -ê t re an t é r i eu remen t - sainte Ermel inde était d e u x i è m e pa-

t ronne du chap i t r e . Elle avait vécu à Melder t où le chap i t re posséda i t b e a u c o u p 

de b iens . Ses os y étaient c o n s e r v é s d a n s une châsse d ' o r f è v r e r i e r o m a n e , au-

j o u r d ' h u i à la ca thédra le d ' A m i e n s . 

Un dessin a n o n y m e , de la fin dti x v r s iècle, mon t r e la collégiale r o m a n e d a n s 
son état originel, avec la g rande c ryp t e s i tuée der r iè re le s anc tua i r e , à l 'o r ient . 
Seules , les chapel les cons t ru i t e s le long des bas -cô tés en ava ien t que lque peu 
a l téré l ' a spec t . L e u r p résence était nécessa i r e pour abr i te r les n o m b r e u x aute ls 
f o n d é s pendant les XIII', XIV1 et XV' s ièc les : les chape la ins ou bénéf ic ie rs de-
vaient y chan te r la messe pour desse rv i r les fonda t ions . Ce dess in , connu 
jusqu ' i l y a peu, par une copie d ' E d m o n d J a m a r , a é té r é c e m m e n t t rouvé et 
publié par René B r a g a r d 1 6 . 

L 'égl ise s ' enr ichi t de plusieurs t ab leaux ac tue l lement pe rdus ou d i spe r sés dont 
Hamal nous d o n n e la l is te: tin Couronnement de la Vierge, par L a m b e r t Sua-
vius; un t r ip tyque de L a m b e r t L o m b a r d rep résen tan t saint Michel et une Dépo-
sition de Croix, de 1610. par Pierre Dufour . Selon le m ê m e a u t e u r . André Seve-
rin aurai t refait l ' o r g u e 1 7 . 

Au débu t du XVII' s iècle, en 1612. l 'église fut visitée par l ' avoca t tourna is ien 
Philippe de H u r g e s 1 8 . qui n ' en dit pas g rand-chose et ne nous app rend rien 
sinon que l 'église est « v o û t é e » . Aff i rmat ion for t é t r ange , il est vra i , ca r on ne 
voit a u c u n e t r ace de voûte go th ique et l 'on a peine à c ro i re que le p a u v r e chapi-
tre aurai t détrui t la voûte au siècle suivant pou r en cons t ru i re une nouvel le . Ce 
ne serait d ' a i l l eurs pas la p remiè re fois que l 'on t rouvera i t d a n s ce récit la t race 
d ' u n e d is t rac t ion compréhens ib l e dans le chef d ' u n tour is te , avan t la let t re , qui 
peut c o n f o n d r e les n o m b r e u s e s églises qu' i l visitait . 

Que lques a n n é e s plus ta rd , le nonce de Co logne . Pierre C a r a f f a . faisait la visite 

canon ique du chap i t r e , lui imposait de n o u v e a u x s ta tu t s s ' e f f o r ç a n t de minimi-

ser les a b u s (1629). Il t rouva qua t r e au te l s d a n s le W e s t b a u : 

1. Sts Philippe et J a c q u e s , d a n s l 'angle septent r ional du vieux c h œ u r . 

2. Sts Lauren t et Panc race , in antiquo choro, 

3. Sts G e o r g e s et Gilles, dans l 'angle sud , 
4. St Remi, au m ê m e e m p l a c e m e n t . 

Il t r ans fé ra au p remie r autel les fonda t ions a f f ec tées aux d e u x de rn ie r s . En gé-

néral . il faisait supp r imer les aute ls p lacés dans les endro i t s les moins d ignes et 

les moins visibles. Par fo is , les chano ines obéissa ient à ses in jonc t ions l 9 . Vers 

1630, Henri van den Berch dressa un re levé des pierres t o m b a l e s 2 0 . 

C ' e s t avec le x v n r siècle seu lement que va s ' ouv r i r l ' è re des g randes t rans for -

mat ions de l 'égl ise. J u s q u ' a l o r s , le mobi l ier avait é té r e m p l a c é et modern i sé 

mais l 'église r o m a n e demeura i t in tacte . Tou t au plus ava i t -on . peu t -ê t r e , édifié 

un mur en t re le Wes tbau et la nef pour y a d o s s e r l ' o rgue . Peut -ê t re aussi 

avai t-on placé l ' o rgue sur le j u b é , à l ' en t r ée du c h œ u r . 

Selon Ferd inand H é n a u x 2 1 , « les a i les» furen t voû tées en b r iques , en 1701. Q u e 

faut-il e n t e n d r e par l à ? Le t ransept p r o b a b l e m e n t , ou peu t -ê t re les bas -cô tés . 
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F/g. 5. (7/1 chapiteau des tribunes (cliché 
A.C.L.). 
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Fig. 6. Bas de la tour nord vu du nord. 
On aperçoit la demi-coupole qui couvrait 
le buffet d'orgue et le bas de l'escalier ac-
cédant aux combles de la nef (cliché 
A.C.L.). 

22 Notice sur les anciennes corporations 
religieuses, les monuments de lu cité de 
Liège. B.I.A.L.. 7 (1865), p. 272. 
23 N. FRAIKIN. L'église Saint-Denis à 
Liège. dans ce bulletin. 1"' série, t. 5 (1954) 
7-141 et R. FORGEUR. Documents 
concernant lu collégiale Saint-Pierre à 
Liège, dans Bull. Soc. R. Le Vieux-Liège, 
n" 173-174 (t. 8) 1971. pp. 46-56. 
24 Les fenêtres du sanctuaire sont bien visi-
bles sur le dessin de Luc Génicot, op. cit.. 
p. 140. 
25 Selon le chroniqueur Gilles d'Orval. 
(t 1250) elle aurait abrité les reliques de saint 
Ulbert, données au fondateur par son on-
cle. évéque de Verdun (M.G.H. SS. t. 15. 
p. 63). L'auteur déclare que la fête du saint 
était célébrée le 19 octobre. Au xvr siècle 
elle ne l'était plus, s'il faut en croire le bré-
viaire du xvr siècle, cité à la note 15. 
2" Bull. Soc. R. Le Vieux-Liège, n" 173-174 
(t. 8) 1971, pp. 46-56. 
27 J. HELBIG, Les papiers de famille d'En-
glebert Fisen. dans B.S.A.H D.L.. t. 1 
(1881). p. 40. 

Cet au teur n ' e s t pas t ou jou r s digne de foi mais son a f f i rmat ion est v ra i semblab le 

car ce travail s ' inscr i t for t bien dans l ' en semble des t r avaux e f f e c t u é s à ce t te 

époque . La per te des a rch ives du chap i t re suscept ib les de n o u s éc la i rer , telles 

que les recès des chano ines et les c o m p t e s des d é p e n s e s nous e m p ê c h e de 

connaî t re la da te , l ' ampleur et les a u t e u r s des modern i sa t ions de la collégiale. 

P. C l e r x 2 2 . vingt ans plus ta rd , reprend les dires de H é n a u x mais a jou te que , 

j u s q u ' e n 1701. l 'église était couve r t e d ' u n e voû te en bois. Es t -ce la voû te que 

Philippe de Hurges avait vue ou confond-t- i l avec un p l a fond , le p lafond roman 

qui, c o m m e à St -Denis et à St -Pierre , aurai t subs is té j u s q u ' a u XVIII* s i è c l e 2 3 ? 

Les chano ines fu ren t s t imulés par leur p révô t , Math ias Jo seph Clercx (1704-

1721). fils d ' u n banquie r , qu ' i l s venaient d ' é l i re . Les p révô tés des chap i t res rap-

portaient gros et n ' en t ra îna ien t guère de charges . C ' e s t l ' é p o q u e où Louis Ros-

sius de L iboy . prévôt de St-Pierre (1702-1715) modern i sa en t i è r emen t la collé-

giale dont le chap i t re était incapable de suppo r t e r les f ra is de t r a v a u x cons idé ra -

bles. A St -Denis . les deux p révô t s Michel Cle rcx . oncle et neveu , payè ren t la 

voû te et les portai ls de marb re . 

A S t -Bar thé lemy, on c o m m e n ç a par le sanc tua i re . On b o u c h a les f enê t res laté-

rales r o m a n e s 2 4 et on perça , de c h a q u e cô té , une g rande baie e n t o u r é e de cal-

caire pour d o n n e r une abondan te lumière . On aba i ssa peu t -ê t re le niveau du sol. 

au dé t r iment de la c r y p t e 2 5 , on éleva les murs gou t t e r eaux et la c h a r p e n t e , dé-

sormais au m ê m e niveau que le faîte de celle de la nef . et on voû ta le sanc tua i re 

en 1706 (C.37). On avait fait de m ê m e à S t -P ie r r e 2 6 . 

En 1707. Engleber t Fisen acheva la pe in tu re du maît re-autel déd iée au pa t ron du 

chapi t re (T.380-381 )2 7 . L 'au te l su rmon té des a rmoir ies C le rcx avai t é té of fer t 

par le prévôt . On voû ta le croisillon sud (T.394) et p robab lemen t son co r respon-

dan t . au nord , ainsi que la cro isée . 

L ' a n n é e su ivan te . 1708. le sanc tua i re et p robab lemen t le c h œ u r , placé dans la 
c ro i sée , fu ren t p a v é s de marb re aux f ra is des paren ts du p r é v ô t . Jean-Gui l l aume 
Clercx et Mar ie - Jeanne C los se t : un pavé rappelle enco re leur géné ros i t é (T.380 
et C.10). Plumier peignit le retable de l 'autel du Sa in t -Sac remen t , dans le croi-
sillon sud (T.389). Selon Hama l , c ' e s t Jean B. Coc le r s pè re qui avai t peint pour 
les aute ls du t r ansep t , Y Annonciation et la Visitation. La m ê m e a n n é e . Plumier 
peignit la Cène, à l 'autel de la p remière chapel le sud. Il y est e n c o r e (T.389, 
C.30). 
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Fig. 7. Reconstitution et plans du West-
bau, dessinés par Edmond Jamar et L. von 
Fisenne, publiés en 1875. 
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28 C.27 -T.383 - R. JANS, dans Bull. Soc. R. 
Vieux-Liège, n° 190 (1975), t. 8, pp. 487-489 
et H. HAMAL, Tableaux et sculptures, etc. 
dans B.S.B.L., 19(1956), p. 229. Il les attri-
bue à Verburg. C'est R. JANS qui a identifié 
la statue de sainte Ermelinde que, malgré 
son habit si différent, certains avaient consi-
dérée comme sainte Thérèse d'Avila. 
29 Les papiers de Fisen (cf. n. 27) p. 46. 
donnent la date 1728. Le tableau est daté 
1719, d'après C.30 et T.389. L'armoirie, au-
dessus, est sans doute celle des Bierset. La 
date 1728 est probablement celle du paye-
ment. 
30 (DE SAUMERY) Les Délices..., t. I, 
pp. 141-142, Liège, 1738. Ilcompare l'église 
à celle de St-Denis; il cite la voûte des nefs et 
le cloître. 
31 THYS se contente de dire qu'il fut percé 
au siècle dernier (p. 377). Il cite des travaux 
effectués à la tour nord en 1782, ce qui aura 
incité certains auteurs à croire que le porche 
fut créé la même année. 

Le doyen Delooz , en souven i r de son p r édéces seu r , son f r è r e , fit p lacer deux 

belles s ta tues de bois sculp té , g randeur na ture , peintes en imitat ion de marb re 

de C a r r a r e : Sa in t -Bar thé lémy et S a i n t e - E r m e l i n d e 2 8 . R e s t a u r é e s en 1977. par le 

pe in t re r e s t au ra t eu r J a c q u e s Folville, elles témoignent d ' u n e hau te quali té artis-

t ique de leur a u t e u r inconnu. Placées p robab lemen t à l ' en t r ée du c h œ u r , vers la 

nef . elles a t t enden t un e m p l a c e m e n t définitif que les t r avaux e m p ê c h e n t de 

choisir . Souha i tons qu 'e l les r ep rennen t leur place pr imit ive. 

En 1719 ou 1728. F isen peignit le Baptême du Christ pour l 'autel de la p remière 

chapel le nord (T.389, C.30, Hama l . p. 2292<J). 

Quand S a u m e r y publia son premier vo lume des Délices du pays de Liège en 

1738. la collégiale était enco re romane dans sa ma jeu re par t ie ; seuls le t r ansep t 

et le sanc tua i re avaient é té modern i sés et r e m e u b l é s : il le déc la re n e t t e m e n t 1 0 . 

La g ravure de Remacie Le L o u p jo in te à son ouvrage n 'es t pas un d o c u m e n t à 

l 'abri de tout r ep roche . En e f fe t , elle d o n n e à la face W du Wes tbau 6 divis ions 

au lieu de 7 et 4 f enê t r e s au lieu de 5; des fenes t rages aux f e n ê t r e s r o m a n e s du 

t ransept qui n ' en ont j a m a i s ; une fo rme t rès approx ima t ive aux f enê t r e s gothi-

ques du cloître et à cel les des chapel les la térales des nefs . 

C ' e s t vers 1730-1745 que les nefs et chapel les fu ren t t r a n s f o r m é e s . Les suppor t s 

de la g rande nef , avec leur a l t e rnance s a x o n n e . 1 co lonne , 1 pilier, 2 co lonnes , 

I pilier, 1 co lonne que l 'on connaissa i t déjà à la ca thédra le et à St-Michel de 

Hi ldesheim au débu t du XI1' s iècle, fu ren t ma in tenus mais m o d i f i é s : les bases et 

chap i t eaux fu ren t taillés pour recevoi r leur ag rand i s semen t de style ionique en 

pierre et en p lâ t r e : le niveau des bases nouvel les sont de 2 0 c m envi ron plus 

é levées que les anc i ennes car le pavemen t fut e x h a u s s é . Les fû t s des co lonnes 

furen t épaiss is par du stuc (on en voyai t un . il y a peu de t e m p s encore ) . Les 

mur s gou t t e reaux reçuren t une grande co rn i che por tant des pi las t res s u r m o n t é s 

de doub leaux par tagean t la voûte d ' og ives en 7 t r avées , le tout o rné de s tucs 

rococo et m a r b r é s : les bas -cô tés fu ren t réédif iés en m ê m e t e m p s que les cha-

pelles auxque l les on d o n n a l ' a spec t général de deux nefs la té ra les supp lémenta i -

res . pa r tagées par des c lo isons pour y adosse r les au te l s des chape la ins . Cel-

les-ci ont d i spa ru . Selon Hamal qui les a vues , il y en avait 3 au sud. L ' au te l de 

la 3e , qu ' i l ci te , subs is te enco re . 

Le nouveau pavemen t de marb re gris et noir , posé sur l ' anc ien , c achan t ainsi les 

pierres t omba les , fut offer t par le doyen du chapi t re U w e n s qui posa d e u x pier-

res c o m m é m o r a t i v e s à ses a r m e s d a n s le fond des bas -cô tés , en 1747 (T. 330, 

C. 25). Si ces p ie r res sont à leur place originelle, elles p rouvera ien t que les 

c lo isons séparan t le Wes tbau et l 'église da ten t de ce t te é p o q u e au m o i n s : elles 

sont en br iques longues et plates et pour ra ien t r e m o n t e r aux x v c et x v i r siè-

cles. 

Ces t r avaux furen t a c h e v é s en 1748, d ' a p r è s la pierre des Loe t s (T. 383, C. 27). 

J u s q u ' a l o r s , l ' a ccès à l 'église se faisait par deux portai ls la té raux placés à 

l 'ouest des nefs la térales , en t re les chape l les et le W e s t b a u . Le dess in dit de 

Langius mon t re celui du nord et la g ravure de Remac ie Le L o u p , celui du sud. 

C ' e s t au cou r s des t r avaux de modern i sa t ion de l 'église q u ' o n aura percé le 

W e s t b a u , son m u r occidenta l plus p r éc i s émen t , pour y é tabl i r une por te et le 

vest ibule qui a subs is té j u s q u ' e n 1977. Il ne peut avoir été t r a n s f o r m é en porche 

par l ' a rch i tec te Renoz , en 1782, c o m m e on l 'a souvent a f f i r m é 3 1 , s inon, l 'église 

serait res tée d é p o u r v u e de por te de 1745 envi ron à 1782! En e f fe t , les chape l les 

nord ne por tent pas la moindre t race de pe rcemen t vers l ' ex té r i eur . Sans d o u t e , 

la p remière t r avée du cô té sud . vers l 'oues t garde les t r aces d ' u n e baie, é t ro i te 

re la t ivement , et b a s s e , qui donnai t a c c è s au cloî t re , d a n s l 'aile oues t . Depuis 

l ' année de rn iè re , elle est r éouve r t e (car le public n ' a plus a c c è s au Wes tbau ) et 

le res te ra à l ' aven i r , mais j e ne peux pas c ro i re que ce t te por te de pet i tes d imen-

sions a é té la seule issue de l 'église pendan t 30 ans . Le dais de la p rocess ion y 

serait passé , tout j u s t e . II semble plus sage d ' a d m e t t r e que les chano ines ont 

sacrif ié les d e u x porta i ls susdi ts au m o m e n t où ils ouvra ien t le n o u v e a u , le grand 

portai l , d a n s le Wes tbau roman . Le XVIIIE siècle aimait la g r a n d e u r , le f as te , la 
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Fif>. 8. Coupes sur le bas du Westbau, 
selon Taxe est-ouest. Etat au 12" siècle et 
après la restauration. Plans du bureau 
d'architecture de lu Ville de Liège. 
Dans le haut : coupe au milieu de l'édifice. 
Dans le bus : coupe sur le bas-côté sud 
montrant la tribune sud. 

COUPE AB 
ISUIVANT NEF LATERALE) 
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Fig. 9. Plan terrier du Westbau tel qu'il 
sera restauré; le vestibule étant enlevé et 
la porte occidentale, bouchée. En bas, 
coupe N.-S. sur les nefs. Bureau d'archi-
tecture de la Ville de Liège. 
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solenni té et aurai t reculé devan t l 'obl igat ion de faire pa s se r la ou les p rocess ions 
par ce t t e misé rab le por te , ainsi que le publ ic . 

Si ce t te hypo thèse était con f i rmée , l ' a t t r ibut ion du portail à J a c q u e s Bar thé lémy 

Renoz (1729-1786). d 'a i l leurs d é p o u r v u e de p reuves , serait à re je ter , l ' au teur 

é tant t rop j e u n e (10 ans) à l ' époque des t r avaux . 

Le p a v e m e n t du ves t ibu le , en levé en 1977, était semblable à celui de la nef : le 

niveau était le m ê m e tandis q u ' à l 'or igine il était posé à 80 cm envi ron plus haut 

que celui de la nef du XVIII1,, donc à un mè t re envi ron plus haut que celui de la 

nef primit ive. Quan t aux bas -cô tés du W e s t b a u , ils ont un p a v e m e n t de ca r r eaux 

de ca lca i re , pet i ts , t rès difficiles à da te r , p robab lemen t de la fin du moyen âge; 

du cô té sud , on y t rouvai t deux pier res tomba les (T.395, C.39). Ce pavemen t , 

posé à 30 cm env i ron plus haut que celui de la nef et du ves t ibule du XVIII' 
n'é ta i t c ependan t pas au niveau originel , b e a u c o u p plus é levé , 80 ou 85 cm 

c o m m e en témoignen t les seuils des 4 por tes r o m a n e s qui s 'y t r o u v e n t . 

Es t -ce la pose d ' u n grand orgue , au débu t du x v r s iècle, qui a en t ra îné l 'obliga-

tion de cons t ru i re un grand m u r ent re le Wes tbau et la nef . c o m m e à S t - Jacques . 

en 1600? 

En 1782, la tour nord fu t , en par t ie , réédif iée (T.374). 

En 1797, le chap i t r e de chano ines fut suppr imé par les F rança i s , mais la collé-

giale fut t rès vite des t inée à deveni r paroiss ia le e t , de ce fai t , exc lue de la liste 

des biens na t i onaux à a l iéner par l ' E t a t . Elle perdit ses biens immeubles , son 

a rgente r ie , son car i l lon, puis fut é levée en 1802 au rang de paroiss ia le . L ' a n n é e 

su ivan te , elle reçu t les fon ts bap t i smaux de la paro isse de la ca thédra le , le ca-

rillon du V a l - S t - L a m b e r t , six s ta tues de l 'église S a i n t - T h o m a s , p lacées dans le 

vest ibule (depuis 1978 appl iquées aux piliers des nefs) , les deux tab leaux des 

re tables des au te l s du t ransept et peu t -ê t re dé jà , les cinq beaux reliefs de la Vie 

de sainl Bruno, vendus peu après à S t -Anto ine et les 4 tab leaux de D a m e r y , 

venant des c a r m e s d é c h a u s s é s (T.381 et 383, Hamal 229). 

En 1847, on c o m m a n d a à la firme de L a e k e n . Merklin & S c h ù t z , le grand orgue 

ac tue l , achevé en 1852 (refait par S c h e y v e n vers 1902). posé dans une ca isse et 

der r iè re une ba lus t rade dues à R a d i n o 3 2 . 

En 1855. on démoli t les stalles dont tou te t race a d i spa ru , on réouvri t les cha-

pelles g re f fées sur le t r ansep t , on r e m a r b r a tou te l 'église en un ton rouge sang de 

bœuf , d i f fé ren t de l 'original imitant le m a r b r e de Sa in t -Remy que M. Jean Fran-

co t t e a t rouvé d a n s le sanc tua i re (T.379). En 1862. on détruis i t le c loî t re , sauf 

trois t r avées . 

Enf in , en 1876. l ' a rch i tec te Dejardin reconstruis i t en t i è r emen t les d e u x tours 
(T.375, C. 13). L ' a r ch i t e c t e Camille Bourgaul t é tabl i t , en t re les deux guer res , un 
t ambour de por te en c h ê n e sculp té , c a n t o n n é de deux co lonnes de marb re de 
S t -Remy p r o v e n a n t , d isai t -on, d ' u n autel de S t - L a m b e r t . Elles se ron t réut i l isées 
ai l leurs. 

II. T R A V A U X EN C O U R S (1977-1978) 

Depuis un siècle env i ron , l 'église n 'ava i t pas changé d ' a s p e c t lorsque l 'on 

s ' a p e r ç u t que ce r ta ins é l émen t s menaça ien t de s ' e f f o n d r e r . La Ville de Liège 

en t repr i t les t r avaux nécessa i res au sauve tage de l 'édi f ice , sous la direct ion de 

l ' a rch i tec te r e s t au ra t eu r Jean F ranco t t e et de l ' ingénieur Hen ry Pott ier , de ses 

fils Char les et J a c q u e s , et de l ' a rch i tec te J e a n - L o u i s Chal t in . 

En p remier lieu, on d é m o n t a l 'autel - tout au moins son re table - du croisil lon 

sud dont on démol i t la voû te de 1707, que l 'on reconst ruis i t auss i tô t en la forti-

fiant par une a r m a t u r e de bé ton a r m é : en e f fe t , la t rop faible c o u r b u r e de ses 

arcs d ' og ive lui donnai t quas i l ' a spec t d ' u n p la fond; ces a r c s n ' exe rça i en t pres-

que plus de p o u s s é e , leur clé é tant s i tuée t rop bas . 

32 T.389 et Ph. DEWONCK. L orgne de St-
Barthélemy à Liège, dans L'Organiste 8,3 
(1976) 2-26. J. Yernaux en publie une photo 
dans B.S.L. 14 ( 1937) 58; A.E.L.. Paroisse 
St-Barthélemy, n" 3, 4. 23. Le buffet actuel 
ne remonte pas au xvur siècle comme l'af-
firme Yernaux. 
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33 Deux coupes sur la charpente ont été des-
sinées par M. Luc GENICOT et publiées 
dans le Bull. Comm. R. Monuments et des 
Sites. 2e série, t. 6 (1977) 140-142. 
34 COENEN en 1935 proposait de démolir 
la cloison nord pour laisser voir le bas-côté 
nord et y placer les fameux fonts (C. 12). 
Comment aurait-il maintenu le vestibule? Il 
ne le dit pas. 

En second lieu, il fallut hélas , r en fo rce r la belle c h a r p e n t e r o m a n e , t rès bien 

conse rvée , par l ' appor t de pièces nouvel les de renfor t qui déf igurent son aspec t 

géné ra l 5 3 . 

Enf in , on c o n s t a t a que la voû te de la par t ie sud du W e s t b a u s 'é ta i t décol lée , le 

long du mur sud et s ' écar ta i t de celui-ci de 20 cm envi ron sur une longueur 

d ' 1 m. Pour tou te sécur i té , on p ré fé ra la d é m o n t e r et la réédi f ier avec les m ê m e s 

pierres de grès houil ler (été 1978). 

Il était p r évu , en ou t re , de p lacer une double ce in ture de bé ton a rmé de 20 sur 

20 cm de sec t ion , tout au tou r du W e s t b a u : une . j u s t e en c o n t r e b a s du niveau 

infér ieur des f e n ê t r e s , l ' au t re , au -dessus des a rcs de décha rge qui s u r m o n t e n t , à 

l ' ex té r ieur , le p remier é tage . Ce proje t fut a b a n d o n n é durant l ' é té 1979. 

En ou t re , un hourd i s de béton a r m é , p ré fab r iqué , sera posé sur la v o û t e , au 

niveau 13.70 m et sur le sol des t r ibunes . 

Enf in , les tours r ecevron t cinq p lanchers (ac tue l lement , elles sont vides) posés 

sur des pou t res de ce in tu res de 30 sur 30 c m . cela faci l i tera l ' a ccès et la r epose 

du caril lon (plan 10) dans la tour sud . son e m p l a c e m e n t ac tue l . 

Dans le but de res t i tuer au Wes tbau son vo lume in tér ieur originel , la Ville de 

Liège p roposa , il y a près de dix ans , de démol i r les d e u x mur s qui le par ta-

geaient en trois pa r t i e s 3 4 et le beau ves t ibule d ' e n t r é e édifié au XVIII'1 siècle. 

Ce ves t ibule , haut de 10 mèt res , occupa i t en réalité tou te la t r avée cent ra le du 

W e s t b a u . On se t rouva i t , c o m m e si souven t en r e s t au ra t ion , devan t un choix 

pénible , un sacr if ice inév i tab le : main ten i r l 'é ta t ac tue l , c ' é ta i t c o n d a m n e r la 

g rande salle r o m a n e , aussi m a j e s t u e u s e que celle de S t - J acques . mais p ro longée 

par la pe r spec t ive de ses deux t r ibunes ; rétablir l ' a spec t g rand iose de l ' époque 

r o m a n e , entra înai t par con t re l 'obl igat ion de dé t ru i re le noble ves t ibule du 

xvii i e s iècle. Choix cruel ! Le vest ibule rappela i t , en peti t , le c h œ u r de S t -Jean , 

l 'église de l ' a b b a y e des P rémon t r é s (ancien séminai re) , l 'église S t -André , mais 

sans s tucs décora t i f s . Par con t re , un Wes tbau roman de ce t t e a m p l e u r , avec ce 

déco r , ce serait le second après N ive l l e s ! Bref, on adop ta le parti r o m a n - en 

limitant les dégâ t s le plus possible - ca r ce choix ent ra înai t des c o n s é q u e n c e s 

pour le portail ex té r i eu r d ' u n e par t , pou r l ' o rgue d ' a u t r e par t . Examinons - l e s . 

Pour c r ée r le ves t ibule du xvill'1 s iècle, on avait dû . nous l ' a v o n s vu . pe rce r le 

m u r W sur une hau t eu r de 8,30 m (part ie gr isée du plan fig. 2) ce qui détruisai t 

la moit ié infér ieure de la f enê t re r o m a n e cen t ra le . En ou t r e , on avai t édif ié , à 

l ' ex té r ieur , un portail de t rès beau s tyle , de 14 à 15 m de hau t , cachan t les trois 

t r avées cen t ra les (sur 7) du Wes tbau et c o n d a m n a n t les d e u x f enê t r e s la térales 

de la t ravée cen t ra l e , ob tu rées depu i s lors . Vis ib lement , l ' a rch i t ec te du 

xvu i e siècle avai t voulu c a c h e r le plus possible l ' a r ch i t ec tu re r o m a n e don t les 

pierres é ta ient dé jà t rès dé labrées . Son œ u v r e a été une réuss i te ce r t a ine , même 

si le principe est c o n d a m n a b l e . 

Pour rétablir l ' in tér ieur du Wes tbau r o m a n , il fallait b o u c h e r ce t t e g r ande por te 
de 8.50 x 4 m et réouvr i r les trois f enê t r e s r o m a n e s (fig. 2). P o u r ce la , il fallait 
en lever le grand portail du XVIIIE, lui t r o u v e r un au t re e m p l a c e m e n t pour le réé-
dif ier (car il faudra i t ê t re un ba rba re pour c o n d a m n e r une œ u v r e aussi magis-
trale) et comble r le vide créé par la baie et les q u e u e s des é n o r m e s p ier res de ce 
portai l , par des p ier res de grès houi l ler . f o r cémen t bien appare i l l ées . Mais, le 
res te de la f açade était t rès mangé par le t emps ; les pierres é tan t a r rond ies , on 
aurait dû , soit user ar t i f ic ie l lement les nouvel les p ier res , soit refa i re tout le mur 
ouest du W e s t b a u , soit se résigner à voir pe rpé tue l l ement au milieu de ce t te 
f açade , le t r acé , l ' emp lacemen t du portail XVIII1 d i sparu . 

A u c u n e de ces solut ions ne plaisait . C ' e s t pourquo i , on a choisi le moindre ma l : 
laisser en place le beau portai l , qui t te à ne pas réouvr i r les f e n ê t r e s du W e s t b a u . 
On pour ra , à l ' in té r ieur , leur rendre leurs f o r m e s : il suff i ra de r épa re r à peine les 
deux la térales et de refa i re la moit ié infér ieure de la cen t ra le . Peut -ê t re sera-t-il 
possible de les éc la i rer ar t i f ic iel lement der r iè re des v i t raux afin de d o n n e r de la 
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Fig. 10. Plans et coupes montrant l'état 
cln Westbau avant la restauration. Bureau 
d'architecture de la Ville de Liège. 
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Fi g. 11. Coupes E.-W. sur le bas-côté sud 
du Westbau, avant restauration. 

Fi g. 12. Sur la page de droite, coupe 
nord-sud, avant la restauration. Bureau 
d'architecture de la Ville de Liège. 
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lumière à ce t te t r avée o b s c u r e . La grille du xviii1, res te ra en place mais la baie 

sera comblée en grès , der r iè re la grille. 

Le second obs tac le à su rmon te r é ta i t , de l ' au t re côté ce t t e fois , celui de l 'orgue. 

En e f fe t , la souff ler ie occupa i t un grand e s p a c e : posée a u - d e s s u s du vest ibule 

d ' e n t r é e à 10,35 m, au niveau du cu l -de- four de l ' abs ide , elle était à un niveau 

infér ieur à celui de la voû te de ce t te t r avée ! 

Il était imposs ib le de la placer dans le s o u b a s s e m e n t de l ' o rgue , dé jà o c c u p é par 

le posi t i f : il f audra i t donc la placer au -des sus de la nouvel le voû te , au p remier 

é tage du W e s t b a u . avec prise d ' a i r d a n s l ' ég l i se! Pour main ten i r l 'o rgue à sa 

place t radi t ionnel le , au fond de la nef , on devrai t agrandi r la t r ibune d ' o rgue et 

la repor te r vers l ' e s t , ve rs le maî t re-aute l . Au lieu de s ' a v a n c e r d ' u n mèt re , dans 

la nef , elle aurait o c c u p é 4,50 m sur 7, soit p resque tou te la p remière t r avée 

occ iden ta le . 

Il faut savoir que l ' o rgue mesure 9,15 m de haut et 5,25 m de p r o f o n d e u r avec sa 

conso le s épa rée , d ' a i l l eurs originelle. Pose r la console en f enê t r e , pour gagner 

1,25 m serait une e r r e u r a rchéo log ique et obligerait à modif ie r tou te la mécani-

que de l ' ab régé , en inversant les g raves et les a iguës . 

Pour suppor t e r le poids de ce grand in s t rumen t , l ' ingénieur avait prévu un mur 

P. 10 en bé ton , suppor t an t la t r ibune et un au t re de même mat iè re P.9 é levé sur 

toute la h a u t e u r de la g rande nef , des t iné à faire con t r e -po ids : l 'orgue y serait 

a p p u y é . 

L ' e sca l i e r d ' a c c è s , un portail et une rése rve étaient p révus en t re ces deux murs . 
Le mur P. 10 avait c o m m e inconvénient de sépare r le W e s t b a u et la g rande nef . 
con t ra i r emen t à l ' é ta t primitif de l 'église. On pourrai t dès lors , rouvr i r le Wes-
tbau vers le nord et le sud , mais pas vers l ' e s t . Dans ce t te d i rec t ion , il serait 
f e rmé par un mur de 13,50 m de hau t , sur 7 m : ce mur serait o p a q u e c a r . l 'o rgue 
placé sur sa face or ien ta le , e m p ê c h e de la pe rce r ; de plus , il enlèverai t toute 
possibili té d ' éc la i r age du Wes tbau vers l ' es t , a lors qu' i l n ' y en a dé jà pas vers 
l ' oues t , nous l ' a v o n s vu : les ailes la térales aura ient reçu c h a c u n e un peu de 
lumière par leurs d e u x f e n ê t r e s : la pa r t i e cent ra le en aurait é té to ta lement dé-
pou rvue ou éc la i rée ar t i f ic iel lement pendan t que les deux ailes aura ient joui d ' u n 
éclairage na ture l . Et c o m m e n t o r n e r la f ace W de ce mur de 13,50 m de haut sur 
7 m de l a rge? 

Les c h o s e s en é ta ient là lorsque l ' au teur eut l ' idée d ' i m p o s e r à l 'église un chan-

gement supp lémen ta i r e ! N e pourra i t -on pas t r ans fé re r ce bel o rgue - au teu r de 

tous les m a u x - d a n s le croisil lon nord du t r a n s e p t ? Sans d o u t e , celui-ci serait 

fort e n c o m b r é et ses f enê t r e s seraient quas iment o b s t r u é e s , mais le croisil lon 

sud resterai t i n t ac t : les f enê t r e s nord donnen t peu de lumière et un orgue est 

mieux au nord q u ' a u sud , à l 'abri du soleil et des var ia t ions de t empé ra tu r e . Le 

croisil lon n ' a a u c u n déco r , il est pauv re et sera ainsi enrichi car le buffe t et la 

ba lus t rade , de Rad ino , sont beaux et seront déso rma i s visibles de près . L ' au te l 

N . ne sera en rien caché et la vue vers l ' e s t , dans le bas-côté nord sera intacte . 

C ' e s t un sacr i f ice , sans dou te , mais il pe rmet de ne pas cons t ru i r e les murs P.9 

et P. 10, de rendre à la collégiale tout son vo lume roman et d ' éc l a i r e r le Wes tbau 

à l ' e s t , par une baie de 13 m sur 7. M. Pot t ier es t ima que l 'on pourrai t aller plus 

loin en dé t ru i san t les c lo isons édif iées en t re le Wes tbau et les bas -cô tés de ma-

nière à rétablir les c o m m u n i c a t i o n s , la vue et la lumière en t re les deux p a r t i e s " . 

Les pet i ts por ta i ls de ces bas -cô tés et les a rmoir ies du doyen U w e n s seront 

app l iqués au fond des chapel les la térales de manière à les c o n s e r v e r dans 

l 'église, le plus p rès possible de leur e m p l a c e m e n t originel . 

Le grand arc de b r iques , «a r c t r i ompha l» en t re la g rande nef et le Wes tbau 

( x v n r s) sera ma in t enu , car il sout ient la voûte ba roque et ne gêne nul lement la 

res taura t ion mais , à un niveau infér ieur , on recons t ru i ra l ' a rc t r iomphal roman 

(fig. 8) pour souten i r la voû te d ' a r ê t e à réédi f ier sur le cen t r e du W e s t b a u ; ce t te 

voûte a exis té à l 'or igine car deux tas de cha rges , en grès houil ler , en subsis tent 

vers l ' o u e s t : sa c o u r b u r e est c o n n u e car l 'arc oues t (fig. I l ) subsis te 

3S On avait renoncé à cette solution parce 
que la voûte romane du bas-côté est un rien 
plus basse que la voûte baroque du bas-côté, 
un petit arc diaphragme sera nécessaire pour 
combler le vide dû à cette différence. 
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Fig. 13. Coupe nord-sud sur le bus du 
Westbau. Projet de restauration et de 
transfert des fonts. Bureau d'architecture 
de la Ville de Liège. 

36 Université de Liège. Bibliothèque géné-
rale. cliché Pnb 718. 
37 A l'étage, au contraire, l'appareil n'est 
pas soigné. 

également et un arc en tous points semblable sera refait à l ' e s t . C ' e s t tout ce 
qu'i l f aud ra r econs t ru i r e pour rétablir l ' a spec t primitif de l 'égl ise. En ou t re , il 
f audra hausse r le niveau du sol d ' e n v i r o n 80 cm dans le cen t r e (il avait é té 
aba issé au XVIII* pou r établir le porche) et d ' env i ron 30 cm d a n s les bas -cô tés . 
On envisage de pose r un bé ton rose semblab le à ceux que l 'on t rouve d a n s les 
églises r o m a n e s m o s a n e s : les p ier res tomba les de l 'aile sud y se ron t rep lacées , 
c o u c h é e s à leur e m p l a c e m e n t . 

Ce t te salle, access ib le au publ ic , pourra i t abr i te r les fon t s b a p t i s m a u x (er reur 

his tor ique qui laisserait c roi re qu 'e l le a é té édif iée dans ce but ) , ou un autel et 

r ep rendre ainsi sa des t ina t ion pr imit ive, lieu de cu l te , c h œ u r occ iden ta l c o m m e 

c ' e s t le ca s , de nos j o u r s enco re à la ca théd ra l e de M a y e n c e ou aux Sain ts -Apô-

tres de Cologne où l 'on vient de rétabl i r le cul te d a n s le « v i e u x c h œ u r » . 

Quant à la to i ture , elle pourra i t ê t re r ecouve r t e de p l o m b c o m m e à l 'or igine 

(T.374, et pho to d ' a v a n t I876 3 6 . Au XII" s iècle. S t - L a m b e r t et S t - Jacques étaient 

couve r t e s de p lomb. 

Il f a u d r a , en ou t r e , r é soudre la ques t ion de l ' endui t in tér ieur . Si les murs en 

blocage du XIE siècle é taient endui t s , c e u x cons t ru i t s en p ier res bien équar r i e s et 

appare i l lées du xii». c o m m e au rez -de -chaussée de S t -Bar thé l emy ne l 'é ta ient 

sans dou te pas . La taille des pierres est soignée et on ne voit pas de t race 

d ' endu i t a n c i e n 1 7 . 

L 'égl ise ne change ra pas d ' a s p e c t . En e f fe t , son préc ieux d é c o r b a r o q u e et ro-
c o c o ainsi que son r iche et beau mobil ier ne peuvent ê t re sacr i f iés à la mode 
ac tuel le , au goût du m o d e r n e ou du p s e u d o - r o m a n ; le p lafond r o m a n a d 'a i l leurs 
d i sparu , les bases et chap i t eaux des piliers et des co lonnes ont é té a m p u t é s et 
muti lés quand on les a modern i sé s au x v n i ' s. Ici, le cho ix s ' i m p o s e de tou te 
év idence , il y a longtemps que le pr incipe de l 'uni té de style est a b a n d o n n é en 
r e s t au ra t ion : que de c r imes a- t-on c o m m i s en son n o m ! 
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Le pavemen t de m a r b r e de 1747 sera en levé pour poser le chau f f age cent ra l par 

r a y o n n e m e n t , puis replacé . Des sondages e f f ec tués par M. l ' a rch i tec te Fran-

cot te ont permis de t r o u v e r le p a v e m e n t an té r i eu r à 18 cm env i ron sous l 'actuel : 

il cont ient peut -ê t re des p ier res t omba le s dont le sort sera déc idé in tempore 

opportuno18. Puisse- t -on les main ten i r in situ ! 

En r é sumé , on peut conc lu re que l 'égl ise, ba roque à l ' in tér ieur , res tera in t ac te : 

le Wes tbau au ra perdu son vest ibule , hélas , mais r ecouv ré son t rès beau vo lume 

r o m a n . La stabil i té de l 'église sera a s su rée . 

38 Quand on plaça le chauffage central, en 
1929. on découvrit, devant la chaire, une 
remarquable pierre tombale, de 1349. in-
tacte. aujourd'hui déposée par la fabrique 
d'église, au musées archéologique (C.40). 

A N N E X E I 

D A T E D E C R E A T I O N DE L ' « A N N E E DE F A B R I Q U E » D A N S L E S 

C H A P I T R E S D E S C O L L E G I A L E S D U D I O C E S E DE L I E G E ( * ) 

avant 

avant 

avant 

1232 puis 1290 - Maastricht St-Servais, Maastricht Ste-Marie 
1248 - Aix, Notre-Dame: 4 années 
1253 - Kortessem 
1254 - Heinsberg 
1263 - Wassenberg 
1266 - Aix. St-Adalbert 
1274 - Borgloon 
1281 - Rutten 
1293 - Oirschot 
1307 - Tongres. pour 30 ans 
1310 - Hilvarenbeek et St-Oedenrode 

- Geertruidenberg 
1317 - Aldeneyk 
1334 - Liège. St-Paul et Ste-Croix 
1342 - Liège. St-Martin 
1352 - Liège. St-Denis 
1354 - Incourt 
1360 - Liège. St-Barthélemy 
1385 - Namur, St-Aubain 
1399 - Eindhoven 
1404 - Tholen 
1417 - Breda 
1420 - Namur, Ste-Marie 
1453 - Namur. St-Pierre 
1457 - Diest. St-Sulpice 
1461 - Bois-le-Duc 
XV' siècle - Amay 
1525? - Hoxem 
1729 - Fouron-St-Martin 

* R. FORGEUR, Les statuts et l'organi-
sation des collégiales du diocèse de Liège, 
pendant l'époque moderne. Mémoire tapé 
à la machine à écrire. Liège. 1952. pp. 147-
149 et actes divers dans les cartulaires de 
ces chapitres. 
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A N N E X E II 

P L A C E DU W E S T B A U DE S T - B A R T H E L E M Y D A N S L ' E V O L U T I O N 

DE C E T Y P E D ' A R C H I T E C T U R E 

La présence d'une abside occidentale est souvent constatée dans l'architecture rhéno-mo-
sane des époques othonienne et romane. 

Elle est parfois accolée à l'ouest de la nef. comme à Knechsteden (vers 1162) ou à l'ouest 
de la tour occidentale dont le rez est ouvert pour mettre en communication cette abside et 
l'église: Nivelles. Maria-Laach. 1127-1156. Ostbau de la cathédrale de Mayence (1097-98), 
Westbau de Liège. Ste-Croix39. 

Parfois au contraire, il n'y a pas de tour centrale mais deux tours latérales qui encadrent 
l'abside à chevet plat (Ostbau de Marbach et Murbach); ou semi-circulaire (Westbau de la 
cathédrale de Trêves, vers 1050); abbatiales de St-Trond, (fin XIe s.), d'Arnstein. consa-
crée en 1208. de St-Godehard à Hildesheim. (1133-1176): ce type est semblable à la partie 
orientale de la cathédrale de Spire. (1080-1090). ce chef-d'œuvre de l'architecture romane. 
Il arrive que l'abside semi-circulaire soit, non plus proéminente comme celles que nous 
venons de citer mais, au contraire, englobée dans une grosse maçonnerie, plate vers l'oc-
cident. comme au Mittelzell de la Reichenau, (1027-1048). Saint-Servais de Maastricht 
(non datée). 

La même disposition se voit, mais à l'orient, à la cathédrale de Worms. Saint-Barthélemy 
se rattache à ce type mais l'abside proprement dite n'y existe pas, seul subsiste son cul-
de-four; est-ce l'indice de la prochaine disparition de ce modèle? Je le crois, parce que le 
Westbau de St-Jacques (vers 1170-80. daté par une chronique). Kloosterrade (appelé Roi-
duc, depuis le XVII1' siècle) édifiée avant 1209. Tirlemont, St-Germain (non datée et Xan-
ten (1200-1209) n'ont plus ni abside semi-circulaire extérieure ou intérieure, ni cul-de-four. 
Ils consistent en une travée avec nef et bas-côtés, terminés à l'ouest par un mur plat. 
On assiste donc à un appauvrissement progressif de ce type, à une simplification de ce 
modèle architectural. Il y a toujours un autel dans ce chœur occidental, mais il n'y a plus 
d'abside pour l'entourer, pour le mettre en valeur, pour l'honorer, même s'il est placé au 
rez-de-chaussée de ces tours gothiques mosanes que le XIV siècle édifiera à Huy, à St-
Martin et à St-Paul de Liège. A Stavelot. la tour (1534-1546) est exactement la même que 
celles-ci mais, loin d'abriter un autel, elle est prévue comme porche, lieu de passage, avec 
un portail de 1536; cette tour subsiste. 

L'évolution est accomplie: le chœur occidental appartient au passé. 

Il reste à étudier la question des tribunes latérales de St-Barthélemy. Le dispositif est 
relativement ancien. On en trouve à Corbie (790-800), à Corvey au premier étage (873-
885), à St-Michel de Hildesheim (1010-1033), à St-Pantaléon de Cologne (début XIe), à 
Miinstereifel ( 1000-Xf s.) et St-Gilles ( 1re moit. du XIe s.) et encore beaucoup plus tard à 
Aldeneik (vers 1220) et au Munster de Ruremonde (2e 1/4 du XIIIe s.). Entre ces groupes, 
ancien et tardif, se situent les collégiales de Nivelles et de St-Barthélemy. 
A quoi étaient destinées ces tribunes? Peut-être à certains offices de la fin de la semaine 
sainte comme à Corbie? On voit mal les quelques chanoines de St-Gilles ou d'Aldeneik se 
diviser en deux chœurs comme à St-Riquier pour faire des cérémonies justifiant la cons-
truction de ces tribunes. Malgré les recherches concernant cette question, elle reste sans 
réponse, il faut le reconnaître. 

Saint-Barthélemy, à mon avis, antérieur à St-Jacques (1170-1180) est un des derniers 
exemples de chœur occidental roman mosan et de tribunes latérales occidentales dans le 
Westbau. 

39 Ces églises sont citées à titre d'exemple 
non exhaustif. 
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H I S T O R I Q U E DE L ' E D I F I C E 

Dès l ' abo rd , l 'église Sa in t -Médard de Jodo igne pose un p rob lème impor tan t , 

celui de sa d a t a t i o n 1 . C o m m e dans n o m b r e de cas , il ne res te aucun d o c u m e n t 

précis relatif à l ' édi f ica t ion du m o n u m e n t . L a plupart des a r ch ives se t rouva ien t 

à M o n s 2 et ont brûlé pendant la s econde guer re mondia le ; d ' a u t r e s , qui é ta ient 

en possess ion de la fabr ique d 'ég l i se , ont d isparu en g rande part ie lors de l ' in-

cendie du p re sby tè r e en 1735, et aussi sans dou te du ran t les t roub les de la tin du 

x v i ' s iècle. 

La paro isse de Jodo igne existait dé jà à la fin du X' ou au x r s i è c l e ' . On peut 

même r e m o n t e r plus haut et men t ionne r un sanctua i re ch ré t i en qui aurait suc-

cédé à un temple païen situé près du M o d r o n 4 . 

L 'o r ig ine domania le de ce t te paro isse est a t t e s tée par des d o c u m e n t s p rouvan t 

qu 'e l le appa r t ena i t à la famille des c o m t e s de D u r a s 5 . Avan t 1024 en e f fe t , 

Er l inde. c o m t e s s e de Duras et de Jodo igne , fonda d a n s l 'égl ise Sa in t -Médard 

une messe quo t id ienne pour les t r é p a s s é s 6 . Ce t te église n ' e s t é v i d e m m e n t pas 

l 'église ac tue l le , mais semble avoir é té la chapel le p r imi t ive 7 . On ne sait rien de 

cet édif ice an té r i eu r et il ne semble y en avoi r a u c u n e t race en d e s s o u s de 

l 'église a c tue l l e 8 . 

En 1164, Ju l ienne , c o m t e s s e de Jodo igne . reprend à son c o m p t e la fonda t ion de 

son aïeule Er l inde , et cont ïe la col lat ion de la cha rge à l ' a b b a y e d ' H e y l i s s e m 9 . 

Ici apparaî t le p remier d é c i m a t e u r de S a i n t - M é d a r d " ' . 

Un fait plus dé t e rminan t est la dona t ion de l 'église par Gilles de Duras , fils de 
Ju l ienne , aux Hospi ta l ie rs de Sain t -Jean de J é r u s a l e m " . Une des condi t ions 
a t t a chées à ce t te dona t ion - qui appara î t dans l ' ac te de 1177 - pose un p rob lème ; 
p ropor t ionne l l ement aux bénéf i ces , suivant l 'avis du Maître de l ' O r d r e et celui 
du c o m t e , et d ' a p r è s les r e s sou rces de l 'égl ise, il est ques t ion d ' é t ab l i r des 
«c le rcs chano ines régul ie rs» . Cela signifierait-il que l ' in tent ion était d ' é r ige r 
Sa in t -Médard en collégiale dès ce m o m e n t ? La ques t ion res te o u v e r t e , d ' a u t a n t 
plus q u ' e n 1522 de n o u v e a u , le C o m m a n d e u r de Chan t r a ine rédigea une cha r t e 
d ' é r ec t ion d ' u n collège de chano ines à Sa in t -Médard . mais sans s u c c è s 1 2 . Selon 
nous , par m a n q u e de m o y e n s matér ie l s ou au t re c a u s e , et à la lumière des do-
c u m e n t s dont nous d i sposons , la ten ta t ive d ' é r ige r Sa in t -Médard en collégiale ne 
res ta q u ' à l ' é ta t de projet - qui t rouva cependan t un début de réal isat ion d a n s 
l ' a rch i tec ture de l 'édif ice - et cela malgré une pièce d ' u n p rocès en 1781-82 si-
gnalant - mais sur quel le b a s e ? - q u ' u n « Résumant fait ou t r e o b s e r v e r que d a n s 
l 'église paroiss ia le au t re fo is était un chap i t r e duquel res ten t e n c o r e les of f ices de 
Mat ines et V ê p r e s à chan te r fê tes et d i m a n c h e s . . . » 

' Les auteurs qui ont parlé de cette église 
la situent entre la seconde moitié du 
xir siècle et le milieu du xill siècle, même 
après 1250. Cf. HANON de LOUVET 
(R.). Histoire de la Ville de Jodoigne, 
Gemboux. 1941. 2 vol.. 936 p.. pli.; CRE-
VECŒUR (J.P.), Saint-Médard à Jodoi-
gne. in «Folklore Brabançon». 192. 1971. 
pp. 423-431. ill.; TARLIER (J.) et WAU-
TERS (A.), Géographie et Histoire des 
Communes Belges. Province de Brahant. 
Canton de Jodoigne. Bruxelles. 1963. 
pp. 1-34; [BOUVIER (A.J.)], Notice His-
torique sur la Ville de Jodoigne par un jo-
doignois. Bruxelles. 1843. 60 p.; MAR-
TINY (V.G.). Jodoigne. Passé. Présent et 
Avenir. Bruxelles. Service de recherches 
historiques et folkloriques du Brabant. 
1963, 185 p., ill. 

Une bibliographie détaillée concernant Jo-
doigne a été publiée par J. BON EN FAN T. 
Essai de Bibliographie Historique du 
Canton de Jodoigne. Bruxelles, Commis-
sion Belge de Bibliographie. 1976, XII + 
370 p. 
2 Mons: un des dépôts des Archives de 
l'Etat, où étaient rassemblées les archives 
des commanderies. Cf. DEVILLERS (J.). 
Inventaire Anahtique des Commanderies 
Belges. 
3 HANON de LOUVET (R.), op. cit.. 
pp. 558-559. 
4 HANON de LOUVET (R ). op. cit.. 
pp. 23. 27 et 28; BARETTE (E.). L'église 
Saint-Médard à Jodoigne. in «Brabant», 
1974. 3, pp. 6-15. ill. Le Modron était un 
ruisseau situé en contrebas de l'église ac-
tuelle et que l'on pouvait encore voir au 
xvni" siècle, comme le montre le plan 
dressé par l 'arpenteur Chariot en 1783 
(A.G.R.. Cartes et Plans Manuscrits, 
n" 2329). 
5 P. Bonenfant admet d'ailleurs l'existence 
d'un château situé à cet endroit sur la crête 
rocheuse dominant la Grande Gette. Ce 
château serait — contrairement à l'avis de 
R. Hanon de Louvet — antérieur à l'arri-
vée du duc de Brabant Henri 1er et à l'édi-
fication de la ville neuve tout à côté (BO-
NENFANT (P.). La Fondation des «villes 
neuves» en Brabant au Moyen Age. in 
« Vierteljahrschrift fur sozial- und wirts-
chaftsgeschichte», 49. 1962. pp. 154-155. 
6 HANON de LOUVET (R.). op. cit.. 
p. 67. 
7 C'est ce que R. Hanon de Louvet déduit 
d'une légende rapportée par Gramaye (cf. 
HANON de LOUVET. op. cit.. p. 22 et 
note 2 et pp. 28-29). 
" A l'occasion des travaux de restauration, 
toute la nef a été abaissée à un niveau sup-
posé initial, le niveau du seuil de la porte 
Nord, et le pavement a été enlevé dans 
toute l'église. Mais seuls quelques caveaux 
ont été retrouvés. 
9 HANON de LOUVET (R.). op. cit.. 
p. 69. 
10 Les autres décimateurs sont: le Com-
mandeur de Chantraine (à partir de 1173) 
et l'abbaye de Sainte-Gertrude et le Cha-

pitre de Saint-Pierre à Louvain (probable-
ment avant 1230). 
HANON de LOUVET (R.), op. cit., 
p. 607. 
" Cette donation se fera par étapes: 
En 1173. une charte d'approbation de 
l'Evêque de Liège. Rodolphe de Zaehrin-
gen. en donne les conditions générales 
(HANON de LOUVET, op. cit., p. 70 et 
p. 562). 
En 1175, par une nouvelle charte, le comte 
de Jodoigne veut donner une allure plus 
officielle à cette donation (HANON de 
LOUVET, op. cit.. p. 564). 

Enfin un dernier acte, daté de 1177, 
confirme les précédents (HANON de 
LOUVET, op. cit.. pp. 565-566). 
12 HANON de LOUVET (R.). op. cit., 
p. 572. 
A.G.R.. A.E.. 3229: « Approbatio ecclesie 
sancti medardi in collegiata a domino 
commendatore sub anno 1522» (Recueil de 
documents du xnr au xiv siècle, écriture 
du xviii' siècle). 
13 A.G.R.. A.E., 9051. f'6 (Restauration 
de l'église: 1713-1792. dossier de l'abbaye 
d'Heylissem). 



42 BULLETIN DE l,A COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES SITES 

Les Hospi ta l ie r s sont donc en possess ion de l 'église et de t e r res . Leur p remière 

t âche fut sans d o u t e d ' ins ta l le r leur hôpital à H u p p a y e , au lieu dit C h a n t r a i n e 1 4 . 

C ' e s t c e r t a inemen t à ces Hospi ta l iers qu ' i l faut a t t r ibuer la cons t ruc t ion de la 

nouvel le église, c o m m e en témoignen t les t e rmes des d i f f é ren te s cha r t e s , le fait 

que le C o m m a n d e u r de Chan t ra ine était col la teur de tous les béné f i ces et que 

tous les cu ré s , j u s q u ' à la fin du XVII1, s iècle é taient p rofès de cet o r d r e 1 5 . Mais il 

est difficile de savoir quand le chan t ie r fu t en t repr i s . Gilles de Duras , leur pro-

tec teur , n ' eu t v ra i semblab lement pas le t e m p s de par t ic iper à ce t t e œ u v r e 1 6 . 

C e p e n d a n t en 1184 Jodoigne fut réunie aux Eta t s du duc de Brabant Henri I " et 

en 1194 elle devin t une des neuf c i tés b r a b a n ç o n n e s 1 7 . Les Hospi ta l ie r s t rouvè-

rent un nouveau p ro t ec t eu r en la pe r sonne d ' H e n r i I ' r , qui mont ra i t d ' a u t r e par t 

de l ' intérêt pour la ville de J o d o i g n e 1 8 . Ainsi tout fait pense r que l 'église fut 

cons t ru i t e à l ' é p o q u e d ' H e n r i I1'1 et pa r les Hospi ta l iers . 

D ' a u t r e s a r g u m e n t s ont é té a v a n c é s pour la da t a t i on : R. H a n o n de Louve t cite 

un acte qui fut passé d a n s l 'église Sa in t -Médard en 1233 et e s t ime qu' i l s 'agit de 

la nouvel le égl ise, à j u s t e titre nous semble- t - i l 1 9 . Une au t re t radi t ion nous rap-

por te que Sa in t -Médard fut cons t ru i t e par le m ê m e a rch i t ec te que l 'église Saint-

Quent in de Louva in qui da te des env i rons de 123220 . Enfin un dern ie r a rgument 

souvent repr is est celui de la paren té de Sa in t -Médard avec l ' abbat ia le de Vil-

lers-la-Ville, dont nous repar le rons plus loin. 

En r é sumé , la cons t ruc t ion de l 'église a pu c o m m e n c e r d a n s le p remier quart du 

XIIIe s iècle: le chan t i e r débu te par le s o u b a s s e m e n t du c h œ u r , du t ransept et 

m ê m e de la nef , puis l ' a chèvemen t de la part ie or ienta le . 

La vie de l ' éd i f ice dans les siècles qui suivirent sa cons t ruc t ion nous est t rès mal 

c o n n u e 2 1 . Il faut a t t end re la fin du x v r s iècle, pér iode t rès pénible pour la ville 

de Jodoigne , pour t rouve r que lques r ense ignemen t s . En 1568 l 'église fu t incen-

d iée 2 2 et le cul te dut se faire à la Chape l le du Marché tandis que les t r avaux de 

répara t ion é ta ien t en t repr i s . On ne conna î t pas l ' é t endue exac t e du désas t r e , 

mais les dégâ t s du ren t ê t re impor tan t s c o m m e en témoignent les t e rmes du re-

cord d ' u n Conci le tenu à Jodoigne l ' a n n é e s u i v a n t e 2 1 . En 1597 Sain t -Médard 

n 'es t pas e n c o r e res taurée et ce n ' e s t que vers 1606 que l 'église fut rouver te au 

cu l t e 2 4 . 

Au cou r s du XVIP s iècle, il y eut con t inue l lement des t r avaux , m a l h e u r e u s e m e n t 
mal déf inis d a n s les t ex tes . Cer ta ins c e p e n d a n t changèren t l ' a spec t de l 'égl ise: 
en 1611 n o t a m m e n t , on établit un j u b é devant le c h œ u r 2 5 . Il y res te ra j u s q u ' e n 
1665, quand les deux g rands aute ls de Sa in t -Médard et de Saint -Cornei l le fu ren t 
cons t ru i t s et p lacés d a n s le t r ansep t , encad ran t le c h œ u r . Le j u b é est a lors dé-
placé et « m i s au hault peignon de l ' ég l i s e» 2 6 . 

Au milieu du x v i i f siècle, nous d e v o n s signaler un changemen t impor t an t : en 
1759, une part ie de la voûte du c h œ u r s ' é c r o u l e 2 7 . On en prof i te pour moderni -
ser tout-à-fai t l 'église en réparant le c h œ u r 2 8 , en couvran t l 'église en t iè re de 
voû tes et de s t u c s 2 9 et en l 'o rnant d ' u n maî t re autel en ha rmon ie avec ceux du 
siècle p récéden t ' 0 . 

N o u s s o m m e s b e a u c o u p mieux rense ignés sur les t r avaux du xix* et du xx r siè-
cle . mais re la t ivement peu d ' e n t r e eux c o n c e r n e n t la part ie or ienta le de l 'église. 
C ' e s t en 1859 q u ' a lieu une visite de la Commiss ion Royale des M o n u m e n t s , qui 
sera la p remière d ' u n e longue série . L 'ég l i se est j ugée dans un état peu satisfai-
sant qui exige des répara t ions i m p o r t a n t e s 3 1 . L a f ab r ique d 'égl i se con tac t e l 'ar-
ch i tec te de l ' a r rond i s semen t de Nivel les , Emile C o u l o n 3 2 . En 1860. celui-ci lève 
un plan de l 'église et l ' année suivante il la visite avec un « r e s t a u r a t e u r » 3 3 mais 
ce n ' e s t q u ' e n 1865 qu' i l t e rmine le devis de r e s t au ra t i on 3 4 . Ju les Tar l ier , mem-
bre c o r r e s p o n d a n t de la C . R . M . rédige le 4 févr ier 1866 un rappor t qui nous 
donne une idée des t r avaux p r é v u s : les « o u v r a g e s u rgen t s» c o m p r e n n e n t la 
démoli t ion des sacr is t ies cons t ru i t e s en 1838 et leur r econs t ruc t ion , la res taura-
tion de l ' abs ide , avec ré tabl i ssement des anc iennes f e n ê t r e s , le nivel lement du 
sol au tour du c h œ u r et l ' aba i s semen t des co l l a t é r aux 3 5 . L ' e n t r e p r i s e est e n c o r e 

14 HANON de LOUVET (R.), op. cit., 
p. 567. 
15 HANON de LOUVET (R ). op. cit.. 
pp. 596-597. 
Le dernier est Remacie Mohy. mort en 
1621. On peut voir l'épitaphe de son pré-
décesseur Stassoul à l'entrée de l'absidiole 
Sud. 
16 Voir les détails sur la vie de Gilles de 
Duras in HANON de LOUVET, op. cit.. 
pp. 72-73. 
17 HANON de LOUVET (R.), op. cit.. 
pp. 72, 73 et 76. 
S'il est exact qu'Henri I " installa à Jodoi-
gne dès 1219 un des deux baillages du Bra-
bant wallon (HANON de LOUVET. 
p. 83), il est plus que vraisemblable que 
l'hypothèse formulée par Hanon de Louvet 
concernant l'attribution de la charte de 
franchise de 1211 d'Henri Ier à Jodoigne est 
fausse: il faut considérer qu'elle fut oc-
troyée à Genappe (DESPY G. et ZYL-
BERGELD L., Jodoigne ou Genappe? 
Sur une charte de franchise d'Henri I" de 
Brabant, 1211. in «Annales de la Société 
d'Archéologie, d'Histoire et de Folklore de 
Nivelles et du Brabant Wallon ». XX, 1968. 
pp. 7-31. 
18 Un obit d'Henri 1" fut fondé à Saint-
Médard par son fils en 1225. HANON de 
LOUVET (R.). op. cit.. pp. 90-91 et 
pp. 578-579. 
19 HANON de LOUVET (R.). op cit.. 
p. 577 et n. 69. 
20 Moment où elle est citée comme église, 
n'étant que chapelle à la fin du xir siècle. 
[BOUVIER (A.l.)l, op. cit.. p. 22; HA-
NON de LOUVET. op. cit.. p. 579. Il est 
difficile de se prononcer à ce sujet. Saint 
Quentin étant actuellement un édifice du 
xv siècle dont seule la base de la tour est 
datée des environs de 1200. Cf. LEMAI-
RE (R.). Les origines du style gothique en 
Brabant. Première partie: l'architecture 
romane. Bruxelles, Vromant. 1906. p. 83; 
Le Patrimoine Monumental de la Belgi-
que. I: Province de Brabant, arrondisse-
ment de Louvain. Liège, Soledi. 1971, 
p. 227. 
21 Les quelques comptes du x v et du 
XVI e siècle dont R. Hanon de Louvet cite 
des extraits ne mentionnent que quelques 
travaux, souvent peu importants. D'autre 
part, à partir du milieu du XV' siècle, la 
communauté de Chantraine n'existe plus et 
les commandeurs se désintéressent de Jo-
doigne (HANON de LOUVET, op. cit.. 
pp. 570-573). 
22 «Le XXIIII' de mois d'octobre dernier 
lorsque les ghues et hughenois bruslarent 
l'église de St-Médart... » dit un compte de 
la Chapelle du Marché (A.G.R.. A.E., 
3271): HANON de LOUVET, op. cit., 
p. 584. 
23 HANON de LOUVET (R.). op. cit., 
pp. 605-606. 
24 Gramaye qui visite et décrit la ville en 
1606 ne parle plus de ruines à propos de 
Saint-Médard. HANON de LOUVET (R.). 
op. cit.. p. 583. 
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25 HANON de LOUVET (R ), op. cit.. 
pp. 698-699; A.G.R.. Greffes Scabinaux de 
Nivelles. 3640. 
26 HANON de LOUVET (R.). op. cit.. 
pp. 693 et 698-699; A.G.R.. A.E.. 3230 
(Comptes de la fabrique de Saint-Médard). 
27 A.G.R.. A.E.. 10.703; (Restauration de 
l'église, xvi'-xviii" siècle, dossier de Saint-
Gertrude de Louvain); HANON de LOU-
VET (R.),op. cit.. p. 778 n. 32. 
28 A.G.R.. A.E., 3236. années 1760/61. 
1761/62. 1762/63 (Comptes de la fabrique 
de Saint-Médard). 
29 A.G.R.. A.E., 10.703. 
30 A.G.R., A.E., 3236, années 1763/64 et 
1764/65; HANON de LOUVET (R.), op. 
cit.. p. 693. 
31 A.G.R., Beaux-Arts, 588, lettre de la 
C.R.M. au Ministère de l'Intérieur, 30 juin 
1860. 
32 A.G.R.. Beaux-Arts, 588, lettre du 
2 octobre 1859. 
33 A.G.R.. A.E., 25.142, année 1860 (Ar-
chives de la cure): «aux frères Staumont 
ardoisiers qui ont aidé Monsieur l'archi-
tecte pour lever le plan d'ensemble de 
l'église»; A.G.R.. Beaux-Arts. 588. 
34 Lettre d 'E. Coulon. 8 décembre 1865 
(Archives du Ministère de la Justice, Ad-
ministration des Cultes. Dons et Legs, 
Section Cultes, dossier n" 11.047); 
E. Coulon est payé en janvier 1866 
(A.G.R., A.E., 25.142). 
35 Archives du Ministère de la Justice et 
de la C.R.M.S. Rapport publié dans le 
«Bulletin des Commissions Royales d'Art 
et d'Archéologie», vol. 5. 1866. pp. 352-
357. 
36 Dans le Dictionnaire encyclopédique de 
géographie historique de Belgique de 
JOURDAIN (A.) et VAN STALLE (L.). à 
l'article Jodoigne, p. 605, on trouve 
comme date de restauration 1872. 
Archives de la C.R.M.S., dossier n" 4359: 
feuille de notes, sans date, ni signature. 
« 1" construction de deux nouvelles sa-
cristies 
2" une nouvelle porte en chêne. 
3" niveler le sol pour dégager le soubasse-
ment du chœur. 
4" reconstruction des parements de la 
plinthe aux parties dégagées. 
5° substituer la pierre de Gobertange aux 
moellons de grès dont les murailles sont 
mélangées, 
6" reconstruction du glacis sous les fenê-
tres supérieures de l'abside. 
7" remplacement des seuils de fenêtres et 
retraites, 
8" déboucher sept fenêtres, restauration et 
fers des châssis, 
9" remonter les pénétrations de la voûte. 
10" de nouveaux corbeaux de corniche en 
pierre. 
11" modification au colombage, au toit, et 
plomb de noquet, 
12" restauration des toits, approprier les 
bardières, 
13" petits plombs pour 21 fenêtres.» 

re ta rdée et E. Cou lon d resse en 1874 un nouveau devis . Un feuillet d a n s les 

a rch ives de la C . R . M . refait le point des t r avaux e n v i s a g é s 3 6 . 

Le chan t ie r du ra a s sez long temps et ce n ' e s t q u ' à l ' ex t r ême fin du siècle que 

l 'église est remise en é ta t . L 'éd i f ice est ensu i te c lassé par a r r ê t é Royal du 21 dé-

c e m b r e 1936. 

Après la r épara t ion des des t ruc t ions de guer re , une nouvel le g rande en t repr i se 

de res taura t ion intervient - longtemps d i f fé rée pu isque les p r emie r s pro je ts da-

tent de 1961 et les t r avaux débu ten t en août I970 3 7 . 

C ' e s t ce t te de rn iè re res taura t ion qui a changé assez r ad ica l emen t l ' a spec t de 

l 'édif ice et en a ce r t a inemen t rendu la s t ruc tu re b e a u c o u p plus lisible. 

37 Archives de la Province de Brabant, 
Service Technique des Bâtiments, Archi-
tecture et Urbanisme, dossier n" 4423. 
«Cahier spécial des charges avec métré 
descriptif, dressé par l'Architecte Charles 
Duchesne le 12 décembre 1961.» 
« Rapport analytique sur les soumissions 
proposées» fait par Charles Duchesne le 
20 août 1964. 
«Cahier spécial des charges dressé par 
R. Vandendael le 6 janvier 1968.» 
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D E S C R I P T I O N 1 8 

M A T E R I A U X 

L'égl ise fut p r imi t ivement c o m m e n c é e en moel lons de grès ou de quar tz i te . 

C. C a m e r m a n . d a n s son é tude sur « L e s pierres nature l les de c o n s t r u c t i o n » , 

dis t ingue d e u x sor tes de grès , tous deux de cou leur b l a n c h â t r e 3 9 : le p remie r , un 

quar tz i t e du C a m b r i e n supér ieur , se t rouve d a n s la région de Tir lemont et 

O v e r l a e r 4 0 ; le s e c o n d , un quar tz i te du C a m b r i e n . est t o u j o u r s exploi té à Don-

ge lbe rg 4 1 . Dans les deux cas , il s 'agit donc d ' u n matér iau local. 

L ' a u t r e pierre uti l isée à Sa in t -Médard est le calcaire de G o b e r t a n g e . sur tout 

exploi té à par t i r du xili- siècle, pierre de petit appare i l , souven t employée en 

pa remen t . 

Le grès ancien n ' e s t plus visible q u ' à que lques end ro i t s : à l ' emp lacemen t de la 
sacrist ie Sud démol ie , au Nord aussi où l ' on a suppr imé la prolongat ion de la 
sacris t ie anc i enne , et au bas des murs du t r ansep t . Au débu t du x v n r siècle en 
e f fe t , « p o u r parer tou te ladite égl ise» on achè te des p ier res de pa remen t de 
d i f fé ren t s f o r m a t s , p rovenan t pr inc ipa lement de G o b e r t a n g e 4 2 . Et E. Coulon qui 
en t rep rend de «n ive le r le sol pour dégager le s o u b a s s e m e n t du c h œ u r » et « la 
recons t ruc t ion d e s p a r e m e n t s de la plinthe aux par t ies d é g a g é e s » veut aussi 
« subs t i tue r la p ier re de Gobe r t ange aux moel lons de grès dont les murai l les sont 
mélangées » 4 3 . 

P L A N (fig. I) 

L 'égl ise Sa in t -Médard p résen te la f o r m e d ' u n e croix latine. La part ie or ienta le , 
la plus anc i enne , c o m p r e n d un c h œ u r f l anqué de deux abs id ioles qui s ' ouvren t 
sur un t ransept saillant dont les crois i l lons a f fec ten t une f o r m e plutôt t rapézoï-
dale . 

Le c h œ u r se c o m p o s e d ' u n e t ravée dro i te , de plan bar long . et d ' u n e abside 
semi-circulaire épau lée par des c o n t r e f o r t s a s sez c o u r t s : qua t re au chevet et un 
du cô té Sud . Du cô té N o r d , le rôle de sout ien est assuré par une sacr is t ie voû tée 
d ' a r ê t e s , c o n t e m p o r a i n e de la cons t ruc t ion . A l ' in tér ieur , des co lonne t t e s ados-
sées , liées à la maçonner i e par leurs bases , chap i t eaux et a n n e a u x sout iennent 
les voû tes sur c ro i sée d 'og ives qui d a n s leur état actuel da tent du xviii" s ièc le : 
celle de l ' abs ide dess ine qua t re b r a n c h e s s ' a p p u y a n t sur le d o u b l e a u , tandis que 
le p resby te r ium est couver t d ' u n e voû te quadr ipar t i te . 

Les abs id ioles p résen ten t éga lement ce t t e f o r m e semi-circulaire gref fée sur une 
part ie droi te qui ici ne fo rme cependan t pas une t r avée . Elles sont aussi cou-
ver tes de voû tes sur c ro isée d ' og ives . 

La c ro i sée du t ransep t est à peu près régulière. Elle est c e p e n d a n t légèrement 
plus large que p r o f o n d e et les piliers à l 'Oues t sont plus é ca r t é s que ceux de 
l ' E s t 4 4 . Sur ce t t e c ro i sée s ' ouv ren t les d e u x t r avées de c h a c u n des croisi l lons 
qui . pour une raison ma lheu reusemen t e n c o r e inconnue , a c c e n t u e n t aux ext ré-
mités Nord et Sud l 'obl ique déjà no tée à la c ro isée . 

Il importe ici de r e m a r q u e r la rup ture d ' a x e en t re ce t t e par t ie or ienta le et les 
nefs , rup ture qui se marque enco re plus sur place q u ' e n plan. Il s 'agit d ' u n e 
nouvel le c a m p a g n e de cons t ruc t ion qui se poursui t par ép i sodes j u s q u ' a u 
x i v s iècle; les nefs sont à un niveau plus bas , s épa rées du t ransep t par t rois 
m a r c h e s 4 5 . Elles c o m p t e n t trois t r avées , la nef cen t ra le é tant s u p p o r t é e par des 
piliers mass i f s de f o r m e variée qui la séparent des co l l a t é raux . A l ' ex t rémi té 
occ iden ta le , les murs plus épais et les imposan t s piliers en T é ta ient des t inés à 
sou ten i r deux tours , dont seule celle du Sud fu t réal isée. La nef cent ra le est 
voû tée depu i s le XVIII' s iècle; sa part ie basse date de la p remiè re moitié du 
XIil' s iècle, t andis que les col la téraux fu ren t cons t ru i t s d a n s la s e c o n d e moitié 
du xii i ' et au x i v s ièc le 4 6 , (fig. 2). 

38 Voir les descriptions antérieures de 
LEMAIRE (R.M.). Lu formation du style 
gothique brabançon. I: Les églises de 
l'ancien quartier de Louvain, Anvers, 
1949. pp. 215-221; TARLIER (J.) et 
WAUTERS (A.). Géographie et Histoire 
des Communes Belges. Province de Bra-
bant. Canton de Jodoigne. pp. 27 et 28; Le 
Patrimoine Monumental de lu Belgique. 
Il: Province de Brabant. arrondissement 
de Nivelles. Liège. Soledi. 1974. pp. 228-
232; Dictionnaire des Eglises. V.c. Belgi-
que. Luxembourg. Paris, Latïont. 1970, 
p. 67; BARETTE (E.). L'église Saint-Mé-
dard à Jodoigne, in «Brabant». 1974. 3. 
pp. 6-15. 
39 CAMERMAN (C.). Les pierres natu-
relles de construction, in « Annales des 
Travaux Publics de Belgique». 1960/61. 
pp. 325-372. 
40 CAMERMAN (C.), op. cit., p. 330. 
C'est l'origine que R M. Lemaire attribue 
au quartzite utilisé à Saint-Médard (LE-
MAIRE R.M.. op. cit., p. 215). 
41 CAMERMAN (C.). op. cit.. p. 331. 
C'est la même pierre qui était aussi ex-
ploitée à Huppaye jusqu'au siècle dernier 
(BARETTE E.. op. cit.. p. 7). 
42 A.G.R.. A.E., 3234; «Compte et ren-
seignement que font le Sieur Ernest le 
Roux, pasteur de la ville de Jodoigne. et 
Jean Charles Stevenaert. mambour de 
l'église Saint-Médard de ladite ville, au 
seigneur prélat de la noble abbaye de 
Sainte-Gertrude et à messieurs les Doyens 
et Chanoines du vénérable chapitre de 
Saint-Pierre de la ville de Louvain des re-
venus de leur grosse disme des années 
1716-1717-1718 et 1719 conformément aux 
transactions». (Comptes de la fabrique de 
Saint-Médard). 
43 Archives de la C.R.M.S.. feuille de ré-
capitulation des travaux cf. note 36. 
44 Mesures: pilier N.E. à pilier N.O.: 
6m90; pilier S.E. à pilier S.O. : 6m85; pilier 
N.E. à pilier S.E.: 7m80: pilier N.O. à pi-
lier S.O. : 8m. 
45 Avant la restauration, toute l'église était 
au même niveau. A présent les nefs ont été 
rabaissées au niveau du seuil primitif de 
l'entrée qui semble le niveau initial. Chose 
curieuse, tous les points de repère, comme 
les fondations des piliers, se trouvent à des 
hauteurs variables. On n'a en outre re-
trouvé aucune trace des marches dans les 
parements des piliers. Par contre, des tra-
ces de pavement ancien ont été retrouvées 
près de la porte Nord, au niveau bas. 
(Tous ces renseignements nous ont été ai-
mablement communiqués par Monsieur 
L.F. Génicot.) 
46 LEMAIRE (R.M.), op. cit.. pp. 215-
216. Le collatéral Sud est antérieur à celui 
du Nord. 
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Fin. I• Plan 
— dressé pur 

PLAN TERRIER. 

Fig. 2. Rupture d'axe entre lu partie 
orientale de l'édifice et la nef. 

terrier — après restauration 
l'architecte R. Vandendael. 

ECHELLE 1 CM, PM 
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Il n o u s semble voir une cer ta ine d i sp ropor t ion en t re la part ie or ienta le de l 'édi-
fice re la t ivement d é v e l o p p é e et les nefs for t cour tes . Le P ro fe s seu r R .M. Le-
maire . en examinan t la part ie or ienta le , a r app roché Sa in t -Médard des églises de 
K u m p t i c h , Orp- le -Grand et de l ' anc ienne église Sa in t -Germain de T i r l e m o n t 4 7 . 
Dans les trois ca s , il s 'agit de m o n u m e n t s r o m a n s da tan t du XIIe s iècle, qui ont 
é té repris dans une é tude de L . -F . Génico t à p ropos de ce qu' i l appel le la « c o u -
che m o y e n n e des éd i f i c e s» , cons t i tuée de collégiales et d ' a b b a t i a l e s 4 " . Au cours 
d ' u n ent re t ien a v e c Mons ieur Gén ico t , il m 'ava i t fait r e m a r q u e r l ' anomal ie du 
plan de Sa in t -Médard pour une église paroiss ia le qui . dans nos régions , ne com-
prend géné ra l emen t q u ' u n e ou trois nefs et un c h œ u r . C ' e s t peut -ê t re à cela qu'i l 
pensai t aussi en par lan t , à p r o p o s de Jodo igne , d ' u n e église cons t ru i t e « p o u r 
une intent ion mal c o n n u e » 4 9 . 

En e f fe t , le t r ansep t est une des ca rac té r i s t iques pr incipales des édif ices de la 

« c o u c h e m o y e n n e » , au m ê m e titre q u e les c ryp tes ou les a v a n t - c o r p s , ces deux 

de rn ie r s é l émen t s é tant par ai l leurs a b s e n t s à Jodoigne . 

L . -F . Génicot é n u m è r e d i f fé ren t s t ypes de collégiales parmi lesquels il est une 

ca tégor ie qui pourra i t faire penser à S a i n t - M é d a r d : ce sont les collégiales sei-

gneur ia les , don t il ci te des e x e m p l e s : L o o z , H o e g a a r d e n . . . 5 0 . Le plan de ces 

églises, n o t a m m e n t L o o z . est semblable à celui d ' a u t r e s col lèges ru raux c o m m e 

Cel les , Sc layn . . . Il fait ensui te r emarque r que sur le n o m b r e d ' éd i f i ces à t ran-

sept é tudiés (quaran te deux) , cinq seu lement seraient des égl ises paro iss ia les : 

Orp- le -Grand , M o u s t y . K u m p t i c h , Xhignesse et N e e r h e y l i s s e m . mais il mont re 

c la i rement les r a p p o r t s de ces églises avec la c o u c h e m o y e n n e 5 1 . 

N e peut-on env isager que Sa in t -Médard fu t recons t ru i te dans ce t te t radi t ion , 

c o m m e collégiale se igneur ia le , et que c ' e s t à ce titre qu ' e l l e fut do t ée d ' u n tran-

s e p t ? Sans dou te ce chap i t re disparut-i l t rès vite ou m ê m e n'a-t-il j a m a i s exis té . 

Mais nous au r ions là un témoignage tangible de la p remière vo lon té des dona-

teurs , m ê m e si ce proje t a é c h o u é rap idement - peut -ê t re avan t l ' a chèvemen t de 

la nef qui a b e a u c o u p moins d ' a m p l e u r . 

Parmi tous ces éd i f ices , il en est deux qui p résen ten t plus d ' ana log ies enco re 
avec J o d o i g n e : ce sont Sa in t -Germain de Ti r lemont et Saint-Gil les de Kump-
tich. T o u s d e u x ont la par t icular i té d ' a v o i r les absidioles é c a r t é e s de l ' abs ide , 
g re f fées aux ex t r émi t é s du t r ansep t . A Ti r lemont ce t te d isposi t ion s ' exp l ique 
par la p ré sence de tou r s encad ran t l ' abs ide - ce qui n ' e s t le c a s ni à Kumpt i ch ni 
à J o d o i g n e 5 2 . 

Le plan de Sa in t -Médard est d o n c fort p roche de ceux du g roupe roman m o s a n . 
m ê m e s'il en r ep ré sen te un des exemple s les plus tardi fs . Son abs ide semi-cir-
culaire ne p ré sen te pas enco re les m ê m e s hés i ta t ions q u ' à Tour innes - l a -Grosse , 
où, sur un f o n d e m e n t semi-circulaire r o m a n , l ' abs ide , à par t i r du niveau des 
f enê t r e s , devient p o l y g o n a l e 5 ' . 

I N T E R I E U R 

T o u t e l 'église est ac tue l lement dégagée des endui t s et des s tucs qui l 'o rna ien t 
depuis le milieu du xvni1, s iècle. Seules les voûtes de ce t t e é p o q u e ont é té 
ma in tenues . 

L ' a r c h i t e c t u r e du chœur était jusqu ' i l y a peu m a s q u é e par des boiser ies du 

XVIII1' s iècle, œ u v r e de Nico las Bonne t , su rmon tée s par d ' a u t r e s e n c o r e , plus 

récen tes , qui encadra i en t les f enê t r e s bas ses et monta ien t j u s q u ' a u talus des 

fenê t res hau tes , ne laissant voir que les suppor t s des voû te s d a n s leur gaine de 

s tuc . Seules les bo iser ies du x v i n r siècle sont c o n s e r v é e s (voir fig. 3 et 4). 

Le c h œ u r s ' o u v r e par une grande a r c a d e en plein c int re r eposan t sur les piliers 

c ruc i fo rmes de la c ro i sée , c o u r o n n é s d ' i m p o s t e s mou lu rées en cave t : la base de 

ces piliers se t e rmine en chanf re in . 

47 LEMA1RE (R.M.t. op. cit., p. 221. 
48 GENICOT (L.F.), Les églises mosunes 
du M' siècle. Livre I: Architecture et So-
ciété, Louvain, 1972. XLVI - 368 p.. ill. 
(Université de Louvain - Recueil de tra-
vaux d'Histoire et de Philologie, 4e série, 
fascicule 48). 
49 Rhin-Meuse. Art et Civilisation. 800-
1400. Catalogue d'exposition. Cologne-
Bruxelles, 1972. p. 124. 
50 GENICOT (L.F.), op. cit.. pp. XXX-
XXXIII et p. 69. 
51 GENICOT (L.F.), op. cit.. p. 97. 
52 LEMAIRE (R.M.), De Sint-Germa-
nuskerk te Tienen. in «Bulletin de la 
Commission Royale des Monuments et des 
Sites», I, 1949. p. 54. 
53 LEMAIRE (R.), Les origines du style 
gothique en Brabant. Première partie: 
l'architecture romane, Bruxelles, 1906. 
pp. 194-195: LEMAIRE (R.M.), La for-
mation du style gothique brabançon. I : les 
églises de l'ancien quartier de Louvain, 
Anvers, 1949. p. 229. 
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54 A.G.R.. A.E., 3234. «Compte et ren-
seignement...»: «Soixante six estoilles 
pour attacher aux trous des voûtes et plan-
chers » 
55 A.G.R.. A.E.. 10.703. 

L ' e n s e m b l e du sanc tua i re est éclairé par deux rangées de sept f e n ê t r e s pe rcées 
dans une paroi abso lumen t lisse, q u ' a u c u n e moulure ne vient an imer . Seul un 
ressaut marque le dépar t de l ' abs ide e t , au c h e v e t , des c o l o n n e t t e s au fu t dé-
gagé, qui ne sont liées à la maçonner i e que par leurs c h a p i t e a u x et a n n e a u x , 
suppor ten t la voû te . 

Le c h œ u r est en effe t en t i è rement v o û t é , et si l 'é ta t ac tuel r e m o n t e seu lement à 
1759. il semble que celui-ci r ep renne la f o r m e de voû te s plus anc i ennes . Des 
tex tes an té r i eu r s à 1759 dis t inguent d e s voû te s et des p lancher s d a n s l ' ég l i se 5 4 . 
Si ces d o c u m e n t s ne précisent pas la local isat ion de ces v o û t e s - il pourra i t 
s 'agir des bas -cô té s - d ' a u t r e s tex tes ne laissent aucun d o u t e , en part icul ier une 
lettre du b o u r g m e s t r e de Jodoigne , da t ée du 8 mars 1759 qui exp l ique que « u n e 
part ie de la voû te du c h œ u r de not re église paroiss ia le , n o m m é e cu l -de- lampe, 
est en t i è rement t o m b é e d i m a n c h e d e r n i e r » 5 5 . Un au t re d o c u m e n t , les « C o n d i -
t ions suivant lesquel les on ferai t les nouvel les voû tes d a n s l 'égl ise de Sain t -Mé-
dard à J o d o i g n e » , nous précise la f o r m e de ce t te v o û t e : on y prévoit que « les 
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Fig. 5. Partie d'un arc formeret de la 
première travée du chœur, coté sud. visible 
dans les combles. 
Photo de l'auteur. 

nervures des a rcs doub leaux qui séparen t les pendan t i f s des v o û t e s seront faits 
des p ier res de Gobber t ing et prof i lées de la m ê m e man iè re c o m m e ceux qui 
exis tent enco re d a n s ledit é g l i s e » 5 6 . 

Bien que l ' au t eu r de ce rappor t mélange ce qui c o n c e r n e le c h œ u r d ' u n e part et 
d ' a u t r e par t les nouvel les voû tes p révues pour le res te de l ' éd i f ice , il semble 
cependan t q u ' a n c i e n n e m e n t on ait bien eu là une voûte sur ne rvu re s . Le projet 
de refaire t ou t e s les ne rvures en G o b e r t a n g e ne fut pas réal isé puisque actuel le-
ment tout est en b r iques , ce qui permet d 'a i l leurs de pense r que finalement on a 
refait toute la voû te . Il reste c e p e n d a n t dans les c o m b l e s deux é léments qui 
doivent appar t en i r à l ' anc ienne c o n s t r u c t i o n : ce sont deux a rcs f o r m e r e t s en 
fo rme de boudin qui se t rouven t au -dessus de la t r avée dro i te . Ils sont visibles 
en part ie pa rce que les voû ta ins ac tue ls n ' on t plus e x a c t e m e n t le m ê m e t racé . Ils 
sont en plein c in t re et si on les pro longe ils arr ivent e x a c t e m e n t au point de 
r e tombée des ogives (fig. 5 et 6). 

Ainsi on peut dire que la voû te de ce t te t r avée reprend e x a c t e m e n t les f o r m e s de 
la p r écéden te . Les deux doub leaux qui l ' encadren t sont en plein c in t re , le pre-
mier r e t o m b a n t , c o m m e nous l ' avons vu , sur les piliers de la c ro i sée , le second 
sur le ressaut du mur j o u a n t le rôle de pi lastre . Ces suppor t s sont a s sez cur ieux 
parce que leur largeur , qui est égale à celle du doubleau au s o m m e t , se divise 
ensui te en un pi lastre plus étroit f l anqué d ' u n e co lonne t t e semblab le à celles du 
cheve t . Les a rc s ogifs r e tomben t sur une imposte obl ique qui prolonge celle des 
piliers et s ' e n f o n c e d a n s le mur . Anc i ennemen t il devait y avoi r des co lonne t t e s 
dans ces angles , c o m m e en témoignent des f r a g m e n t s de bases et de chap i t eaux . 
Cel les d a n s l 'angle des piliers de la c ro i sée sont rep lacées à l ' heure ac tuel le . 
Elles avaient é té a r r a c h é e s et mar te l ées , ainsi que les angles des piliers, pour 
p lacer les s tucs du xvn i ' siècle qui fo rmaien t à cet endroi t un pan obl ique . Dans 
l 'angle sud , on peut m ê m e voir un morceau de moulure en f o r m e de boudin qui 
semble appa r t en i r aux a rcs f o r m e r e t s (fig. 7). Vu l ' emp lacemen t de ces chapi-
t eaux - un peu moins d ' u n mèt re plus bas que le suppor t ac tuel - il est évident 
qu'i l y a eu des r e m a n i e m e n t s , mais ceux-ci peuvent ê t re anc iens . 
Les t r aces d ' a r c s que l 'on t rouve légèrement e n - d e s s o u s des voûta ins tant au 
Nord qu ' au Sud et qui t r aversen t les f enê t r e s ne peuvent m a n q u e r d ' in t r iguer 
(fig. 8). S 'agit- i l . c o m m e on peut le voir dans le t r ansep t , du t r acé des voûta ins 
du XV!!!*- s i èc le? . Dans ce t t e hypo thèse l ' express ion « r e m o n t e r les péné t ra t ions 56 ibidem. 
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Fig. 6. Relevé des arcs formerets de la 
première travée du chœur. 
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Fig. 7. Partie haute des supports du Fig. 8. Elévation de la première travée du Fig. 9. Unique chapiteau 
chœur: trace du chapiteau - fragment chœur, 
d'arc formeret. Photo de l'auteur. 
Photo: R. Vandendael. 

ancien conserve 
dans le chœur. 
Photo: R. Vandendael. 
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de la v o û t e » de E. Coulon s ' app l iquera i t à ce t t e part ie de l ' ég l i se 5 7 . Ceci me 
semble la seule expl icat ion possible . Elle ne contredi t pas ce que je viens d ' e x -
pose r puisqu 'e l le ne change en rien la f o r m e généra le du v o û t e m e n t . 
La c o u v e r t u r e de l ' abs ide cons is te en une voûte d ' og ives à qua t re b r a n c h e s 
s ' a p p u y a n t sur le doub leau . A cet endro i t il ne res te a u c u n e t r ace anc ienne dans 
les c o m b l e s mais on peut pense r aussi qu' i l s 'agit de la f o r m e initiale. C o m m e le 
dit R .M. L e m a i r e . on ne peut imaginer ici une d isposi t ion pareil le à celle de 
T o u r i n n e s - l a - G r o s s e 5 8 à six b r a n c h e s avec une clé d is t incte de celle du dou-
bleau; a u c u n e co lonne t t e n 'es t en ef fe t p révue d a n s l 'angle du pilastre et du mur 
de l ' abs ide . Les qua t re ne rvures r e tomben t sur les tailloirs des co lonne t t e s dont 
le profil est semblab le à celui des impos tes des piliers. Ici auss i le niveau a été 
r emon té c o m m e le mont re t rès bien le seul chap i teau c o n s e r v é , que s u r m o n t e n t 
que lques ass i ses de pierre j u s q u ' a u tailloir, sur une hau t eu r de 80 c m 5 ' (fig. 9). 
T o u t e s les co lonne t t e s ont é té refa i tes . Les a n n e a u x br isés ont é té retail lés sur 
la base de plans d re s sé s au bureau de Mons ieur Lemai re d ' a p r è s que lques 

57 Archives de la C.R.M.S., feuille de ré-
capitulation des travaux, cf. note 36. 
58 LEMAIRE (R.M.). op. cit., pp. 219-
220. 
59 Ce chapiteau, très abîmé, présente les 
mêmes caractéristiques que celles que 
nous verrons pour ceux de l'extérieur. Un 
moulage en plâtre en a été fait, qui se 
trouve dans un coffre dans l'église. 
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60 Voir les plans joints au «Cahier spécial 
des charges... dressé par Ch. Duchesne en 
1961. (Archives de la Province de Bra-
bant.) 
61 En 1859 en effet, il y eut une restaura-
tion partielle: le curé Baugniet veut «réta-
blir les colonnettes en pierre des petites 
nefs et des chapelles latérales» (Archives 
de la C.R.M.S.. lettre du curé Baugniet, 
18 mai 1859) et au même moment on badi-
geonne l'église (A.G.R.. A.E., 25.142). 
62 La même forme d'imposte se retrouve 
aux piliers de la nef, mais celles-ci sont 
refaites: les photographies anciennes n'en 
montrent aucune. 

f r a g m e n t s r e t rouvés . De nouveaux f û t s en pierre de Spont in ont é té remis sur 

des bases en bé ton que cachen t les stal les et les lambris . 

En t re ces suppor t s s ' o u v r e n t donc deux rangées de f e n ê t r e s . Cel les du bas sont 

en plein c int re . L e u r é b r a s e m e n t t rès p ro fond ne p résen te a u c u n ressaut ni dé-

cor et l 'a rc est cons t i tué d ' u n e simple série de c laveaux d a n s le plan du pare-

ment . Leur base est en ta lus t rès p r o n o n c é . Les baies de la zone supér ieure 

possèden t les m ê m e s ca rac té r i s t iques sauf que l 'arc en est l égèrement br isé . 

Dans le p r e sby t e r i um. la fenêt re supé r i eu re est pareille à cel les du cheve t . Par 

con t re celle du bas d i f fère c o m p l è t e m e n t d a n s la f o r m e et les p ropor t ions . Net -

tement plus cou r t e (2.45 m de vi t rage au lieu de 3.90 m) elle est auss i plus large. 

(1,70 m au lieu de 1,35 m en moyenne ) . Mais c ' e s t su r tou t le d é c o r qui c h a n g e : 

l ' éb rasement est garni d ' u n e n c a d r e m e n t b iseauté c o m m e on le t rouve d a n s le 

t ransep t . Du cô té Nord en ou t re , la f enê t r e n ' e s t pas dans l ' axe de celle du haut . 

Ces baies posen t un p rob lème qui appara î t plus e n c o r e à l ' ex té r i eur . J ' en re-

parlerai plus loin. 

L ' e x a m e n du p a r e m e n t nous mon t re aussi deux zones s u p e r p o s é e s : l 'é tage infé-

rieur j u s q u ' a u n iveau des impos tes mon t re des moel lons de quar tz i t e plus irré-

guliers que l 'apparei l de Gobe r t ange au -dessus . M a l h e u r e u s e m e n t un jo in to ie-

ment a s sez g é n é r e u x en masque une b o n n e part ie . 

Derr ière les lambris , dans la t r avée dro i te , s ' o u v r e au Nord une por te qui donne 

dans la sacr is t ie , tandis q u ' a u Sud on t rouve une sor te d ' a r m o i r e . Il ne semble 

pas qu' i l s ' ag isse d ' u n e communica t i on vers la sacr is t ie Sud ca r il n 'y en a pas 

de t races dans le pa remen t ex té r ieur . 

Le p a v e m e n t , qui fut refait de n o m b r e u s e s fois , se c o m p o s e ac tue l l ement d ' u n 

jeu de m a r c h e s - des s inées par Char les Duchesne - qui se pro longe dans la croi-

sée du t r a n s e p t 6 0 . 

L a sacristie p r é sen te en plan une f o r m e à peu près rec tangula i re . Elle est cou-

verte d ' u n e voûte d ' a r ê t e s qui r e t o m b e sur des conso les c a r r é e s ne p résen tan t 

aucun décor . Dans l 'angle près de la po r t e , il n ' y a pas de s u p p o r t : on n 'y voit 

q u ' u n morceau de pierre appa r t enan t à la voû te pr imit ive. Seuls les dépa r t s de la 

voûte en effe t sont anc iens , le res te ayan t é té refait et r e couve r t d ' u n endui t . 

L a sacrist ie est écla i rée par une f enê t r e pe rcée dans le mur Est qui a é té re-

const rui t r é c e m m e n t . J u s q u ' e n 1970. la sacris t ie se pro longeai t j u s q u ' a u 

con t re fo r t suivant de l ' abs ide . 

Dans le mur O u e s t , une por te e n c a d r é e de pierre bleue o u v r e ac tue l l ement sur 

un cof f re mais au t re fo i s il devai t y avoi r là un passage vers le t r an sep t , c o m m e 

nous le v e r r o n s plus loin. 

Les absidioles ont éga lement changé d ' a s p e c t . Avant 1970, elles é ta ient cou-
ver tes d ' u n endu i t , non pas blanc c o m m e d a n s le res te de l 'égl ise, mais imitant 
un apparei l de p ier re , c o m m e dans n o m b r e d ' éd i f i ces r e s t a u r é s au XIX' s i èc le 6 ' 
(fig. 10). Les d e u x absidioles sont for t semblab les . T o u t e s d e u x s ' o u v r e n t sur le 
t ransept par une a r c a d e en t iers-point dont les p iédroi ts sont c o u r o n n é s d ' u n e 
imposte mou lu rée en d o u c i n e 6 2 . T o u t e s deux éga lement sont c o u v e r t e s de voû-
tes sur c ro isée d ' og ives à qua t re b r a n c h e s qui r e tomben t sur les tailloirs ca r r é s 
des chap i t eaux . Si tués à m ê m e hau teu r que les impos tes de l ' a r cade d ' e n t r é e ils 
sont moulurés en cave t . Ils suppor t en t aussi la r e t o m b é e des a rc s f o r m e r e t s . Les 
ogives ont la f o r m e a rcha ïque d ' u n to re épais en a m a n d e . Ces a rcs sont en 
Gobe r t ange ainsi que les voû ta ins , tandis que la clé de voû te , en f o r m e de bou-
ton déco ré d ' u n s imple tore , est en pierre b leue . Ces voû te s ont é té r e s t au rées ; 
on a enlevé les par t ies non originales, qui étaient pou r la p lupar t en plâtre . La 
clé c e p e n d a n t , qui c o m p r e n d les qua t r e a m o r c e s des n e r v u r e s , est anc i enne . Les 
fo rmere t s don t le profil en boudin est t rès p roche de ce q u ' o n t rouve d a n s le 
c h œ u r , ont un t r acé a s sez hési tant qui peut ê t re une m a r q u e d ' a r c h a ï s m e mais 
s ' exp l ique aussi par la diff icul té de couvr i r un e space aux parois c o u r b e s . 
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Fig. II. Absidiole sud. Etui actuel. 
Photo de l'auteur. 

Fig. 12. Absidiole sud, détail des nervu-
res et des chapiteaux. 
Photo de l'auteur. 

L ' a g e n c e m e n t de ces d i f fé ren tes r e t o m b é e s sur la su r face c a r r é e du tailloir est 

a s sez maladro i te , c o m m e il devai t l ' ê t re d a n s le c h œ u r (fig. 11 ). 

Les chap i t eaux à pa lmet tes sont semblab les à ceux que l 'on v e r r a à l ' ex té r ieur , 

encadran t les f enê t r e s . Ils é ta ient po r t é s par des co lonne t t e s qui ont disparu 

ac tue l l emen t : elles avaient é té refa i tes au x ix r s i è c l e 6 ' (fig. 12). 

Les abs id ioles sont c h a c u n e éc la i rées pa r deux f enê t r e s en lance t te , une dans 

l ' axe et une vers l ' ex té r i eu r , a s sez g r andes , et qui mont ren t un éb ra semen t obli-

que rejoignant le tableau droit du mur en fo rman t un léger ressaut à angle droi t . 

Ce t t e f o r m e d ' e n c a d r e m e n t de fenê t re est ca rac té r i s t ique d a n s tout le t r ansep t et 

nous l ' avons dé jà r encon t r ée aussi aux deux f enê t r e s refa i tes du c h œ u r . 

Au niveau infér ieur , les murs sont c r eusé s de deux g randes n iches qui se font 

f ace ; elles sont c o u v e r t e s d ' u n arc su rba i s sé . C o m m e d a n s le c h œ u r on remar-

que que le pa remen t se divise en d e u x zones s u p e r p o s é e s : les moel lons de 

quar tz i te d a n s le bas . le Gobe r t ange pour tou te la part ie supé r i eu re . 

La c ro i sée du transept, de même hau teu r que le c h œ u r , est dél imitée par qua t re 
piliers c r u c i f o r m e s dont les angles sont garnis de co lonne t t e s à deux a n n e a u x ; 
celles-ci monten t j u s q u ' à la m ê m e hau teu r que celles du c h œ u r et c o m m e elles 
n ' a r r iven t pas au niveau de l ' impos te . L e u r fû t . du cô té Est est en pierre b leue , 
tandis q u ' à l 'Oues t il est en pierre b l anche . Les a n n e a u x et les bases sont re-
fa i ts , éga lement d ' a p r è s les plans du bureau L e m a i r e , qui dis t inguent les an-
neaux du cô té Est dont le profil est semblable à celui que l 'on t rouve dans le 
c h œ u r et ceux des co lonne t t e s des piliers Ouest don t l ' épa i s seu r est plus im-
por tan te et le profi l plus compl iqué (fig. 13). Les bases r ep rennen t le profil de 
cel les des co lonne t t e s ex té r ieures . Que lques chap i t eaux sont c o n s e r v é s en par-
tie. diff ic i lement ident i f iables ; nous au r ions pour tan t t e n d a n c e à les assimiler à 
ceux du c h œ u r . 

Le p rob lème qui se pose est de savoir si ces co lonne t t e s é ta ient ou non desti-
nées à suppo r t e r une voû te . Dans les c o m p t e s de 1716-1719. on peut lire « p o u r 
d o n n e r cou leu r aux t rois p lanchers de la nef et c ro i s sade » 6 4 . Pourquoi trois 
p l a n c h e r s ? Ceux des croisi l lons étaient- i ls s épa rés par une voû te sur la c r o i s é e ? 
On ne peut é v i d e m m e n t pas se baser un iquemen t sur ce t émoignage , mais il est 
peut -ê t re in téressant de r emarque r que les piliers de la c ro i sée suppor ten t qua t re « c f . note 61. 
a rcs en plein c in t re , a lors que les doub leaux de la nef et des crois i l lons ont une 64 A.G.R.. A.E., 3234. 
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Fi13. Différents profils des anneaux 
dans le chœur et à la croisée du transept. 
(Communiqués par le bureau de M. 
R.M. Le maire) 

ANNEAUX OES C010NNETTES 
PILIERS EST DE LA CROISEE 
COTE TRANSEPT 

ANNIAUX 011 COLONNE T TES 
OEI PILIER» OUEST 0E LA 
CROIIEE 

COLONNE î TES 

ANNEAUX OES COLONNETIES 
PILIERS EST DE LA CROISEE 
COTE CROISEE 

65 TARL1ER (J.) et WAUTERS (A.), op. 
cit., p. 27 (Ces auteurs ne précisent pas à 
quelles fenêtres ils font allusion). 

fo rme plus apla t ie , plus p roche de l ' « a n s e de p a n i e r » . Ceci ne nous pe rme t 

cependan t pas d ' a f f i r m e r l ' ex i s tence d ' u n e voû te an té r i eu re au xvii l ' s iècle, 

mais seu lement ce t t e possibil i té. 

Si l ' on cons idè re à présent la c o u v e r t u r e des crois i l lons , on peut d i re , sur la 
base du m ê m e t ex te , qu' i l n 'y avait pas de voû te s à cet endro i t . C e p e n d a n t 
Mons ieur Bare t te n o u s a signalé q u ' o n avait r e t rouvé des t r aces de co lonne t t e s 
dans les angles au Nord et au Sud . Il y en a aussi d a n s l 'angle des piliers de la 
c ro i sée du côté des crois i l lons. Sont-e l les pu remen t d é c o r a t i v e s ? On peut éga-
lement penser qu ' e l l e s t émoignen t d ' u n e première volonté de voû te r tou te 
l 'église. 

Les crois i l lons sont écla i rés c h a c u n au Sud et au Nord par d e u x rangées de d e u x 
f enê t r e s en lance t te qui p ré sen ten t un d é c o r que nous a v o n s dé jà r e n c o n t r é : un 
éb ra semen t obl ique qui rejoint le tab leau droit du m u r en f o r m a n t un léger res-
saut en angle dro i t . C ' e s t ce t te fo rmule q u ' o n a r a p p r o c h é e de celle que l 'on 
t rouve à Villers, aux fenê t res basses du c h œ u r 6 5 . 

Des deux cô t é s , on peut voir que la voû te masque la part ie supé r i eu re des fenê-
tres . Celles-ci ont dû être dégagées de la maçonne r i e qui les bouchai t en par t ie . 
C ' e s t éga lement le cas des baies du mur Es t ; celles p r o c h e s du c h œ u r avaient 
é té en t i è rement m u r é e s lors du p lacement des deux g rands au te l s en 1655-59, et 
pour dégager les f e n ê t r e s qui s u r m o n t e n t les absidioles - tant l ' a rc supér ieur que 
le glacis - on a dû a m é n a g e r la f o r m e des voû ta ins qui mon ten t b e a u c o u p plus 
haut ici que d a n s la t ravée p récéden te (fig. 14). 

Dans le mur Est du croisil lon Nord on peut voir , depuis l ' en l èvemen t de l ' au te l , 
trois o u v e r t u r e s qui cons t i tuen t un e n s e m b l e a s sez c o m p l e x e . Celle du haut qui 
est murée , est difficile à d a t e r : l ' a rc , p roche de la f o r m e en anse de panier , mais 
légèrement br isé , indique une é p o q u e ta rd ive . Elle ne pouvai t serv i r que d ' a c c è s 
au grenier de la sacris t ie malgré ses d imens ions re la t ivement impor t an t e s . En 
d e s s o u s , une baie plus pet i te , f e rmée par une grille, d o n n e sur une niche où est 
ac tue l lement d é p o s é e la c h â s s e des Saints Médard et Cornei l le . Il se peut qu 'e l le 
ait t ou jour s eu ce t te des t ina t ion et q u e . au m o m e n t où elle étai t c a c h é e par 
l ' au te l , elle ait servi de cache t t e . Ma lheu reusemen t tous les a c c è s en ont é té 
bouchés à une é p o q u e indé te rminée . L ' e n c a d r e m e n t de la n iche est mouluré en 
quar t de rond sépa ré d ' u n e bague t te par un cave t : on le da t e géné ra l emen t du 
XVE s iècle. A cô té se t rouve une o u v e r t u r e plus g rande qui à p résen t sert de 
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Fig. 15. Relevé des niches situées dans le 
mur entre le croisillon Nord et la sacristie. 
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Fig. 16. Vue du mur Est du croisillon 
Nord. Les niches et les traces d'un pas-
sage vers l'ancien jubé. 
Photo de l'auteur. 

Fig. 17. Vue générale de la nef. Etat ac-
tuel. 
Photo de l'auteur. 

66 Le tracé de ce socle est repris à la figure 
1 5 . 
67 Dans ce cas, il doit déjà s'agir d'un re-
maniement car la forme de ces nervures 
rappelle celles que l'on trouve dans le col-
latéral Sud: leur profil en amande se ter-
mine par un listel. 

niche à une s ta tue de Sa in t -Médard . Il semble qu 'e l le ait cons t i tué au t re fo is un 

passage en t re la sacris t ie et le t r ansep t , c o m m e l ' indiquent ses p ropor t ions qui 

pe rmet ten t le passage d ' u n h o m m e et l ' éb ra semen t des parois de son encadre -

ment vers le pilier de la c ro isée . Si l 'on met en rappor t avec ceci l ' é chanc ru re 

que l 'on r emarque plus haut dant le pilier, on peut penser que ce passage s 'y 

cont inuai t par l ' in te rmédia i re d ' u n escal ier , et qu' i l aurait m e n é a lors au j u b é 

que l 'on a cons t ru i t en 1611 devant le c h œ u r et dont des t r aces de f ixat ion sont 

encore visibles d a n s les p a r e m e n t s des piliers. Mons ieur Gén ico t a re levé lors 

des t ravaux sous le dal lage une sor te de socle de cet e sca l i e r 6 6 (fig. 15 et 16). 

L ' e n l è v e m e n t de l 'autel co r r e spondan t dans le croisil lon Sud a éga lement mon-

tré une disposi t ion a n c i e n n e : une por te qui c o m m u n i q u e avec l ' ex té r i eur . 

Les piliers de la nef, qui rompent avec l ' a l ignement de la par t ie or ienta le c o m m e 
nous l ' avons vu , sont légèrement pos té r i eurs . Ils sou t iennent des a r c a d e s sans 
m o u l u r e s , à s imple rangée de c l aveaux dont les a rcs sont br i sés mais t rès ou-
ver t s (fig. 17). Le dépar t des a rcs est soul igné, sur les f aces la té ra les s eu lemen t , 
par des impos tes moulurées en douc ine , fo r t emen t r e s t au rées . Leur base se 
te rmine par un cave t su rmon tan t un quar t de rond . 

Depuis l ' aba i s semen t du p a v e m e n t , on peut voir des soc les de co lonne t t e s , de 
fo rme var iée , semi-c i rcula i res au Sud ou p r i smat iques au N o r d , qui semblent 
devoi r ê t re mises en rappor t avec celles que l 'on t rouve d a n s les bas -cô tés . 
Etaient-el les éga lement des t inées à s u p p o r t e r une v o û t e ? El les a t te ignent la 
m ê m e hau teu r que dans la partie o r ien ta le , d ' a p r è s des t r aces visibles dans les 
murs ; elles sont d o n c aussi t rop cou r t e s . Elles ont sans d o u t e subs is té j u s q u ' a u 
XVIIE siècle, car les pierres qui sont rougies par le feu sur tout le reste de la 
sur face ne le sont pas à l ' emplacemen t des co lonne t t e s . Peut -ê t re donc une 
voûte a-t-elle é té p r é v u e ? Sûrement pas dans le p remier p ro je t , pu isque les co-
lonnet tes sont plutôt c o n t e m p o r a i n e s des co l la té raux . Et elle ne fu t j a m a i s réali-
sée . malgré la p ré sence de f r agmen t s de ne rvu re s dans le sol. dont parle Mon-
sieur Bare t te , et qui pour moi doivent se r appor t e r à une au t r e part ie de l 'édi-
fice, peut -ê t re au c h œ u r 6 7 (fig. 18). 
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PROFIL DE FRAGMENTS DE NERVURES 

RETROUVES SOUS LE PAVEMEN? 

ANCIEN DE LA NEF 

Fig. 18. Profil des fragments de nervures 
retrouvés sous le pavement ancien de la 
nef et déposés dans le jardin de la cure. 

Fig. 19. Vue extérieure du chœur avant 
restauration. 
Photo A.C.L. n" 82.665 B. 
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E X T E R I E U R 

Le chœur mon t re à l ' ex té r i eu r la m ê m e division en deux é tages , ici c e p e n d a n t 

ne t tement s épa ré s par une grande hor izonta le f o r m é e par une f ausse cours iè re 

(fig. 19). 

L a saillie du m u r de l ' abs ide à l ' in té r ieur se re t rouve sous la f o r m e d ' u n ressau t 

de la t ravée droi te au Nord et au Sud . qui s ' a r r ê t e b r u s q u e m e n t à hau teu r du 

tailloir des co lonne t t e s su rmontan t les c o n t r e f o r t s . On ne le r e t r ouve pas au 

niveau supér ieur . 

D a n s le bas . le m u r épais (environ 1.15 m) r epose sur une pl inthe qui se t e rmine 

par un simple chan f r e in . Il est percé à une hau teu r de 4.50 m de sept f enê t r e s en 

plein c in t re , dont les cinq au cheve t c o m m e à l ' in tér ieur sont semblab les . L e u r 

é b r a s e m e n t , qui f o r m e ici un ressaut à angle droi t , est garni de co lonne t t e s an-

nelées dont les chap i t eaux à pa lmet tes suppor t en t un tore qui s u r m o n t e la baie . 

Les fû t s sont en ca lca i re de Meuse , t andis que les é l émen t s mou lu ré s sont en 

Gobe r t ange et l ia isonnés à la maçonne r i e . Chap i t eaux , a n n e a u x et bases rap-

pellent les f o r m e s que nous a v o n s t r o u v é e s à l ' i n t é r i eu r : les tailloirs profi lés en 

cave t . les chap i t eaux à pa lmet tes des abs id ioles et m ê m e les base s à gr i f fes , qui 

ont servi de modè le pour refaire les s u p p o r t s intér ieurs (fig. 20). 

La p résence de ces co lonne t t e s anne lées a susci té des r a p p r o c h e m e n t s avec les 

églises Sain t -Michel et N o t r e - D a m e de la Chapel le à B ruxe l l e s 6 8 . Il y a des 

analogies ce r ta ines qui cons t i tuen t un trait d ' é p o q u e , des d é b u t s du go th ique 

dans not re pays . 
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Fig. 21. Relevé des colonnettes suppor-
tant les arcades de l'étage inférieur du 
chœur. 

L e s d e u x f enê t r e s de la p remière t r avée posent un p rob lème , nous l ' avons vu, 

par leur p ropor t ion et leur d é c o r d i f f é ren t s . Ici aussi des co lonne t t e s encadren t 

la ba ie , mais c o m m e elles sont plus c o u r t e s elles n ' on t pas d ' a n n e a u . Ce qui 

f r a p p e le plus , c ' e s t le t ra i tement t rès sec des chap i t eaux qui fait pense r immé-

d ia tement à une res taura t ion du x i x ' s iècle . Et en effet E. Cou lon veut « rétablir 

des anc iennes f e n ê t r e s » ' ' 9 . En ou t re le rappor t de J. Tar l ier en 1866 d i t : «11 

pourrai t y avoir sept f enê t r e s à c h a q u e é t age , mais le toit des sacr is t ies en cache 

p l u s i e u r s » 7 0 . C h o s e cur ieuse , les a u t e u r s plus anc iens , c o m m e W a u t e r s et Bou-

vier, men t ionnen t pour tan t sept f enê t r e s à c h a q u e é t a g e 7 1 . Et on peut se de-

mande r quelle f o r m e avaient des sacr is t ies qui monta ien t si hau t ! T o u j o u r s est-il 

que l 'on a ce r t a inemen t travaillé à ces f enê t r e s au x ix ' s iècle. 

Les f enê t r e s sont c i rconscr i t e s par de g rands a rcs en c int re surba i ssé qui sup-

por tent la f aus se cours iè re et reposent sur des co lonne t t e s a s sez t rapues que 

sout iennent de pet i ts con t r e fo r t s en ta lus . C e s con t r e fo r t s ne monten t que 

j u s q u ' a u n iveau de l ' appui des f enê t res . Ils sont au nombre de c inq , celui du Sud 

ayant é té r econs t ru i t ap rè s la démol i t ion de la sac r i s t i e 7 2 . Du cô té N o r d , ce 

con t r e fo r t est ass imilé au mur de la sacr is t ie qui reçoit a u - d e s s u s de sa toi ture 

une co lonne t t e pareil le aux au t re s . Ces c o n t r e f o r t s ainsi que les a rcs sont liés à 

la maçonne r i e du c h œ u r . Ils sont p o u r v u s du m ê m e s o u b a s s e m e n t chan f re iné . 

Les co lonne t t e s d i s t an tes du mur d ' u n e dizaine de c e n t i m è t r e s sont en pierre 

bleue et fort s emblab le s à cel les des f enê t r e s , malgré l ' a b s e n c e d ' a n n e a u : les 

chap i t eaux sont à pa lme t t e s se t e rminan t aux angles en c r o c h e t ne t tement ac-

<•* Cf. le rapport de Jules Tarlier en 1866 
(Archives de la C.R.M.S., dossier n" 4359 
et Archives du Ministère de la Justice, 
dossier n" 11.047). 
70 Ibidem. 
71 WAUTERS (A.). Une visite aux grottes 
de Folx les Caves, in «Revue de Bruxel-
les», décembre 1841, pp. 50-71; BOU-
VIER (A.I.), Notice historique sur la ville 
de Jodoigne par un jodoignois. Bruxelles, 
1843, p. 21. 
72 On en avait retrouvé la base; on l'a re-
fait en quartzite, sauf le parement oblique 
qui est en Gobertange à l'imitation des au-
tres. 
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Fig. 22. Mur Est de la sacristie Nord 
(dans le parement du chœur, traces de 
l'ancienne sacristie). 
Photo de l'auteur. 

Fig. 23. Vue extérieure 
Sud. Etat actuel. 
Photo de l'auteur. 

de l'absidiole 

cen tué . Ils p résen ten t une for te analogie avec celui qui est c o n s e r v é dans le 

c h œ u r . Les hases qui compor t en t une baguet te s épa rée d ' u n boudin par une 

scot ie , p résen ten t donc un profil ana logue aux bases des co lonne t t e s des fenê-

t res , sauf qu ' e l l e s sont moins aplat ies et ne mont ren t pas de gr i f fes . Ces bases 

reposent sur un socle ca r ré qui r emon te à l 'a r r ière con t re la paroi du c h œ u r et 

est engagé dans la maçonner i e . L ' e n s e m b l e est relié au con t r e fo r t par une suc-

cess ion de mou lu res qui se te rmine pa r un larmier (fig. 21). 

Les a rcades e l l e s -mêmes , c o m p o s é e s d ' u n e série de c l aveaux c h a n f r e i n é s , sont 

tou tes semblab les . On r emarque cependan t que les p remiè res f enê t r e s de l ' ab-

side sont déca lées par rappor t à l ' axe de l ' a r cade , en raison des r e t o m b é e s des 

voû tes à l ' in tér ieur et du ressaut du mur du p re sby te r ium. C o n t r e le t r ansep t , les 

a r cades r e tomben t sur des conso les . 

A l 'é tage supé r i eu r , le mur est aussi épais q u ' e n d e s s o u s , c o m m e on peut le voir 
à l ' in tér ieur , pour tan t on a l ' impress ion de plus de légèreté . Cet é tage est percé 
de sept f enê t r e s al ignées sur celles du bas et pareil les à cel les-ci . sauf la f o r m e 
de l ' a rc , ici br isé . Leur é b r a s e m e n t est o rné de co lonne t t e s de m ê m e type 
exac t emen t q u ' a u x f enê t r e s infér ieures . L e u r glacis se pro longe en fait dans la 
cours iè re qui , vu son inclinaison et le m a n q u e d ' a c c è s , semble v ra iment ê t re une 
f ausse cours iè re . 

Cet é tage est c o u r o n n é par une co rn iche por tée sur des modi l lons t rès p r o c h e s 

de ceux q u ' o n peut t rouve r à Villers n o t a m m e n t , mais auss i , à l ' é p o q u e r o m a n e , 

à Mous ty , N e e r h e y l i s s e m . . . 

Le c h œ u r , dans son é ta t ac tue l , n ' a subi que peu de r e s t au ra t ions r écen tes . Il est 
difficile de savoi r exac t emen t ce q u ' o n a pu y faire au xvni ' ' s iècle , mise à part 
la répara t ion du pa remen t dont nous a v o n s dé jà par lé . Au xix*' s iècle, seules 
deux fenê t res ont subi des modi f ica t ions impor t an te s et le xx*' siècle ne s ' e s t 
p r é o c c u p é que de conso l ider l ' ensemble en remplaçan t les m a ç o n n e r i e s ab îmées 
de la cours iè re et des a r cades . 

Le m u r Est de la sacristie, seul visible, a é té refait r é c e m m e n t en G o b e r t a n g e . A 
la base , on r e t rouve la plinthe, qui s ' i n t e r rompt à l ' e m p l a c e m e n t d ' u n e por te 
murée , percée d a n s le haut d ' u n e pet i te fenê t re . Au-dessus de la f enê t r e , on voit 
le dépar t d ' u n esca l ie r , qui c o m p t e qua t re marches , et est in te r rompu par la 
toi ture . Cet escal ier se t rouve au -dessus de la voûte de la sacr is t ie . Il est impos-
sible de savoir où il pouvai t m e n e r : s 'agirait-il d ' u n s imple a c c è s au g r e n i e r ? 
Cela semble cu r i eux , vu la p résence de la toi ture qui le c o u p e b r u s q u e m e n t . On 
ne peut imaginer non plus un accès à la cours iè re ; pour no t re par t , nous ne 
voyons pas d ' exp l ica t ion à ce p rob lème (fig. 22). 

Les absidioles, à l ' ex té r ieur , mont ren t éga lement d e u x « é t a g e s » en évolut ion 

l 'un par rappor t à l ' au t r e . Un p remier niveau s ' a r r ê t e au glacis des f e n ê t r e s : on 

y re t rouve le s o u b a s s e m e n t qui pro longe celui du c h œ u r . On y voit éga lement , 

au Nord c o m m e au Sud , le ressau t de la part ie dro i te , qui sur la face t ou rnée 

vers l ' abs ide se poursui t j u s q u ' à la co rn i che , tandis que sur la f ace ex té r i eu re , 

elle est i n t e r rompue par la p résence de f enê t r e s . Ce p remie r niveau est sur tout 

ca rac té r i sé par le dépa r t de bandes l o m b a r d e s , telles q u ' o n en t r ouve par exem-

ple à Kumpt i ch . Le point de dépar t est d o n c , une fois de p lus , roman (fig. 23). 

La fin de ce t te c a m p a g n e est m a r q u é e ne t t ement par un larmier qui prolonge le 

glacis des f enê t r e s . Celles-ci , au n o m b r e de deux par abs id iole , sont dé jà en arc 

brisé et p résen ten t le m ê m e e n c a d r e m e n t b i seau té que l 'on a vu à l ' in té r ieur . 

Les absidioles sont c o u r o n n é e s aussi d ' u n e co rn iche à modi l lons profi lés . 

Ici non plus les r e s t au ra t ions n 'on t rien changé de f açon radica le . Il est intéres-

sant cependan t de voir par endro i t s l ' appar i t ion du grès anc ien , dans le bas de 

l 'absidiole Nord par exemple , ce qui nous permet de voir que les r es taura t ions 

success ives ont r e spec té les f o r m e s anc i ennes , pour le chan f re in du soubasse -

ment n o t a m m e n t . Au Sud la suppress ion de la sacris t ie a remis au j o u r un pai e-

ment comple t anc ien . 
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Le transept suit de près la cons t ruc t ion des abs ides . Il ne peut ê t re v ra iment 
con t empora in vu le m a n q u e de liaison en t re les deux m a ç o n n e r i e s et une cer-
taine évolut ion dans le décor . N é a n m o i n s , il reprend les g r a n d e s divis ions en 
é tages , avec m ê m e une accen tua t ion des hor izonta les , r endue plus sensible en-
core par le côté massif des pleins par rappor t aux vides. 

Le p remier niveau qui co r r e spond à celui de l ' abs ide dont il p ro longe la cour -

sière par un larmier , l égèrement déca lé c e p e n d a n t , est pe rcé d ' u n e f enê t r e ; par 

son d é c o r celle-ci est à mi-chemin en t re les f enê t r e s du c h œ u r et cel les du res te 

du t ransep t . En effe t l ' a rc brisé et l ' e n c a d r e m e n t b iseauté d i f fè ren t du c h œ u r , 

mais le ressau t en angle droit abri te t o u j o u r s des c o l o n n e t t e s , sans a n n e a u x , 

mais pareil les à cel les que l 'on t rouve à la p remière t r avée du c h œ u r . Ce t te 

compara i son va plus loin pa rce que ces f e n ê t r e s aussi semblen t avoi r é té res tau-

rées au XIX'' s ièc le : leur t ra i tement est aussi sec que celui de leurs vois ines . 

Au Sud , on a dégagé , en d e s s o u s de la f enê t r e , une por te r o m a n e pareille à celle 

qui se t r ouve à l ' en t rée de la tour . Sa baie rec tangula i re est s u r m o n t é e d ' u n 

linteau semi-ci rcula i re e n c a d r é d ' u n a rc en plein c int re . 

A l 'é tage supé r i eu r , une fenê t re s u r m o n t e la toi ture des chape l l e s . Celle-ci , 

t ou jour s en a rc br isé , p résen te le profil ca rac té r i s t ique du t r a n s e p t : l ' encadre -

ment b iseauté à ressau t en angle droi t . Et au s o m m e t du m u r . on r e t rouve tou-

j o u r s la co rn iche sur modil lons qui p ro longe celle du c h œ u r . 

Aux ex t r émi té s du t r ansep t , deux c o n t r e f o r t s sont placés en angle droi t . Ce sont 

des c o n t r e f o r t s à re t ra i tes dont la part ie infér ieure est en ta lus c o m m e ceux du 

c h œ u r . 

Les f açades Sud et Nord sont iden t iques : d e u x é tages pe rcés c h a c u n de d e u x 

fenê t res et s u r m o n t é s de pignons t r iangula i res sans aucun déco r . Ces p ignons 

semblent avoir é té refai ts au moins une fois , p robab l emen t au début du 

XVII'- siècle et aussi lors des dern ie rs t r avaux des XIX'' et XX' s iècles . 

Le res te de l ' éd i f ice , pos té r ieur à tout ceci , c o n s e r v e c e p e n d a n t cer ta ins élé-

ments ca rac té r i s t iques , c o m m e le larmier au seuil des f enê t r e s hau t e s , la corni-

che sur modi l lons de la nef et des bas -cô tés et j u s q u ' à la f açade occ iden ta le dont 

le pignon copie ceux du t ransept (fig. 24). 

Fig. 24. Vue générale de l'église avant 
restauration. Transept et nef. 
Photo A.C.L. n" 79.856 B. 
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F I L I A T I O N DE S A I N T - M E D A R D : A N A L Y S E DES 
D I V E R S E S T H E O R I E S E M I S E S 

Tel qu'i l se p résen te a u j o u r d ' h u i , le c h œ u r de l 'église Sa in t -Médard a soulevé de 

n o m b r e u s e s c o n t r o v e r s e s en ce qui c o n c e r n e sa fil iation. 

L 'hés i t a t ion en t re le roman et le go th ique , ca rac té r i s t ique de ce t t e pér iode de 
t rans i t ion , a tout na ture l lement d o n n é na i ssance à deux g randes t héo r i e s : celle 
de S. Brigode d ' u n e par t , qui y t rouve une p r é p o n d é r a n c e r o m a n e et ra t tache 
Jodoigne à Nivel les et à l ' a rch i tec ture r h é n o - m o s a n e . et d ' a u t r e part celle ex-
pr imée par R .M. Lemai re , r emontan t à une é tude de Mgr Maere , qui place 
Sa in t -Médard d a n s la lignée de l ' abbat ia le de Villers, donc du go th ique nais-
s a n t 7 3 . 

S. Brigode, pour sa reconst i tu t ion de l ' abs ide occ identa le de Nivel les , p ropose 

un r a p p r o c h e m e n t avec «le choeur a s sez excep t ionne l de Sa in t -Médard à Jodoi-

g n e » 7 4 (fig. 25). 

Le p rob lème qui se posai t à Nivel les étai t la rest i tut ion de l ' é tage des f e n ê t r e s : y 
avait-il là des a r c a t u r e s por t ées sur des bandes mura les ou des a r cades reposant 
sur des co lonnes a d o s s é e s ? S. Brigode p ropose une solut ion, par sa compara i -
son avec Jodo igne . Tout d ' a b o r d , il r é fu te la paren té de ce c h œ u r avec l ' abba-
tiale de Villers, en lui donnan t une da te an té r i eu re à 1210. « d a n s sa concep t ion 
tout au m o i n s » . Décr ivan t la zone infér ieure avec ses g r a n d e s a r cades sur co-
lonnet tes , il a f f i r m e : «la c o m p a r a i s o n avec les abs ides r o m a n e s du Rhin saute 
aux y e u x » , et p r inc ipa lement avec la plus p roche d ' e n t r e e l les . Nivel les . Trou-
vant ainsi une cop ie de Nivel les , il peut res t i tuer dans les g randes lignes l 'é tage 
des f enê t r e s de son abs ide . 

Il a jou te c e p e n d a n t q u ' à Jodo igne . « le style de t ransi t ion appara î t dé jà dans 
l 'emploi des chap i t eaux à c roche t s rud imenta i res et de bagues aux co lonne t t e s 
des f e n ê t r e s » . En ou t re , l ' é tage supér ieur , lui, « a b a n d o n n e la masse murale 
épaisse et a r cha ï san t e , au profit d ' u n e s t ruc tu re plus légère, go th ique et non plus 
r o m a n e , avec généra l i sa t ion de l 'arc a i gu» . 

Les d e u x n iveaux appar t i ennen t pour tan t pour lui à la m ê m e c a m p a g n e . 

Ainsi Sa in t -Médard aurai t un dépar t r o m a n imité de Nivel les et le goth ique ne 

ferait son appar i t ion que dans les détai ls et à l ' é tage supér ieur . 

S. Brigode avait dé jà émis la m ê m e opinion dans un art icle relatif ce t te fois à 

l ' abbat ia le de Vi l le rs 7 5 . Parlant de l ' in f luence de ce grand chan t ie r sur les maî-

t res d ' œ u v r e locaux , ap rè s avoir cité N o t r e - D a m e à Diest . man i f e s t emen t sous 

son empr i se , il men t ionne aussi « q u e l q u e s détai ls de Sa in t -Médard de Jodoi-

g n e » (ma lheu reusemen t sans les spécif ier) mais a jou te que l ' ensemble est ins-

piré « a s s e z d i r e c t e m e n t » de Nivel les . 

Il s 'agi t ici de la m ê m e théor ie , mais p r é sen t ée en o rdre inverse . 

Dans le m ê m e ar t ic le , il parle ensui te de la chapel le de Herba i s à Piétrain que 

tout le monde s ' a c c o r d e à ci ter c o m m e copie de Sa in t -Médard (fig. 26). R. M. 

Lemai re qui é tud ie ce m o n u m e n t d i t : « C e s co lonne t t e s ont des bases go th iques 

c lass iques et des chap i t eaux à c r o c h e t s rud imenta i res parei ls à ceux du c h œ u r 

de Sa in t -Médard à Jodoigne dont tou te la décora t ion de l ' abs ide est d 'a i l leurs 

insp i rée» . La voû te p révue p résen te éga lement des r e s s e m b l a n c e s avec Jodoi-

gne et Lemai re c o n c l u t : «il paraît cer ta in que le c h œ u r de Herba i s est une ré-

duc t ion à peu p rès c o n t e m p o r a i n e de celui de Sa in t -Médard , cons t ru i t pendant 

la p remière moit ié du XIII' s i èc le 7 6 . 

Chose cu r i euse , Brigode parlant de cet édif ice le place sous l ' in f luence de Vil-
lers pour ses « c o l o n n e t t e s sous corn iche s ' amor t i s san t sur le glacis des cont re-
for t s du c h œ u r » . Or il s 'agit bien là des é l émen t s qui cons t i tuen t la copie du 
sys tème de Jodo igne don t il a t t r ibue la pa ren t é à Nivel les ! Il me semble donc 
voir ici une ce r ta ine con t rad ic t ion . A Herba i s . les co lonne t t e s suppor ten t direc-
tement la co rn i che c o m m e c ' e s t le cas à Villers si l 'on cons idè re les pet i tes 

73 BRIGODE (S.), L'abside occidentale 
de la collégiale de Nivelles, in «Mélanges 
Jacques Lavalleye», Louvain. 1970, 
pp. 15-19. 
LEMAIRE (R.M.), La formation du style 
gothique brabançon. 1: Les églises de 
l'ancien quartier de Louvain, Anvers, 
1949. p. 221. 
MAERE (R.). Etude archéologique sur 
l'église abbatiale et le monastère de Vil-
lers. in E. de MOREAU. L'Abbaye de 
Villers en Brabant au Xir et xnr siècles. 
Etude d'histoire religieuse et économique. 
Bruxelles. 1909. XXII - 350 p. 
74 BRIGODE (S.), op. cit., p. 18. 
75 BRIGODE (S.). L'abbaye de Villers et 
l'architecture cistercienne. in «Histoire et 
Enseignement», \7e année, 1967, pp. 9-24. 
76 LEMAIRE (R.M.), op. cit., pp. 222-
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Fig. 25. Essai de restitution de l'abside 
occidentale de Nivelles, par S. Brigade. 
L'abside occidentale de Nivelles en cours 
de restauration. 
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Fig. 26. Chapelle de Herbais sous Pié-
train. 
PhotoA.C.L. n" 78.863 A. 

co lonne t t e s tout au s o m m e t des con t r e fo r t s . Mais il est difficile de faire abs t rac-

tion du fait que celles-ci en s u r m o n t e n t d ' a u t r e s qui , el les, suppor t en t des gran-

des a r cades su rba i s sées encadran t les f enê t r e s ! 

Parmi les n o m b r e u s e s é tudes sur Nive l les , A. Mot tard a écrit un article qui situe 

l ' abs ide occ iden ta le parmi les abs ides r h é n a n e s 7 7 . 

Après avoir é tudié la genèse des abs ides ar t iculées b a s - r h é n a n e s qu' i l si tue à 
T r ê v e s , et les in f luences de la Hau t r e Rhénan ie , Spire et M a y e n c e . en ce qui 
c o n c e r n e la galerie naine p r inc ipa lement , il établit la d i f f é rence de concep t ion 
en t re ces deux rég ions , le ver t ica l isme opposé à un hor izon ta l i sme de plus en 
plus ma rqué . 

Il dis t ingue a lors t rois g roupes d a n s le t e m p s : un g roupe a r cha ïque enco re pro-
che du Hau t -Rh in , puis un g roupe c lass ique dont les plus beaux exemple s sont à 
Cologne et enfin un g roupe tardif au XIII- siècle. Nivel les se ra t t ache au second 
groupe par sa da ta t ion (entre 1166 et 1185) et par ses r e s s e m b l a n c e s avec deux 
g randes églises de Co logne . Sain t -Mar t in le Grand et les Sa in t s -Apôt res . Ces 
deux édif ices qui d ' u n e part p résen ten t l ' é lévat ion « c a n o n i q u e » bas rhénane à 
3 é tages soul ignés par des hor izonta les , in t roduisent d ' a u t r e part des innova-
tions que l 'on r e t rouve à Nive l les : le d é d o u b l e m e n t du m u r t rès épais en deux 
parois , qui pe rmet l ' appar i t ion d ' u n e galerie de circulat ion in tér ieure et la cons-
truct ion de la galerie naine au -dessus de l ' in terval le en t re c e s deux parois . Ap-
par t iennent éga lement à ce g roupe les églises de N e u s s , N . - D . à Maes t r i ch t . 
R o e r m o n d . . . 

Mais les pr incipes cons t ruc t i f s qui les déf in issent ne se r e t rouven t pas à Jodoi-
gne . Les murs , moins épa is , ne p résen ten t pas ce t te ar t iculat ion en niches et 
galer ies et seul le d é c o r ex té r ieur des g randes a rcades e n c a d r a n t les f enê t r e s et 
r e tomban t sur d e s co lonne t t e s a d o s s é e s est à met t re en rappor t avec ces édifi-
ces . 

L.F. Génicol, qui est l ' au teur de l ' a r t ic le sur Jodoigne d a n s le ca ta logue de 

l ' expos i t ion Rh in -Meuse insiste , bien que cet article soit inti tulé «Arch i t ec tu r e 

g o t h i q u e » , sur l ' oppos i t ion à l 'ar t nouveau dans les c a m p a g n e s et sur « l ' a t t a -

c h e m e n t aux par t is t radi t ionnels de la sphère m o s a n e » 7 8 . 

Dans le cas de Sa in t -Méda rd , « d e s é l émen t s sont inspirés du go th ique mais 

l 'espri t de la compos i t i on est r o m a n » . « Q u o i q u e voûtée sur ogives et dés i reuse 
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dé jà d 'accuei l l i r plus de l umiè re s» , « l ' abs ide t r anspose , avec que lques conces -

s ions , le t hème main tes fois répé té de sa devanc iè re du XIIE s iècle, ses propor-

t ions, ses a r cades mura les , ses regis t res ne t s , ses f enê t r e s m ê m e et j u s q u ' a u 

niveau supé r i eu r qui é v o q u e tou jou r s la galerie de l 'âge p r é c é d e n t . » 

Il s 'agit donc d ' u n e jux tapos i t ion de deux concep t i ons a rch i t ec tu ra l e s d i f féren-

tes . dont l ' une , la plus r écen te , go th ique , n ' e s t pas util isée « d e maniè re consé -

quen te ». 

Génicot est plus prudent que Brigode quand il dit que l ' abs ide « s e ra t t ache 

peut-être plus à celle de l avan t - co rps nivellois q u ' à celle de Vi l l e r s» . 

C ' e s t la posit ion que l 'on t rouve éga lement dans le «Pa t r imo ine Monumen ta l de 

la Belgique» où il est dit à p ropos de la p seudocou r s i è r e , «à l ' imitat ion de Vil-

lers-la-Ville ou des p ro to types r h é n o - m o s a n s du XII1' s i è c l e » 7 9 . 

Voulant s i tuer Sa in t -Médard dans son c o n t e x t e , L . -F . Génico t la r a t t ache , avec 

L é a u , N . -D . à Diest et la chapel le de Herba i s . d a n s «la m o u v a n c e de l 'archi-

tec ture r h é n o m o s a n e du XIIE siècle f i n i s san t» . 

Fn ce qui c o n c e r n e Diest , la c o m p a r a i s o n peut para î t re cu r i euse , é tan t d o n n é 

que tout le m o n d e s ' a c c o r d e à y reconna î t re plutôt une inf luence bourgu ignonne 

dans la lignée de Vi l le r s 8 0 . L ' éd i f ice est d 'a i l leurs plus tardif . On y r e m a r q u e 

cependan t à l ' ex t é r i eu r du c h œ u r des ves t iges « d ' u n e cour s i è re ex té r i eu re por-

tée sur des a rc s en segment de cerc le dont une a m o r c e subs i s te d a n s l 'angle 

Sud-Es t de la c r o i s é e » 8 1 . Ce t te cour s i è re passai t à hau teu r des f enê t r e s hau tes , 

t r aversan t les c o n t r e f o r t s . Suite aux r e s t au ra t ions de la fin du s iècle , ce passage 

n ' e s t plus visible que dans un seul c o n t r e f o r t . 

Cet te disposi t ion de la cours iè re peut év idemmen t ê t re r a p p r o c h é e d a n s une 

cer ta ine m e s u r e de celle q u ' o n t rouve à Jodo igne . Mais j e ne vois t ou jou r s pas 

par ail leurs les r appor t s de Diest avec l 'architecture, r h é n o m o s a n e . 

Quan t à L é a u , que M. Génicot si tue éga lement d a n s ce c o n t e x t e , elle pose un 

problème plus c o m p l e x e . R. Branner , d a n s un art icle sur ce t t e église y re lève 

d i f fé ren tes in f luences tant f r ança i ses que r h é n a n e s , mais aussi i t a l i ennes 8 2 . 

L ' é l émen t dont il a t t r ibue l 'or igine à l ' I tal ie est le passage mural du c h œ u r «qui 

cour t c o m m e une loggia à l ' ex tér ieur à hau teu r des t r i b u n e s » et ne doit pas ê t re 

con fondu selon lui avec la galerie naine du Rhin. P. Hel io t . qui r eprend l 'hy-

po thèse de Branne r , r é sume le p r o c e s s u s de f i l ia t ion: la galerie de Léau qui 

cons t i tue une excep t ion , trahit line inf luence rhénane , et plus par t icu l iè rement 

celle de l 'église de L imburg sur la L a h n . qui e l le -même est l 'hér i t iè re de tradi-

t ions l o m b a r d e s 8 3 . Si l 'on se souvient en plus que L imburg cons t i tue un des plus 

impor tan t s t émoins de l ' inf luence f r ança i se en Al lemagne au XIIIE s iècle (Lim-

burg est da tée de 1235), on aura r e t rouvé les trois in f luences dont parle Bran-

n e r 8 4 . 

Il est in té ressant de no te r aussi les f enê t r e s qui éclairent le c h œ u r de Léau . Elles 
sont o rnées de co lonne t t e s anne lées suppor t an t un tore . El les sont r e s t au rées . 
Selon le p r o f e s s e u r Lema i r e . la décora t ion éga lement se ressen t de l 'art rhénan 
et de L i m b u r g 8 5 . Le fait de met t re ce t t e église sur le m ê m e plan que Jodoigne 
peut é v i d e m m e n t semble r tout aussi cur ieux que la c o m p a r a i s o n avec Diest . 
Mais, pour ma par t , Léau a l ' intérêt de mon t r e r que l ' in f luence de la F rance ne 
se fait pas néces sa i r emen t de façon d i rec te mais que le Rhin con t inue à jouer un 
rôle impor tant d a n s nos régions au XIIIE s i èc le 8 6 . 

N o u s a v o n s vu ainsi en S. Brigode et L . -F . Gén ico t . d e u x par t i sans de l ' in-
fluence p r é p o n d é r a n t e de l 'ar t roman m o s a n (avec que lques concess ions ) . 11 en 
est d ' a u t r e s , c o m m e MM. M a r t i n y 8 7 , H a n o n de L o u v e t 8 8 ou e n c o r e L. Génico t 
qui va j u s q u ' à di re que bien que le go th ique pénè t re à la fin du XIIE siècle en 
Belgique, «il r e n c o n t r e bien des rés i s t ances , sur tout en pays m o s a n et d a n s les 
cen t r e s s e c o n d a i r e s : Sa in t -Médard de Jodo igne , au milieu du XIIIE s iècle, 
l ' ignore p re sque c o m p l è t e m e n t » 8 9 . 

C e p e n d a n t , la plupart des au t eu r s ont insisté sur le fait que Sa in t -Médard était 
un édif ice de l ' époque de t ransi t ion, d ' i n t roduc t ion de l 'ar t g o t h i q u e 9 0 . Il est 
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normal donc que l 'on ait c h e r c h é des r a p p r o c h e m e n t s avec les p remie r s édi f ices 
go th iques de not re région et p r inc ipa lement avec le chan t ie r le plus impor tan t du 
m o m e n t : l ' abbat ia le de Villers-la-Ville (fig. 27). 

Déjà Tuilier, on l ' a vu . en 1866. c o m p a r e les f enê t r e s du t ransep t de Jodoigne à 

cel les de V i l l e r s 9 ' . Ces f enê t r e s de Villers peuvent pose r un p r o b l è m e : ont-el les 

ga rdé leur fo rme initiale à t r avers les r e s t a u r a t i o n s ? La plupar t d ' e n t r e elles sont 

mani fes tement r e f a i t e s : leur e n c a d r e m e n t en tuf le mon t r e bien. Mais cel les du 

bas du c h œ u r , qui p résen ten t le plus de r e s semblance avec Jodo igne , sont en 

schiste c o m m e le pa remen t et elles semblen t mieux c o n s e r v é e s . Malheureuse -

men t . Coulon et Licot ne donnent que peu de r ense ignemen t s sur les t r avaux 

qui furent e f f e c t u é s 9 2 . 

Les r appor t s en t re les deux édif ices sont é tudiés de f açon plus précise par Mgr 

Maere91. Celui-ci déc la re d ' abo rd que , bien que Villers soit une des plus an-

c iennes églises go th iques du pays , elle n ' eu t pas g rande inf luence sur les monu-

ments b r a b a n ç o n s . Cependan t il ci te une série de points de c o m p a r a i s o n avec 

Aulne . Saint-Michel et N o t r e - D a m e de la Chape l le à Bruxel les et m ê m e L é a u . 

Les deux é tages de lumières se r e t rouven t à Diest et à Jodo igne , ainsi q u ' à 

Ch imay . 

Enf in , il précise que « l ' i n f luence de Villers est plus man i fes t e sur que lques au-

tres m o n u m e n t s , n o t a m m e n t sur l 'église de Sa in t -Médard à Jodo igne e t , près de 

là, sur la chapel le de Herba i s sous P ié t ra in» . 

Sa descr ip t ion du c h œ u r de Jodoigne n ' e s t pas t rès p réc i se quand il parle de 

«deux é tages de f enê t r e s à lancet tes , dont l ' e m b r a s u r e avec r e s sau t s à angles 

droi ts s ' amor t i t en biseau et est posée en feu i l lu re» . Il c o n f o n d semble-t-il les 

f enê t res du t ransep t et cel les du c h œ u r ! 

La simili tude des « c o r b e a u x t rès s imples» por tant la co rn i che est réelle mais 

elle ne cons t i tue pas un a rgument de poids d a n s la c o m p a r a i s o n : des modi l lons 

semblables se t rouven t à l ' époque r o m a n e à M o u s t y . N e e r h e y l i s s e m . . . 

Quant aux « a r c s de d é c h a r g e » , « o n p e u t » , dit Mae re , « j u s q u ' à un cer ta in point 

c o m p a r e r ce t te d isposi t ion à celle de la galerie r o m a n e du châ t eau d e s C o m t e s à 

G a n d » . Celle-ci . que A. Van de Walle da te de 1225 tout en la s i tuant d a n s l 'ar t 

roman t a rd i f 9 4 mon t r e év idemmen t une disposi t ion ana logue : des co lonne t t e s 

t r apues su rmon tan t des con t r e fo r t s (qui ne sont pas en ta lus) suppor t en t de 

grands a rc s qui encadren t des baies géminées . Les c h a p i t e a u x m ê m e s de ces 

co lonne t t e s r e s semblen t t rès for t à c e u x de Jodo igne . 

Mais pourra i t -on par ler de filiation ic i? Vu la c o n t e m p o r a n é i t é des d e u x cons-

t ruc t ions , on serait plutôt tenté de par ler de carac té r i s t ique d ' é p o q u e ! 

Pour en reveni r à Maere (qui reprend la c o m p a r a i s o n pour Herba i s , c o n c e r n a n t 

les m ê m e s par t icular i tés) ses théor ies , si elles se basent sur des é l émen t s par fo i s 

d o u t e u x , auront pour tan t un aven i r : la compara i son Vi l lers-Jodoigne sera re-

prise par d i f fé ren t s au t eu r s dont le principal sera le P ro fe s seu r R. M. L e m a i r e . 

A la m ê m e é p o q u e , le chanoine Lemaire dans l ' i n t roduc t ion à son livre sur 

l ' a rch i tec ture romane en Brabant d i f férencia i t pour le débu t du x u r siècle les 

édi f ices dé jà p u r e m e n t go th iques de Villers-la-Ville, St-Michel et N . -D . de la 

chapel le à Bruxel les , et d ' a u t r e s , en plus grand n o m b r e , où « le s tyle nouveau se 

mani fes te par un ou deux de ses c a r a c t è r e s mais qui pou r le res te sont ent ière-

ment r o m a n s » 9 5 . Et il a jou te «ce r t a ins édif ices imitent les éd i f ices go th iques 

dans la d isposi t ion généra le , la fo rme des a r cades et la d é c o r a t i o n ; mais soit 

rout ine ou m a n q u e de r e s sources ou peu t -ê t re d ' a u d a c e , les c o n s t r u c t e u r s n ' ap -

pliquent pas les pr inc ipes essent ie ls du nouveau s ty le : la voû te à ne rvu re s et son 

sys tème d ' é q u i l i b r e » . L ' u n de ces éd i f ices est Sa in t -Médard de Jodo igne . 

Il est a s sez a m u s a n t de r emarque r que M. Lemai re et M. Gén ico t ar r ivent à des 

conc lus ions o p p o s é e s en donnan t une descr ip t ion quasi paral lè le de la dual i té de 

l 'édif ice. Pour M. Génico t en e f fe t , c ' é t a i t la disposi t ion généra le qui était ro-

mane malgré l 'ut i l isat ion de la voûte sur c ro i sée d ' og ives . 
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La théor ie de l ' in f luence p r é p o n d é r a n t e de Villers est donc repr ise par 

R. M. Lemaire qui . dès son in t roduc t ion men t ionne Jodoigne d a n s la lignée de 

l ' abbat ia le et signale que Sa in t -Médard t ransmet ensui te ce t t e inf luence à Her-

bais et T o u r i n n e s - l a - G r o s s e 9 6 . Il établit une sor te de gradat ion d a n s ses compa-

r a i sons 9 7 . En ce qui c o n c e r n e le plan, les exemple s sont pu remen t r o m a n s , de la 

lin du XIIe s iècle , c o m m e nous l ' avons déjà vu. Pour ce r ta ins déta i ls c o m m e les 

f enê t r e s et les co lonne t t e s , la r e s s emb lance est plus f r a p p a n t e a v e c Saint-Ger-

main de Ti r lemont dont l ' avan t -co rps da t e du premier t iers du XIIIe s ièc le : ce-

lui-ci se r a t t ache par son allure généra le au g roupe d e s a v a n t - c o r p s mosans . 

Mais son « a s p e c t plus o u v e r t » et son d é c o r plus a b o n d a n t , sa galerie rhénane et 

ses g randes f enê t r e s e n c a d r é e s de co lonne t t e s marquen t une évolut ion et si l ' on 

se souvient que cet avan t - co rps est voû té d ' og ives , on peut y voir l ' in f luence du 

go th ique 9 8 . 

C e p e n d a n t c ' e s t sa dern iè re c o m p a r a i s o n , la plus impor t an te , qui lui pe rmet de 

da te r Sa in t -Médard : « le c h œ u r est c e r t a inemen t pos té r ieur à celui de l ' abbat ia le 

de Villers-la-Ville. . . En e f fe t , la fausse cours iè re qui le c o n t o u r n e sous le seuil 

des f enê t r e s h a u t e s est incon tes tab lement une copie maladro i te de la corn iche 

de cet impor tant m o n u m e n t » . 

M. Lemai re fait donc une compara i son t rès préc ise , qui est c e r t a inemen t à l 'ori-

gine des d e u x ar t ic les de S. Brigode ! 

C ' e s t une opinion q u ' o n avait dé jà t r ouvée chez Rol land, sans aucun dé ta i l 9 9 ; et 

Lemai re l 'a é v i d e m m e n t repr ise d a n s son chapi t re sur l ' a rch i t ec tu re romane et 

goth ique d a n s « l ' A r t en B e l g i q u e » 1 0 0 . C ' e s t aussi celle que suit doc i lement 

A. C o u r t e n s d a n s son livre «Belg ique r o m a n e » lorsqu' i l d i t : « L e m a i r e a for t 

intel l igemment r a p p r o c h é ce nouveau disposit if de la co rn iche qui ce in ture l 'ab-

batiale go th ique de Villers-la-Ville» 1 0 1 . Il ne reconnaî t c ependan t pas Saint-Mé-

dard c o m m e édi f ice go th ique , malgré sa « légère té nouve l l e» , « d u e à l 'ar t icula-

tion des s u p p o r t s » qu' i l r app roche cu r i eusemen t des «ga le r ies de c i rculat ion 

ex té r ieure de l 'ar t s ca ld i en» . Reprend-i l là la compara i son de Maere avec le 

châ teau des C o m t e s de G a n d ? Ou bien s'agit-il d ' u n e h y p o t h è s e n o u v e l l e ? 

Le dern ie r au t eu r qui a d o n n é son opin ion sur le p rob lème de la filiation de 

Sa in t -Médard est P. Héliot , dans un ar t icle sur les cou r s i è r e s de la Belgique 

impériale aux XIIIE et XIVE s i èc les 1 0 2 . Il par t du pr incipe q u e , à par t i r du XIIIE siè-

cle, l ' a r ch i t ec tu re de nos régions se tou rne vers la F rance et le go th ique f ran-

çais . 

Après avoir men t ionné l ' excep t ion de L é a u , il é tudie d o n c les cours i è res d 'or i -

gine f r ança i se et é v i d e m m e n t cel les de Villers dont il r eche rche les modèles . Le 

sys tème de Villers est en effe t é t o n n a n t : le mur , s imple c lo ison , ne peut ê t re 

év idé pour y loger un passage . Aussi la cour s i è re est m o n t é e en encorbe l l emen t . 

Heliot é tudie la genèse de ce s y s t è m e qui provient en fait des passages logés 

d a n s les mur s épa i s dédoub lé s . Dans la sui te , on voit à St -Remi de Reims et à 

Laon des é t ro i t s passages à ciel ouver t r é se rvés sur le retrait des murs amincis à 

leur s o m m e t . 

En Belgique, il note deux exemples de cours i è res de ce t y p e : à Jodoigne et à 

Ch imay . 

A Jodo igne , il r e m a r q u e que «au c h œ u r roman de 1220-1230. qui s ' inféodera i t 
complè t emen t aux t radi t ions régionales si l 'on n 'y relevait des é l émen t s gothi-
q u e s » , il y a un retrait du m u r qu'i l env isage de r app roche r du disposit if q u ' o n 
t rouve aux abs id ioles de Laon . Mais il déc ide finalement que on pré fé ra à 
l ' é tage supér ieur « r e n o n c e r aux épa i s ses maçonne r i e s de l ' âge p récéden t , pa r 
suite d ' u n c h a n g e m e n t de p rog ramme ou n o n » , 0 3 . 

Jodoigne est donc un faux exemple de ce disposit if a lors que Ch imay par con t re 

l ' i l lustre pa r f a i t emen t . 

S. Brigode avait dé jà relevé l ' in f luence du Laonna i s et du Soissonna is d a n s 
ce t t e ég l i se 1 0 4 . P. Heliot conclut pou r Ch imay à une filiation Hau t -P ica rde , 
m ê m e si le modè le précis lui est inconnu . 

96 LEMAIRE (R.M.). op. cit.. p. 12. 
97 Idem. pp. 220-221. 
98 Idem. pp. 147-148. 
99 ROLLAND (P.). op. cit.. p. 55. 
100 LEMAIRE (R M.). L'architecture ro-
mane et gothique. in FIERENS (P.). L'art 
en Belgique du Moyen Age à nos jours. 4e 

édition. Bruxelles, 1956. p. 68. 
101 COURTENS (A.), op. cit., p. 97. 
102 HELIOT (P.). op. cit., pp. 14-43. 
103 Idem, p. 22. 
104 BRIGODE (S.). L'architecture reli-
gieuse dans te Sud-Ouest de ht Belgique. 
in « Bulletin de la Commission Royale des 
Monuments et des Sites». 1. 1949. p. 267. 
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Quant à Jodo igne , m ê m e si l 'on pouvai t p rouve r q u ' o n y avai t bien prévu une 

cours iè re , il est à r e m a r q u e r que Heliot ne la ra t t ache pas à Vil lers. mais à un 

sys tème an té r i eu r , en rappor t avec L a o n . 

C O N C L U S I O N : S U G G E S T I O N D ' U N E H Y P O T H E S E P E R S O N N E L L E 

105 KUBACH (H.E.) et VERBEEK (A.). 
Romanische Kirchen an Rhein und Muas, 
Neuss, 2" édition, 1972, p. 354. 
10<> Les restaurations du XIX' siècle ne doi-
vent pas avoir transformé profondément 
cette disposition, qui existe d'ailleurs aussi 
dans d'autres monuments de la même épo-
que. 
107 KUBACH (H.E.) et VERBEEK (A.), 
op. cit., p. 350. 
I0S Rhin-Meuse.... op. cit.. p. 122. 
,0,) Idem. p. 116. 
110 KUBACH (H.E.) et VERBEEK (A.), 
op. cit., p. 356: l'opinion de Courtens dans 
« Belgique Romane» n'est pas à prendre en 
considération: la restauration, quoique ra-
dicale, semble relativement exacte. 

Si on cons idè re t ou t e s les théor ies qui ont é té émises , on r e m a r q u e d ' a b o r d q u e , 

en gros , elles se r ep rennen t l 'une l ' au t re . On est f r a p p é ensu i te par le fait q u ' o n 

ne c o m p a r e Sa in t -Médard de Jodoigne q u ' à des m o n u m e n t s b e a u c o u p plus im-

por tan ts qu ' e l l e , et pr inc ipa lement à d e u x des plus g rands éd i f ices b r a b a n ç o n s . 

Pour moi. il paraît év ident que Sa in t -Médard ne reprend ni la s t ruc tu re de Ni-

vel les , ni celle de Vil lers : on ne re t rouve pas le d é d o u b l e m e n t d e s mur s et l 'art i-

culat ion en niches et galeries des g rands édi f ices du Rhin, pas plus q u ' o n ne 

peut y voir la suppress ion du mur . réduit à une simple cloison en t re les s u p p o r t s 

ar t iculés . 

Il me semble d o n c qu' i l serait plus in té ressant d ' é tab l i r des c o m p a r a i s o n s avec 

des édif ices de moindre envergure . Et il impor te aussi de ne pas env i sager l 'en-

semble des deux é t ages c o m m e faisant part ie d ' u n e m ê m e c o n c e p t i o n . 

Cons idé ran t d ' a b o r d l ' é tage infér ieur , nous re jo indrons M. Br igode en le s i tuant 

dans le cadre de l ' a rch i t ec tu re romane r h é n o m o s a n e . 

E v i d e m m e n t , il y a des r e s semblances , au niveau du d é c o r ex té r i eu r avec les 

g rands édif ices de ce g roupe c o m m e Sa in t -Géréon et les Sa in t s -Apô t r e s de Co-

logne. N o u s l ' avons dé jà v u : à l ' é tage d e s f enê t re s , des c o l o n n e s a d o s s é e s sup-

por tent des a r c a d e s qui encad ren t les f enê t r e s . 

Et si l 'on e x a m i n e l ' abs ide or ienta le de R o e r m o n d . on y t r ouve m ê m e le sys-

tème des co lonne t t e s reposant sur des con t r e fo r t s . Ce t te abs ide qui da t e d 'ai l -

leurs du xiii1- s ièc le 1 0 5 p résen te aussi un nombre plus impor tan t de f enê t r e s , 

c o m m e à Jodo igne , et c o m m e ici elle est couve r t e d ' u n e voû te à n e r v u r e s 1 0 6 . 

Mais il est poss ible de c o m p a r e r l 'édif ice avec d ' a u t r e s m o n u m e n t s que ceux de 

ce g roupe et t rouve r l 'or igine de ce t te d isposi t ion dans des éd i f ices moins im-

por tan t s , d o n c plus p r o c h e s de Jodo igne , n o t a m m e n t ceux don t n o u s a v o n s dé jà 

parlé à p r o p o s du plan, qui appa r t i ennen t à la « c o u c h e m o y e n n e » de L . F . Gé-

nicot . 

A Celles dé jà , au milieu du XI'- s iècle, on voit des pi las t res à impos te qui sup-

por tent des a r c a d e s encad ran t les f e n ê t r e s , solut ion q u ' o n r e t r o u v e à Xhignesse 

au début du x i r s iècle. 

Le m ê m e disposi t i f se r e t rouve en Al lemagne , à Mer ten p rès de Bonn vers 

1 I 6 0 ' 0 7 , mais ici la plas t ique mura le est plus évo luée et ce sont des co lonnes 

dégagées qui sou t i ennen t les a r cades . 

On voit donc que l ' évolu t ion est paral lèle d a n s les éd i f ices plus ou moins im-

por tan t s et que les j e u x plas t iques sont une ca rac té r i s t ique d ' é p o q u e . 

Ce qui est a s sez f r a p p a n t , c ' e s t que la p lupar t de ces éd i f ices , qui ne c o m p r e n -

nent q u ' u n é tage , au lieu de deux d a n s les g rands éd i f ices , sont p o u r v u s au 

sommet de l ' abs ide d ' u n e galerie naine. 

A Celles on ne t r ouve enco re q u ' u n e sér ie de tab leaux év idés en t r e les p i las t res . 

Mais à Xhignesse , une série de n iches c r eusen t le mur à son s o m m e t : on a ici la 

na issance de la f a m e u s e galerie naine r h é n a n e 1 0 8 . 

L 'égl ise de Sa in t -Nico las en Glain, s u f f i s a m m e n t c o n n u e et la da te de sa cons-

truct ion — par fa i t ement c o n t e m p o r a i n e de Schwarz rhe indo r f — mont ren t la 

coex i s t ence de ce type dans les régions du Rhin et de la M e u s e " ' 9 . 

Sa in t -Nicolas en Glain n ' ex i s t e plus mais nous a v o n s en Belgique un au t re 

exemple c o n t e m p o r a i n : il s 'agit de Saint -Pier re de Sa in t -Trond qui , bien que 

fo r tement r e s t au ré au XIX' siècle, res te un témoin impor tan t tan t par sa galerie 

par fa i tement cons t i t uée que par l ' in té r ieur qui nous mon t r e un des rares e x e m -

ples en Belgique d ' éd i f i ce to ta lement v o û t é 1 1 0 . 
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COUPE C.D. 

ECHELLE. 

COUPE A. B. 

JODOIGNE. EGLISE SAINT MEDARO 

PLAN MESSE EN JUIN S75 

par ANNE DEKNOP 

pi.ia 

La généra l isa t ion de ce t t e é lévat ion avec galerie se r e m a r q u e à Kumpt ich qui , 
malgré son cheve t plat , mon t re à l ' é tage supér ieur une a r ca tu re qui rappel le 
ce r t a inement les galer ies r h é n a n e s 1 " . 

Si l 'on r e m a r q u e a lors q u ' à Jodo igne . les co lonne t t e s in tér ieures des t inées à 
por ter la voû te sont t rop cour t e s , on peut se d e m a n d e r quelle était l ' é lévat ion 
originel lement p r évue . 

Si on cons t ru i t une voûte sur ne rvures à part ir du niveau anc ien des chap i t eaux , 
en dess inant d ' a b o r d le doubleau sur lequel v iennent s ' a p p u y e r les qua t re bran-
ches de la voû te de l ' abs ide , il est év ident que l ' é tage supér ieur des f enê t r e s 
disparaî t (figure 28). 

Or . ces co lonne t t e s exis tent et sont sol idaires de la maçonne r i e . On doit donc en 
tenir c o m p t e . On ne peut d 'a i l leurs pas env isager un au t re m o d e de couve r tu r e 
q u ' u n e voû te sur ne rvu res , é tant d o n n é le nombre de f enê t r e s qui ne permet pas 
d ' imag ine r là une voû te en cul de fou r , pour tan t la plus f r é q u e n t e " 2 . Mais n 'ou-
blions pas que nous s o m m e s au xni" siècle et que les c ro i sées d ' og ives appara is -
sent un peu pa r tou t , pas seu lement à R o e r m o n d . 

Après avoir dess iné ce t te voû te , il faut imaginer aussi le c o u r o n n e m e n t de ce t te 
abs ide limitée à un seul é tage, et tout na ture l lement on pense à une galerie naine 
(figure 29). 

Pour plus de facil i té, nous l ' avons r ep ré sen tée à l ' imitat ion de celle de Nivel les 

mais nous au r ions pu chois i r d ' a u t r e s e x e m p l e s 

Il n ' e s t pas inconcevab le d ' imag ine r e n c o r e une galerie naine au XIII' s iècle; il 
suffit de ci ter Sa in te-Croix à Liège ou Bacharach en Al lemagne parmi d ' a u t r e s 
pour s ' e n p e r s u a d e r " 4 . Et l 'on a vu aussi que cet é lément peut m ê m e s ' h a r m o -
niser avec une é lévat ion goth ique f r ança i se c o m m e c ' e s t le cas à L imburg et à 
Léau . 

Fig. 28. Tracé de la voûte sur base du ni-
veau ancien des chapiteaux. 

111 KUBACH (H.E.) et VERBEEK (A.). 
op. cit., p. 347. 
112 C'est celle que l'on trouve à Saint-
Pierre de Saint Trond et aussi dans les 
grands monuments comme à Cologne, 
Grand-Saint-Martin et les Saints Apôtres... 
113 Nous nous sommes inspirée des nom-
breuses restitutions dessinées de l'abside 
occidentale. 
114 Cf. KUBACH (H.E.) et VERBEEK 
(A.), op. cit.. pp. 268-273: notons qu'à Ba-
charach. on voit toujours des contreforts 
courts surmontés de colonnettes dégagées 
supportant les arcades. 
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COUPE A . B . HYPOTHESE POUR LE COURONNEMENT DE L 'ABSIDE 
COMPRENANT UN SEUL ETAGE DE FENETRES 

m m ]tu:-\r L f . i f 

Fi);. 29. Hypothèse pour le couronnement 
de l'abside comprenant un seul étage de 
fenêtres. 

Eif>. 30. Voûte construite en fonction des 
deux étages de fenêtres de l'abside. 
Etui antérieur à 1759. 

COUPE A B 

1,5 Voir une reconstitution de cette galerie 
dans LEMA1RE (R M.). De Sint-Germa-
nuskerk te Tienen. in «Bulletin de la 
Commission Royale des Monuments et des 
Sites». 1. 1949. p. 70. 

Si l 'on en vient main tenan t au déco r , il faut se rappeler que l 'on a r a p p r o c h é les 

co lonne t t e s anne l ée s de celles des églises d ' insp i ra t ion f r ança i se de Bruxel les . 

Mais ce déco r exis te aussi en Rhénan ie et d a n s l 'ar t r o m a n . Men t ionnons ici 

Léau dont nous a v o n s déjà parlé et T i r lemont qui p résen te m ê m e des détai ls 

ident iques c o m m e les bases . 

Rappe lons auss i q u ' à l 'origine Ti r lemont était pou rvue d ' u n e galerie assimilée à 

une galerie rhénane qui réunissai t les deux tour s de f açade . Seules les deux 

ex t rémi tés en sont c o n s e r v é e s " 5 . 

Dans ces deux m ê m e s exemples , on avait aussi des v o û t e s sur ne rvu re s . 

Il me semble donc inutile d ' e s s a y e r de voir dans un sys t ème qui s ' in tègre aussi 

bien dans l 'a r t de la Meuse et du Rhin , une imitation de Villers où les a r c a d e s 

sur co lonne t t e s font part ie d ' u n e s t ruc tu r e fort d i f f é r e n t e : à Vil lers. en e f f e t , 

elles servent de lien en t re les suppor t s ver t i caux , de f açon à pouvoi r rédui re 

enco re plus l ' épa i s seur des murs . 
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On ne peut c o m p a r e r l ' hor izon ta l i sme t rès marqué de Jodo igne au ver t ica l isme 
goth ique . 

Rappe lons tou te fo i s q u ' u n e part ie de not re théor ie est basée sur une hypo thèse 
et q u e , m ê m e si elle nous paraît fort p lausible , il est cer ta in que la galerie rhé-
nane ne fu t j a m a i s e x é c u t é e . En effe t — et ici nous re jo ignons de nouveau M. 
Brigode et d ' a u t r e s — la cons t ruc t ion de l ' é tage supér ieur a suivi de t rès près 
celle du bas , p robab lemen t m ê m e sans in te r rupt ion de chan t i e r . Qu' i l suff ise 
pour s ' en c o n v a i n c r e de voir la g rande simili tude d a n s le t r a i t ement des fenê-
tres . C ' e s t a lors qu' i l a fallu prévoi r une nouvel le voû te , plus hau te . Il est cu-
rieux que l 'on n 'a i t pas r emon té le niveau des c h a p i t e a u x : peut -ê t re étai t-ce 
pa rce que ceux-c i , dont un seul t émoin subs is te rappe lons- le , é ta ient dé jà en-
cas t r é s d a n s la m a ç o n n e r i e ? On se c o n t e n t a a p p a r e m m e n t de su rmon te r les 
tailloirs de que lques ass i ses de pierre des t inées à recevoi r les r e t o m b é e s des 
ne rvu re s (figure 30). 
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116 Je ne suivrai pas là l'avis de L.F. Gé-
nieot quand il dit «jusqu'au niveau supé-
rieur qui évoque toujours la galerie de l'âge 
précédent» (Rhin-Meuse, op. cit.. p. 124). 
117 C'était, rappelons-le. l'opinion de Mgr 
Maere dans son étude sur Villers. 

Ce t te voû te reprend d o n c ce r t a inement la fo rme p révue à l ' é tage infér ieur . 

Pour nous , sa réal isat ion est a n c i e n n e : nous a v o n s déjà mon t r é que le c h œ u r 

était voû té bien avan t le xvnr- siècle. Et il ne faut pas oubl ier l ' ex i s tence des 

f o r m e r e t s d a n s la t r avée dro i te , dont le profil est fort a r cha ïque . 

L ' é t a g e supé r i eu r d o n n e , c o m m e on l 'a dé jà fait r e m a r q u e r , une impress ion de 

plus de légèreté q u ' o n a t t r ibue géné ra l emen t à l ' in f luence g o t h i q u e 1 " ' . 

Mais on peut se d e m a n d e r d ' o ù vient le modèle de ce t te é léva t ion à deux é tages . 

Il est é v i d e m m e n t logique de c h e r c h e r du cô té du chan t i e r de Villers dont les 

trois é tages du c h œ u r devaient m a r q u e r les c o n t e m p o r a i n s . 

On a vu que la s implif icat ion de ce t t e é lévat ion était peu t -ê t re à l 'or igine du 

c h œ u r de N o t r e - D a m e à Diest (un peu plus tard) et ce m ê m e p r o c e s s u s aurait pu 

se passe r à Jodoigne ' 1 7 . 

Mais si nous res tons dans le con tex t e r h é n o m o s a n , il nous faut cons idé re r l 'ab-
side de N o t r e - D a m e à Maas t r ich t dont l ' ex té r i eu r , bien que f o r t e m e n t r énové au 
XIXe siècle paraît v ra imen t t rès p roche de Jodo igne : deux é t ages de f enê t r e s 
c i rconscr i tes par des a r c a d e s sur co lonne t t e s sont s épa ré s par un impor tan t lar-
mier (figure 31). 

E v i d e m m e n t , les d e u x é tages p résen ten t ici le m ê m e déco r . On nous di ra aussi 
que l ' in tér ieur de ce t t e abs ide est tout d i f fé ren t , qu'i l c o m p o r t e un déambula -
toire à d e u x é t ages absen t à Jodo igne . ou enco re qu' i l s 'agi t d ' u n édif ice plus 
impor tan t . 

Mais la r e s s emb lance de l ' é lévat ion ex té r i eu re est t rop év iden te pour q u ' o n 
ome t t e de la s ignaler . 

Espé re r t rouve r le « m o d è l e » de Sa in t -Médard de Jodoigne ne serait-il pas en fin 

de c o m p t e dén ie r tou te personnal i té au maî t re d ' œ u v r e de ce l le -c i? 
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La «pe t i t e ville» de Huy . sur la rive g a u c h e de la Meuse , abritait d a n s son 
ence in te deux églises paroiss ia les , Sa in t -Mar t in et Sa in t -Germa in ; elles étaient 
tou tes deux blot t ies con t re le r empar t no rd , à une cen ta ine de mè t r e s l ' une de 
l ' a u t r e 1 . Démol ies au siècle pas sé , elles étaient depu i s c o n s i d é r é e s c o m m e dis-
pa rues . 

Or , voici que lques mois , la propr ié ta i re de la maison n" 8 rue Sain t -Mar t in si-

gnala au Cerc le a rchéo log ique H e s b a y e - C o n d r o z la p r é sence de ves t iges archi-

t ec tu raux d a n s son grenier . L ' exp rop r i a t i on du bâ t iment , en vue d ' u n élargisse-

ment de la voir ie , permit de dégager une part ie de l 'église Sa in t -Mar t in , dont le 

C . A . H . C . en t repr i t la fou i l l e 2 . 

La r e d é c o u v e r t e de ce t te p remière église ne pouvai t q u ' a t t i r e r l ' a t ten t ion sur le 
sort de la s e c o n d e . Et ce d ' a u t a n t plus que leur d é p e n d a n c e c o m m u n e du cou-
vent des Carmél i t e s C h a u s s é e s , d i tes D a m e s Blanches , de H u y . avait en t ra îné le 
g roupemen t partiel des a rch ives les c o n c e r n a n t *. Et . de fai t , il appa ru t rapide-
ment que des ves t iges de l 'église Sa in t -Germain subsis ta ient éga lemen t . Il m ' a 
donc semblé in té ressan t de g roupe r d a n s un m ê m e article l ' é tude de ces deux 
bâ t imen t s , si p r o c h e s , mais d ' u n aspec t a u j o u r d ' h u i si d i f fé ren t . 

S A I N T - M A R T I N O U T R E M E U S E 

L'égl ise Sain t -Mar t in O u t r e - M e u s e , ainsi d é n o m m é e pour la d i s t inguer de Saint-
Martin in foro, sur la rive dro i te , est m e n t i o n n é e pour la p remiè re fois en I227 4 . 
Deux é l émen t s laissent c ependan t p r é s u m e r une fonda t ion ne t t emen t plus an-
c i enne : sa déd icace et sa s i tuat ion. Le cul te de saint Mart in se répand t rès tôt , 
et l 'on cons t a t e une dévo t ion par t icul ière à l ' époque m é r o v i n g i e n n e 5 . Cet élé-
ment prend tou te sa va leur lorsque l 'on examine la s i tuat ion de l 'édif ice . 
L 'égl ise est cons t ru i t e au point de c r o i s e m e n t de deux voies t rès anc i ennes . La 
p remiè re , la « G r a n d e S t r é e » , suivait le t racé de l 'ac tuel le rue Axhel iè re et se 
prolongeai t par la rue du Vieux-Pont , avant la cons t ruc t ion de l ' ence in te ur-
baine, vers I225 6 . La d é c o u v e r t e d ' u n quar t i e r ar t isanal méroving ien au point 
de passage de la Meuse laisse pense r que son t r acé , quasi rect i l igne, respecta i t 

1 Cette partie de la ville, aussi dénommée 
«Huy Petite», était juridiquement indé-
pendante de Huy-Grande. sur la rive 
droite. Elle possédait sa propre cour 
d'échevins (JORIS. André. Le visage de 
Huy. Bruxelles, 1976. pages 9 et 10). La 
situation des deux églises est clairement 
mentionnée sur le Pian de la ville de Huy 
avec ses fauxbourgs, rues et maisons. 
dressé par Arnold Dumoulin en 1766. et 
publié en annexe de DUBOIS. René. La 
ville de Huy au \\lir siècle, in «Annales 
du Cercle hutois des Sciences et des 
Beaux-Arts», t. X. 1895. pages 117 à 231. 
Voir aussi JORIS. Op. cit.. page 67 et 
planche VII. 
2 C'est Marc Dandoy, membre du 
C.A.H.C. engagé comme archéologue par 
la ville de Huy. qui s'est chargé de ces 
fouilles, dont les résultats seront publiés 
dans le tome XVI du bulletin du C.A.H.C. 
Je tiens à remercier ici les autorités com-
munales de Huy. actuels propriétaires. Me 
Del Savio. qui nous indiqua ces vestiges et 
Jacques Willems, président du C.A.H.C.. 
qui m'a autorisé à publier les vestiges dé-
gagés. Je remercie également Marc Dan-
doy. Freddy Ligot et Jean-Pierre Jacques 
pour leur aide. 
3 A partir du xvr siècle, c'est la prieure de 
ce couvent qui, de fait sinon de droit, dési-
gne les curés des deux paroisses. Ce choix 
est presque toujours suivi par le chapitre 
de la collégiale Notre-Dame de Huy. Voir 
à ce sujet FRESON. Jules, La cure de 
Saint-Germain et le couvent des Carméli-
tes. dites Blanches-Dames, À HUY, in 
« A.C.H.S B.A. », t. Il, 1879, pages '53 à 
81. IDEM. L'église Saint-Martin d'Outre-
Meuse , in « A.C.H.S. B.A. », t. III. 1880. 
pages 69 à 72. IDEM. Notice historique 
sur l'église collégiale et les anciennes pa-
roisses de Huy , in « A.C.H.S.B.A. », 
t. VII. 1886, pages 49 à 150. en particulier 
les pages 132 à 136. HANSOTTE. Georges 
et FORGEUR. Richard, Inventaire des ar-
chives des cures déposées aux Archives de 
l'Etat à Liège, t. VI. Inventaire des cures 
de Huy, [Liège), 1963, pages 15 et 24. 
4 JORIS, André, La ville de Huy au 
moyen-âge. Des origines à la fin du 
XIV''siècle, (= - Bibliothèque de la Fa-
culté de Philosophie et Lettres de l'Uni-
versité de Liège», Fascicule CL1I), Paris, 
1959, page 196. La référence donnée est un 
acte de Hugues de Pierrepont concernant 
plusieurs maisons, dont une «quae sita est 
inter Sancti Martini et Sancti Germani ec-
clesias in villa Hoiensi» (PONCELET, 
Edouard, Actes des princes-évêques de 
Liège. Hugues de Pierrepont 1200-1229. 
Bruxelles, Commission royale d'Histoire, 
1941, page 237, acte n" 250). Voir aussi 
HANSOTTE. G.. Inventaire des archives 
de l'abbaye de Neufmoustier. t. I. Inven-
taire regestes (1125-1530), Bruxelles. 1960. 
page 113, acte 12. 
5 JORIS. La ville de HUY. page 196, note 
299. 
6 IDEM. Ibidem, page 158. 

Fi g. I. Implantation des églises Saint-
Martin (I). Saint-Germain (2) et du cou-
vent des Dames Blanches (3). En pointillé, 
le tracé supposé de la «Grande Strée». 

D'après POPP. P.C., Plan parcellaire de la 
ville de Huy (vers 1860), détail de la sec-
tion A. Photo A.E.H. 
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Fig. 3. Eglise Saint-Martin, vers 1890'.' 
c A .C L. Bruxelles. 

Fig. 2. Le n"8, rue Saint-Martin, état 
actuel, vue prise du sud-ouest. 

7 WILLEMS. Jacques. Le quartier artisa-
nal gallo-romain et mérovingien de 
i Butta » à Huy. in . Archeologia Belgica », 
n" 148. 2 vol. (texte et planches). Bruxel-
les, 1973. 
8 JORIS. La ville de Huy. pages 76 et 158. 
LEMEUN1ER. Albert, dans le catalogue 
de l'exposition La Vierge dans l'art hutois, 
Huy 1977, page 7. Sur les découvertes ar-
chéologiques, voir LASSANCE. W. et 
BORREMANS. R.. Inventaire archéo-
logique du territoire de Huy, in 
«A.C.H.S.B.A.», t. XXV, 1955-58, pages 
289 à 292, et WILLEMS. J.. LAUWE-
RIJS, E. et DOCQUIER, J.. Le cimetière 
mérovingien de Saint-Hilaire à Huy. in 
•< B.C.A.H.C. », t. III. 1962. pages 6 à 27. 
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Fig. 4. Suint-Martin. Levé des vestiges 
(en grisé) et reconstitution sur buse des 
photos. 

9 WILLEMS, Le quartier.... page 60 
conclut dans ce sens, ainsi qu'André Joris 
(Le visage de Huy. page 9). 
10 A.E.H., Couvent des Dûmes Blanches. 
n" 50. Pièces relatives aux cures de Saint-
Martin et de Saint-Germain. Ce dossier 
contient tous les actes relatifs à l'annexion 
de Saint-Martin. L'un d'eux est publié 
dans FRESON, L'église Saint-Martin (ra-
tification de l'union par Philippe II. roi 
d'Espagne, le 23 juillet 1596). Le texte 
précise que l'église était auparavant «bien 
caducque » et qu'elle avait été « tellement 
ruinée et détruite » par les Hollandais 
qu'on ne pouvait plus y célébrer l'office. 

" EORGEUR, Richard. Les statuts portés 
à Huy pur le nonce Antoine Albergati. in 
«Bulletin de la Commission royale d'His-
toire», t. 120, 1955, page 56. 

un it inéraire mérov ing ien , voire romain , reliant la ville au plateau h e s b i g n o n 7 . 
La s e c o n d e . « C h i n r u e » . dont le t racé est en part ie repr is par la rue Sa in t -Mar-
tin. reliait les égl ises Saint-Hila i re , Sa in t -Mar t in , Sa in t -Germain et Saint -Pier re . 
Elle se prolongeai t ensu i te vers A m a y , par le bord de Meuse . La d é c o u v e r t e de 
p lus ieurs t o m b e s f r a n q u e s le long de ce t t e voie con f i rme son a n c i e n n e t é " . Une 
fonda t ion p r é c o c e de l 'église Sain t -Mar t in peut donc ê t re e n v i s a g é e 9 . Les ré-
sul tats des fouil les en t repr i ses par le C . A . H . C . pe rmet t ron t s ans dou te d 'éc la i -
rer cet aspec t du p rob lème . 

L 'h i s to i re de l 'égl ise ne nous est c o n n u e q u ' à par t i r de la fin du x v r s iècle, et 
elle c o m m e n c e t r ag iquement . En e f fe t , lors de la prise de la ville par les Hollan-
da is . en 1595. elle fu t pillée e t . semble-t- i l . s é r i eusement e n d o m m a g é e . Les Da-
mes Blanches , dont le couven t était tout p r o c h e , se cha rgè ren t de la r emet t r e en 
é ta t . En échange de quoi elles d e m a n d è r e n t à jou i r de ses .bénéf ices et de pou-
voir chois i r son c u r é , ce qui leur fu t a c c o r d é ' 0 . 

La paro isse était peu peup lée . En 1614. le nonce Albergati y d é n o m b r a 51 â m e s 
et p roposa en c o n s é q u e n c e de l 'unir à l 'église Sa in t -Germain . Il ne fut cepen-
dant pas suivi dans ses conc lus ions , ca r la paro isse subs is ta j u s q u ' à la fin du 
XVIIIe s i è c l e " . Les viciss i tudes de l 'église n ' é ta ien t pas f inies pou r au tan t . En 
1648. un d i f fé rend s ' é l eva en t re le chap i t re de la collégiale N o t r e - D a m e et les 
Dames Blanches , qui avaient déc idé de la démol i r . L ' a c t e d ' i n c o r p o r a t i o n les 
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Fig.5. Saint-Martin. Buse du pilier ouest. Fi g. 6. 
ouest. 

Suint-Martin. Chapiteau du pilier 

Fig. 7. Saint-Martin. Pilier central. 

obligeant plutôt à la r e s t aure r , le chap i t r e leur fit r emarque r que si elles démol is-

saient l 'église, elles devra ien t en recons t ru i re une nouve l l e 1 2 . 

Suite au c o n c o r d a t , la paro isse Sain t -Mar t in fut suppr imée , et l 'église devint 

propr ié té de la f ab r ique N o t r e - D a m e 1 5 . Celle-ci déc ida , en 1807, la mise en 

vente de p lus ieurs bâ t imen t s , dont Sa in t -Mar t in . Un relevé e f f ec tué à ce t te oc-

cas ion d o n n e les d imens ions su ivan t e s : longueur 19,5 m, la rgeur 8,7 m, hau teu r 

8,7 m. L e bâ t iment est cons idéré c o m m e «très caduc»14. Après la vente , 

l 'église fu t t r a n s f o r m é e en habi ta t ion , puis , peu à peu , ses ves t iges d i sparuren t , 

lors des morce l l emen t s success i f s de la parcel le . Le cheve t d i sparu t déf ini t ive-

ment en 1885 15. Au début du siècle, plus rien n 'é ta i t visible de la r u e 1 6 . 

En fait , que lques vest iges significatifs sont p a r v e n u s j u s q u ' à nous , eng lobés 

d a n s un pan de mur . Ils p e r m e t t e n t , s inon une recons t i tu t ion , du moins une 

app rox ima t ion de l ' a spec t primitif de l ' éd i f ice , ainsi q u ' u n e da ta t ion . 

12 «Monitorum capituli ergo convenais 
Albarum Do[mi]narum volentium eccle-
siam demoliri anno 1648 in jan. Citm vi-
gore unionis per ipsas impetrata veneantur 
potius illam intertinere imo si destrueretur, 
novam restaurare » (A.E.H.. Collégiale 
Notre-Dame, n" 1, folio 59, sous la rubri-
que «Ecclesia Sancti Martini»), Ce docu-
ment. publié dans FRESON, Notice histo-
tique.... est dans un registre indiquant, par 
thèmes, le contenu des archives du chapi-
tre. Les documents auxquels il fait réfé-
rence dans ce cas précis ne semblent pas 
être parvenus jusqu'à nous. 
13 HANSOTTE et FORGEUR. Op. cit.. 
page 24. 
14 A.E.H., Cures de Huy. (2) Paroisse 
Notre-Dame. n" 105, document du 12 sep-
tembre 1807. Cet acte est évoqué dans 
DUBOIS, René, Les rues de Huy, 
(= « A.C.H.S.B.A. », t. XVII). Huy. 1910, 
page 398. sans référence. Selon ce dernier, 
la vente eut lieu en 1808. La décision de 
passer à la vente publique fut en tout cas 
ratifiée par le préfet de 1 Ourte (sic) en dé-
cembre 1807 (acte conservé dans la même 
liasse que le précédent). 
15 Les croquis conservés au bureau du ca-
dastre de Huy permettent de suivre avec 
précision ces évolutions (parcelle 1470. 
section A). Voir, entre autres, les croquis 
suivants: Année 1838, n" 58 (construction 
de la maison Del Savio), 1851. n" 21. 1879. 
n" 24, 1885, n" 24 (destruction du chœur). 
16 DUBOIS. Les rues de Huy, page 398. 
ne parle en tout cas d'aucun vestige encore 
visible. Deux photos antérieures à cette 
époque sont conservées, une aux A.C'.L. 
(cliché 125081 A) et l'autre au Musée de 
l'architecture à Liège, datée au revers de 
1894. Aucune des deux n'était identifiée. 
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Fig. 8. Saint-Martin. Retombée des deux 
arcades et oculus central. 
Fig. 9. Saint-Martin. Oculus est (vue 
prise du sud). 

17 On retrouve des éléments semblables 
(moulures et chapiteaux) à l'église Saint-
Mort, à Huy, aux piliers occidentaux du 
transept. Cette église est étudiée en détail 
dans ANTOINE, Jean-Louis, L'église 
Suint-Mort à Huv. in «A.C.H.S.B.A. », 
t. XXXII, 1978, pages 13 à 69. L'auteur y 
remet en cause la date avancée jusqu'alors 
(vers 1225) (GENICOT. L.-Fr., dans le 
Dictionnaire des églises de France, t. V c, 
(Tours. 1971], page 65). et propose, sur 
base de documents d'archives, une période 
entre 1239 et 1286. Il faut cependant préci-
ser que ce type de chapiteau se trouve déjà 
dans la crypte occidentale de l'église de 
Celles (TIMMERS, J.J.M., De kunst van 
het Maasland. Assen. 1971. fig. 246) et. 
exceptionnellement, au pilier central de la 
crypte de la collégiale de Huy (1066) (GE-
NICOT. L-Fr., dans le catalogue de l'ex-
position Les églises romanes du pays mo-
san. Témoignage sur un passé. Celles, 
1970. page i 0 9 > . 

'* Un aménagement semblable des octtli se 
retrouve à l'église de Sankt-Thomas an der 
Kyll. consacrée en 1222. Cette église, 
construite dans un style de transition, pré-
sente la particularité de n'avoir que des fe-
nêtres rondes, aussi bien aux bas-côtés 
qu'au clair étage. KUBACH. Hans-Erich 
et VERBEEK, Albert. Romanische Bau-
kunst un Rhein und Muas: Katalog der 
vorromanisclien und romanischen 
Denkmiiler. Berlin. 1976. page 995 (vol. 2) 
et planche 482. fig. 1 à 4 (vol. 3). 
" L'utilisation d'oculi au clair étage n'ap-
paraît. dans nos régions, qu'à l'église 
Saint-Christophe de Liège, construite vers 
1241. VAN ASSCHE, A. et HELBIG. J.. 
Monographie de l'église paroissiale Saint-
Christophe à Liège. Bruges. 1877 ( = 
« Bulletin de la Gilde de Saint-Thomas et 
de Saint-Luc ». n" XI). Voir aussi BAGE, 
A.. L'église Saint-Christophe à Liège, in 
«Bulletin des métiers d'art», t. 111. 1904. 
pages 339 à 344. et Le patrimoine monu-
mental de la Belgique, vol. 3. Ville de 
Liège. Liège. 1974, page 304 et 
fig. XXXV. On retrouve également des 
oculi à l'église Saint-Mort, mais unique-
ment pour éclairer le chœur (ANTOINE, 
Op. cit. page 45). 

Le mur sur lequel s ' a p p u y e , au nord , la maison Del Savio peut se diviser en 
deux regis t res , ne t t ement sépa rés par un cordon saillant (fig. 4). En d e s s o u s 
s 'ouvra ien t deux a r c a d e s en plein c in t re , d ' u n e g rande por t ée (457 et 490 cm), 
reposant sur des piliers ca r rés . Arcs et piliers sont fai ts de b locs ca lca i res soi-
gneusemen t taillés et appare i l lés ; ils por ten t des t r aces de chau lage . Les écoin-
ç o n s sont cons t ru i t s plus g ross i è remen t , en opus incertain, lié par un mor t ie r 
blanc t rès f r iable . Seul l 'arc de dro i te est conse rvé en ent ier ; l ' au t re est limité à 
l ' in tér ieur de la maison , mais son pro longement est bien visible sur les photos 
anc iennes (fig. 3). Les piliers, hau t s de près de trois mè t re s , c o m p o r t a i e n t une 
base et un chapi teau saillant sur tout le pou r tou r , et de ce fait en part ie dé t ru i t s 
aux d e u x piliers inclus dans la maison . Ils sont par con t re pa r t i cu l i è rement bien 
c o n s e r v é s au pilier oues t , dans la c o u r . Ce de rn ie r doit d ' a i l l eu rs ê t re cons idé ré 
c o m m e un pi las t re , puisqu ' i l est engagé d a n s le mur à l ' oues t , le chap i teau et les 
mou lu res de la base é tant c o n ç u s en c o n s é q u e n c e (fig. 5). Un tore souligné par 
un anglet cons t i tue la base des piliers. Le chap i t eau , t rès s imple , se c o m p o s e 
d ' u n e corbei l le pyramida le sous un tailloir non saillant (fig. 6 ) 1 7 . De part et 
d ' a u t r e de c h a q u e a rc , à une qua ran ta ine de cen t imè t re s sous le c o r d o n , se 
t rouvent des c o r b e a u x . Le seul qui soit bien conse rvé est en part ie inclus dans 
le mur ouest de la maison ; il est taillé en quar t de rond dans sa par t ie infér ieure . 
Dans le registre supér ieur s ' ouvra i en t irais oculi, ne t t ement d é s a x é s par rappor t 
aux a r cades . Deux seu lement sont c o n s e r v é s . Sur l ' au t re f ace du m u r (au nord) , 
c e s o u v e r t u r e s se pro longent vers le bas par un glacis et p rennen t ainsi l ' a spec t 
de f enê t r e s en plein cintre (fig. 9 - IO) ' s . 

Ces vest iges cons t i tuen t sans aucun dou te les vest iges des a r c a d e s et du mur 
gou t te reau sud de la nef cen t ra le . Le c o r d o n délimite le n iveau de la to i ture du 
collatéral sud . dont la c h a r p e n t e reposai t sur les c o r b e a u x . Au-des sus , les trois 
oculi cons t i tuen t les f enê t r e s hau tes l g . Plus haut enco re s ' é t enda i t une corn iche 
sou tenue par des c o r b e a u x c r eusé s en cave t . 

L ' o b s t r u c t i o n des a r c a d e s , le pe rcemen t d ' u n e por te et d ' u n e g rande f enê t r e 
co r r e sponden t à la suppress ion du col latéral sud . L ' a s p e c t de la f enê t r e permet 
de si tuer ces t r an s fo rma t ions en 1648. au momen t où les D a m e s Blanches veu-
lent démol i r l 'égl ise. C ' e s t p robab lemen t vers la m ê m e é p o q u e , peut -ê t re un peu 
avan t , que fu t a m é n a g é le portail à bossage qui s ' o u v r e ac tue l l ement sur la cou r 
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Fig. 10. Suint-Martin. Oculus est (vu du 
nord). 
Fig. 11. Suint-Martin. Portail donnant 
sur la cour de la maison (autrefois précédé 
de trois marches). 
Fig. 12. Saint-Martin. Reconstitution du 
plan sur hase des documents cadastraux 
de 1838 et 1851. En grisé, les murs encore 
en place. Les zones hachurées sont des 
modifications de 1838. 

« * . V 

WÀ 4*3m*rt -V 

ye n u e cU s F o s s e s 

(fig. 11). L ' e m p l a c e m e n t de cet a ccès c o r r e s p o n d peut -ê t re à un état an té r ieur , 

les en t r ée s la térales n ' é tan t pas ra res , à l ' é p o q u e r o m a n e , d a n s la vallée de la 

M e u s e 2 0 . En fai t , le mur qui f e r m e la c o u r et sur lequel est cons t ru i t e la f açade 

de la maison est p robab lemen t le mur du col latéral . Les foui l les en t repr i ses à 

l ' in tér ieur de la maison n 'on t en effet révélé aucun m u r paral lèle aux a r cades . Si 

celui-ci n 'es t pas plus paral lèle , il r épond n é a n m o i n s à l ' o r ien ta t ion généra le du 

plan, tel q u ' o n peut le r econs t i tue r à l 'a ide des d o c u m e n t s c a d a s t r a u x (fig. 12). 

A l ' oues t , les t r aces d ' a r r a c h e m e n t visibles, sur les pho tos anc i ennes , à l ' ex t ré-

mité du m u r gou t t e reau mont ren t bien la limite du bas -cô té , en p ro longement de 

la f açade occ iden ta le . La p résence du pi lastre de l ' a r cade oues t con f i rme ce t t e 

limite. Le t racé obl ique de la f açade , tel qu ' i l appara î t sur les p lans , semble donc 

bien le résultat d ' u n choix des c o n s t r u c t e u r s , et non d ' u n e modif ica t ion . Ce 

choix est ce r t a inemen t lié à la p r é sence d ' u n e con t ra in te an té r i eu re au bâ t imen t . 

211 Pour la seule Hesbaye liégeoise, on en 
retrouve à Hombroux. Faimes (chapelle 
Saint-Sébastien). Meeffe. Reppe. Amay et 
Herstal (reconstituée par Fernand Lohest). 
Voir GHISLA1N. Jean-Claude. Architec-
ture et sculpture sur pierres romanes en 
Hesbaye liégeoise, dans le catalogue de 
l'exposition Trésors d'art de la Hesbaye 
liégeoise et ses abords. Lexhy. 1972. pages 
27-28. COENF.N. J.. La chapelle Saint-
Lambert à Herstal. in «Bulletin des com-
missions royales d'art et d'archéologie » , 
t. 63. 1924. pages 178 à 188. D'une manière 
plus générale, T1MMERS. Op. cit.. et 
KUBACH et VERBEEK. Op. cit. 
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21 Le tracé des murs retrouvés dans la 
maison est à peu près perpendiculaire à cet 
axe. Une contrainte du même genre (le 
tracé du Hoyoux) a amené les construc-
teurs de l'église Saint-Mort à construire 
une nef comprenant 4 travées au nord 
contre 3 au sud (ANTOINE. Op. cit. pa-
ge 52). 
22 Le décalage entre fenêtres hautes et 
travées se retrouve à l'église Saint-Antoine 
de Liège (1244 ou 45). FORGEUR. Ri-
chard, L'église Saint-Antoine à Liège. 1 = 
« Feuillets archéologiques de la Société 
royale le Vieux-Liège. n" 15), [Liège], 
1973, page 12. 
23 On peut remarquer la même tendance à 
la petite église Sainte-Croix de Guvelingen, 
dans le Limbourg (début xin ). Les arcs 
sont cependant des ogives. BOES. G.. 
L'église de Guvelingen près de Saint-
Trond. in «Revue belge d'archéologie et 
d'histoire de l'art», t. 17, 1947-48. pages 
107 à 118. TIMMERS. Op. cit.. page 63 et 
fig. 82. KUBACH et VERBEEK. Op. cit.. 
pages 341-342. 
24 De BRUYNE. Pol, Les anciennes me-
sures liégeoises, in «Bulletin de l'institut 
archéologique liégeois», t. LX. 1936. pa-
ges 289 à 317. DISCRY. Fernand, Notes 
de métrologie hutoise. in « Anciens pays et 
assemblées d'états». t. LXII, 1973, pages 
151 à 200. L'emploi de ce pied avait déjà 
été remarqué dans la crypte de la collégiale 
Notre-Dame (GENICOT, L.Fr.. Lu collé-
giale Notre-Dame de Huy. 1"' partie, La 
collégiale ottonienne. in « B.C.RM.S. » , 
t. 14. [1963], pages 328 à 382). ainsi qu'à la 
«Maison de la Tour» (ORBAN, Alain, Lu 
<• Maison de la Tour ». à Huy. Un exemple 
d'architecture civile urbaine du MU- siècle. 
mémoire de licence en histoire de l'art et 
archéologie de l'université de Liège, année 
1977-78. page 108). 
25 Visible sur le croquis cadastral n" 24 de 
cette année. Auparavant, la limite ouest 
apparaît lors du lotissement de l'église, en 
1851 (croquis n" 21). 

26 Voir infra. note 45. 
27 DUBOIS. Les mes de Huy. page 232. 
En 1838. le tracé ancien est rectifié (cro-
quis cadastral n" 58); par après, la rue 
prend le nom de promenade, puis avenue, 
des Fossés. 

Fig. 13. La façade du n"4, rue Saint-
Martin (vue prise du sud). 

probab lemen t le t r acé d ' u n e première église. L ' a x e ainsi ob t enu semble indiquer 
que ce premier édif ice était lu i -même cons t ru i t en fonc t ion du passage de la 
« G r a n d e S t r é e » 2 1 . 

Ces d i f fé rences d ' a x e s sont peut -ê t re à l 'or igine de la d i f f é r ence de longueur 

en t re les a r cades est et oues t . Ici e n c o r e , il s 'agit de la r é p o n s e à une con t ra in te , 

et non du résultat d ' u n e modif ica t ion , c o m m e on serait t en té de le croi re , vu le 

déca lage en t re les a r c s et les octili. En fai t , t rois a r c a d e s ne co r r e spondra i en t 

pas mieux aux f e n ê t r e s h a u t e s 2 2 . La longueur des a rcs et l ' écar t faible en t re leur 

s o m m e t et la c h a r p e n t e du collatéral sont donc des é l émen t s o r ig inaux 2 3 . 

Enf in , les é l émen t s encore en place révèlent l 'usage du pied de Sa in t -Huber t . 

Deux d imens ions sont s ignif icat ives à cet é g a r d : la longueur de l ' a r cade est 

(16 pieds , soit 471.5 cm ent re les bases des piliers) et la hau t eu r en t re les chapi-

teaux et le des sus du co rdon (10 pieds - 294,6 c m ) 2 4 . Une anomal i e c e p e n d a n t , 

la largeur du pilier central (55 cm) ne c o r r e s p o n d à a u c u n e division norma le de 

ce t te échel le de mesu re , a lors que le pi lastre ouest d é b o r d e d ' u n pied exac te -

ment . Il n 'es t pas possible ac tue l l ement de dé t e rmine r la largeur exac te du pilier 

(ou p i las t re?) es t . 

Pour le res te , seuls les plans c a d a s t r a u x et les pho tos peuven t n o u s écla i rer sur 
l ' aspec t de l 'église. D ' a p r è s ces d o c u m e n t s , elle se présenta i t c o m m e un bâti-
ment t rapézoïda l sur lequel venait se g re f fe r un c h œ u r à cheve t polygonal . En-
core faut-il no te r que la longueur du c h œ u r est r econs t i tuée sur base de l ' aspec t 
des plans ap rè s la des t ruc t ion d ' u n e a n n e x e la térale , en 18792 5 . Ce t te disposi-
tion semble c e p e n d a n t con f i rmée par l ' aspec t du cheve t tel qu ' i l appara î t dans 
un tableau rep résen tan t l 'église Sa in t -Germain (fig. I8) 2 6 . 
Le plan ainsi ob t enu semble exc lure la p r é s e n c e d ' u n col latéral nord symét r ique 
au collatéral sud . et qui aurai t é té dét rui t en m ê m e t emps . L ' e s p a c e en t re le 
bâ t iment et les r empar t s , dont la rue Saint-Hila i re reprend le t racé e x t é r i e u r 2 7 , 
est t rop exigu. Il est tout aussi difficile de concevo i r q u ' u n bas -cô té de ce t te 
taille ait é té englobé dans le bâ t iment principal en 1648: il faudra i t a lors suppo-
ser le dép lacemen t du c h œ u r vers le nord , la des t ruc t ion de l ' a r cade nord et le 
r e h a u s s e m e n t du m u r nord du collatéral pour a r r iver à l ' image d o n n é e à la fois 
par les pho tos et les plans. C o n s é q u e n c e supp lémen ta i r e , la r econs t ruc t ion 
d ' u n e bonne par t ie de la cha rpen t e n 'aura i t pas été le travail le moins impor tan t . 
L ' a m p l e u r de tels t r a v a u x , a lors que le but primitif était de démol i r l 'église, ne 
m a n q u e pas de laisser songeur . 
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Fig. 14. Saint-Germain. Levé des vesti-
ges. Les profils de la eorniche et des cha-
piteaux ont été reconstitués par calcul, ces 
zones étunt inaccessibles. 

i I I I R < l i r i r- i I 'i 

u i j L ^ i . j ^ T ^ 

Fig. 15. Saint-Germain. Buse du pilastre 
ouest. 
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Fig. 16. Olivier Piron, lu porte et l'église 
Suint-Germain, vues du nord. 
Fig. 17. Olivier Piron, Saint-Germain, 
vue de Test (a). 
Fig. 18. Détail de la ,fig. 17: les pilastres 
de la façade sud et le clievet de Saint-
Martin. 

28 Le dépouillement des comptes des Da-
mes Blanches ne donne aucun renseigne-
ment sur les travaux effectués soit en 
1595-96, soit en 1648. Seules les dépenses 
courantes sont enregistrées. Par ailleurs, la 
fouille de la partie principale de l'église est 
rendue impossible par la présence d'habi-
tations à cet emplacement. 
29 DELHAES, Armand, L'église Saint-
Servais à Liège, (= •Feuillets archéologi-
ques de la Société royale le Vieux-Liège » ), 
[Liège], 1966. Le patrimoine monumental 
de la Belgique, vol. 3. Ville de Liège, pa-
ges 116 à 120. 

Tou t porte d o n c à c ro i re que le plan, pris d a n s son e n s e m b l e , a subi peu de 
modi f ica t ions en 1648, si ce n ' e s t la suppress ion du col latéral sud . Par ai l leurs , 
rien ne permet de conna î t r e l ' ampleu r d ' éven tue l l e s modi f i ca t ions an té r i eu res . 
Une anomal ie dans le t racé du c h œ u r indique en tout cas que lques remanie-
ments21*. 

Ce plan a s y m é t r i q u e , p robab lemen t dû à la p ré sence des r e m p a r t s , n ' e s t pas 
sans é v o q u e r celui de l 'église Sa in t -Serva is , à L iège 2 9 . Peu t -ê t re l ' a m é n a g e m e n t 
du vo lume principal présentait- i l le m ê m e aspec t b i scornu . Il s emble en tout c a s 
difficile de concevo i r cet e s p a c e c o m m e une seule nef , vu l ' impor t ance de sa 
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largeur (9 à 10 m è t r e s ) 3 0 . 

Enf in , la « t o u r » c i tée d a n s un ac te de 159531 était t rès p robab lemen t un clo-

che ton , c o m m e c ' e s t le cas à la chapel le de R e p p e ' 2 . 

Des r a p p r o c h e m e n t s avec ce t te chapel le peuvent éga lement s ' é tab l i r au niveau 

de la répar t i t ion d e s vo lumes , du moins en ce qui c o n c e r n e la moitié sud de 

l 'église. On y r e t rouve le plan basilical, les piliers ca r r é s , l ' a ccès latéral , l 'ab-

sence de tour et de t r ansep t , ainsi que le m ê m e type d ' imp lan ta t ion du c h œ u r . 

On le voit , le s c h é m a ainsi r econs t i tué , malgré ses anomal ie s (deux n e f s ? , deux 

t r avées ! , t rois oculi !?), reste dans la t radi t ion r o m a n e . Seul le cheve t polygonal 

apparaî t c o m m e un trait go th ique , et e n c o r e peut-il s ' ag i r là d ' u n e t r ans fo rma-

tion. C e p e n d a n t , les c o m p a r a i s o n s s ' é tab l i s sen t avec des bâ t imen t s du xm» siè-

cle . dé jà m a r q u é s pa r le nouveau style . L ' emplo i d 'ocu l i au clair é tage peut ê t re 

cons idéré c o m m e un é lément dé te rminan t pour la da ta t ion , en ce qu' i l fourni t 

des da tes plus p réc i ses que les é l émen t s de t rad i t ion : 1222 (Sa in t -Thomas ) et 

1241 (Sa in t -Chr i s tophe) . 

Ce que nous s avons de l 'his toire de Huy ren fo rce ce t te es t imat ion . Le d é m e m -
brement de la paro i sse Saint -Hi la i re . qui couvra i t toute la « pet i te ville» de H u y , 
intervient en 1225. C ' e s t a lors que la chapel le Saint -Pierre , ér igée en église pa-
roissiale, reçoi t c o m m e terr i toire le quar t i e r si tué à l 'est de la rue A x h e l i è r e " . 
« C e s m o d i f i c a t i o n s » , a f f i rme André Jor i s , « s o n t vis iblement l ' indice d ' u n e 
adap ta t ion à des cond i t ions nouvel les nées de la cons t ruc t ion des r empar t s dans 
ce t te part ie de la v i l le» . Or , les églises Saint-Pierre et Saint-Hila i re sont en 
d e h o r s des murai l les . Il semble donc logique de cons idé re r , c o m m e le fait l 'his-
torien de H u y . que l ' e space intra muros fut répart i en t re Sa in t -Germain et Saint-
M a r t i n ' 4 . 

L ' é l éva t ion de l 'église au statut paroiss ia l , con jo in te à la cons t ruc t ion des rem-
par ts à proximi té d i rec te semblent d é t e r m i n a n t s pou r la r econs t ruc t ion d ' u n 
nouvel édif ice . L ' a b s e n c e d ' é l é m e n t s nova t eu r s , tels que des co lonnes ou des 
a rcs br isés semble indiquer une da te p r écoce , sans dou te an té r i eu re à la recons-
t ruct ion de Sa in t -Mor t . Seule la va leur d ' e x e m p l e de l 'église Sa in t -Chr i s tophe 
pourrai t jus t i f ie r un report de la da te a p r è s 1240. Peut-ê t re faut-il voir un indice 
d a n s le fait que la p remière ment ion se s i tue en 1227? 

30 On constate à cet égard que les dimen-
sions fournies par le relevé de 1807 (note 
14) ne sont pas toutes exactes. Si la hau-
teur et la longueur peuvent se retrouver, la 
largeur n'apparaît en aucun point du plan. 
A titre de comparaison, citons les nefs de 
Saint-Mort (6.20 m) (ANTOINE, op. cit. 
page 52. note 84) et de l'église des frères 
mineurs de Huy (1244?). large de 8.35 m 
(ANTOINE. Jean-Louis. L'église des Frè-
res-Mineurs de HUY. in <• A.C.H.S.B.A. », 
t. XXX. 1976. page 29). Le collatéral nord 
de l'église Saint-Servais. à Liège, extrê-
mement développé, atteint 9 m de large 
(voir note 29). L'absence d'une datation 
précise de ce bâtiment empêche cependant 
d'en faire un point de comparaison à ce 
sujet. 
31 A.E.H., Collégiale Notre-Dame, n" 1. 
folio 60 v". Décision du chapitre, en date 
du 19 décembre 1595. autorisant le trans-
fert d'une cloche «e turri Sancli Martini » 
à l'église Saint-Germain (cite dans FRE-
SON. Notice historique, page 136). Il 
s'agit probablement d'une conséquence du 
pillage survenu cette même année. 
32 SCHOENMAKERS. Louis. La cha-
pelle de Reppe. in « La Terre Wallonne ». 
t. XIV. Charleroi. 1926. pages 117 à 189. 
Je dois cette référence à M. Paul Schoen-
makers, fils de l'auteur. Selon cet article, 
le clocheton date du xvir siècle (page 183). 
mais Jean-Claude Ghislain semble penser 
que cet élément correspond à l'état primitif 
(Op. cit.. pages 29 et 30. fig. 3). Voir aussi 
GENICOT. L.-Fr., Les églises romanes 
du pays mosan. page 39. 
33 JORIS. La ville de Huv, page 160. 
PONCELET. Actes de Hugues de Pierre-
pont. page 269. LEMEUNIER. Op. cit.. 
page 7, dit «au nord d'Axhelière». On 
peut cependant se poser la question de sa-
voir si l'église Saint-Pierre n'est pas plus 
tardive que 1225, vu son style très «pur» 
(GENICOT, L-Fr.. dans le Dictionnaire..., 
t. Vc.. page 66). Le rajeunissement de 
l'église Saint-Mort ne peut que pousser à 
aller dans ce sens (voir note 17). 
34 JORIS, La ville de Huy, page 160. De 
nombreux conflits de juridiction entre les 
curés de Saint-Hilaire et de Saint-Martin 
ou de Saint-Germain montrent qu'un lien 
subsiste. Voir FRESON. Notice histori-
que. pages 134 à 136. A.E.H.. Dames 
Blanches, n" 50. A.E.H.. Collégiale Notre-
Dame. n" 39 à 41. suppliques adressées au 
chapitre (xvir et xvni' siècles). 
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Fig. 20. Lu place Saint-Germain et la rue 
Saint-Martin, état actuel. 

35 JORIS. La ville de Huy. page 195. 
36 HANSOTTE et FORGEUR. Op. cit.. 
page 15. Ce lien entre l'église Saint-Ger-
main et les Dames Blanches est à l'origine 
d'une confusion entre l'église paroissiale et 
l'église du couvent, supprimée en 1796 
(FRESON. J.. Les monastères de Huy et 
de la banlieue lors de leur suppression. in 
« A.C.H.S.B.A. », t. IX. pages 238-239). 
Ainsi, l'acte de 1515 publié par Raoul Van 
der Made (Contrats du xvt- siècle, l'achè-
vement de deux églises liutoises, in 
«A.C.H.S.B.A. ». t. XXV. 1955-58, pages 
174 à 185) concerne l'église du couvent des 
Carmélites, et non Saint-Germain. Il en va 
de même à propos de la demande d'autori-
sation de construire un arvo, en 1667 (Ibi-
dem, page 180). En fait, cette demande 
s'inscrit dans un programme de recons-
truction complète de l'église, exécuté entre 
1667 et 1669. Les comptes détaillés de ces 
travaux sont heureusement conservés 
(A.E.H.. Dames Blanches, n" 161, «Expo-
sites pour l'église 1667 à 1669 » et «Expo-
sez. pour les bastiments l'an 1669»). 
L'église ainsi transformée est décrite dans 
SAUMERY. P.L... Les délices du Pais de 
Liège, t. 11. Liège. 1740, pages 74-75, alors 
que l'église Saint-Germain y est seulement 
mentionnée. 

37 A.E.H., Cures de Huy. (2) Paroisse 
Notre-Dame. n" 105. document du 9 sep-
tembre 1807. donnant un relevé: longueur 
28.8 m. largeur 20 m. hauteur 10.5 m. Ici 
non plus la largeur donnée ne semble cor-
respondre à rien. Les opérations prélimi-
naires à la vente retardent celle-ci jusqu'en 
1810 (actes conservés dans la même 
liasse). DUBOIS. Les rues de Huy. y fait 
allusion page 260. 
38 DUBOIS. Les rues de Huy. page 261. 
Les divisions successives apparaissent 
bien sur les croquis cadastraux de 1881 
(n" 27). 1882 et 1894 (parcelles 1493 a à 1. 
section A). 
39 Voir note 24. Je remercie M. et Mme 
Mazzoni. propriétaires du bâtiment, qui 
m'ont permis d'y effectuer les levés néces-
saires. 

S A I N T - G E R M A I N 

L'égl ise Sa in t -Germain , s i tuée à l 'angle de la rue Sa in t -Mar t in et de la rue 
N e u v e , est c i tée pour la p remière fois en 1 2 I 2 ' \ Son sort est d ' a b o r d lié à celui 
de l 'hôpital Sa in t -Germain , si tué de l ' au t re cô té de la rue . puis à celui du cou-
vent des Dames Blanches , lo rsqu 'e l les s ' ins ta l lent d a n s l 'hôpi ta l en 146636 . 
L 'égl ise perd son s ta tut paroissial en ver tu du concorda t et dev ien t p ropr i é t é de 
la fabr ique N o t r e - D a m e . Celle-ci vend le bâ t iment à la ville en I810 3 7 . En 1829, 
une école y est instal lée. Le bâ t iment subs is te ainsi j u s q u ' e n 1880, date à la-
quelle une vente en t ra îne le par tage en t re p lus ieurs a c h e t e u r s . L 'ég l i se est en 
grande part ie dé t ru i te à ce moment-1*. 

Il en res te c e p e n d a n t que lques vest iges qui , semble-t- i l , n ' a v a i e n t pas été identi-
f iés j u s q u ' à p résen t . Ils cons t i tuen t ac tue l l ement la f a ç a d e du n" 4 de la rue 
Saint -Mart in (fig. 13-14). Trois pi lastres y dél imitent les d e u x t r a v é e s oues t de la 
f açade sud . qui devai t en c o m p t e r q u a t r e . C h a c u n e est éc la i rée par d e u x fenê-
tres s u p e r p o s é e s . La p remiè re s ' i n sè re en g rande part ie d a n s le s o u b a s s e m e n t 
de blocs ca lca i res , l ' au t re se si tue d a n s la part ie supé r i eu re , cons t ru i t e en bri-
ques . Les o u v e r t u r e s supér ieures ont é té cons idé rab l emen t modi f iées par 
l ' aba i ssement des appu i s et l ' inser t ion d ' u n nouveau linteau sous le premier . 
Une co rn iche de calcai re , sou t enue par des c o r b e a u x en qua r t -de - rond , sur-
monte l ' en semble de la f açade . A l ' excep t ion des mou lu re s , tous les blocs sont 
b o u c h a r d é s , sauf sur une bo rdu re de 6 à 7 cm (fig. 15). 

Ou t re la modif ica t ion des fenê t res , l ' a m é n a g e m e n t en ma i son a en t ra îné la dis-
parition p resque totale du s o u b a s s e m e n t au profi t d ' u n e por te de garage , d ' u n e 
grande baie et de la porte d ' e n t r é e . Les bases des pi las t res ont é té retai l lées 
dans la t r avée es t ; celui de droi te est a m p u t é d ' u n e d iza ine de cen t imè t r e s sur 
tou te sa h a u t e u r , du côté du n" 2. 

C o m m e à Sa in t -Mar t in , l 'usage du pied de Sa in t -Huber t se r e m a r q u e d a n s de 
n o m b r e u s e s d i m e n s i o n s : ainsi, les f enê t r e s in fér ieures mesura ien t -e l l es 7 pieds 
sur 5. La hau t eu r de la f a çade , du d e s s u s de la base des pi las t res au s o m m e t de 
la co rn iche , est e x a c t e m e n t de 30 p i eds 3 9 . 

n\\T 
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Fig. 21. Saint-Germain. Les deux fenê-
tres en lancette dégagées en 1976. Photo 
A. Lemettnier. 

H U Y 

É G L I S E S A I N T G E R M A I N 
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S a i n t G e r m a i n 

Fig. 22. Saint-Germain. Plan terrier 
d'après les documents cadastraux de 1841. 
En grisé, les parties encore existantes. 

r u e S a i n t M a r t i n 
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40 DARIS. Joseph. Notices sur les églises 
du diocèse de Liège, t. 8. Liège. 1877, 
page 166 (même texte dans les Analectes 
pour servir ù l'histoire ecclésiastique de lu 
Belgique, t. XIV. page 63). Cette date est 
avancée sans référence. Il faut toutefois 
noter que les autres dates citées, sans plus 
de références, sont correctes. 
41 A.E.H., Cures de Huy. (8), Saint-Ger-
main, n" 36. Titres, pièces comptables 
1604-1731. Supplique adressée au chapitre 
de la collégiale Notre-Dame par les héri-
tiers et représentants de feu Marie Dar-
denne. en date du 8 mars 1721. Il y est 
question d'un autel dédié à Saint-Roch, 
dressé en 1668 «Lequel autel a etez dé-
monter à raison de la démolition qui at 
etez faitte de cette église, mais étante rée-
difjiée... ». La contestation porte sur la 
manière dont l'autel a été reconstruit, et 
surtout sur le fait que le curé y ait fait 
peindre ses armes. Le chapitre fait droit 
aux plaignants et transmet au curé. 
42 DUBOIS, Les rues de Huy, entre les 
pages 266 et 267. Un tableau conservé 
dans la salle des mariages de l'hôtel de 
ville de Huy reprend également cette vue. 
mais prise de plus loin. La toile reproduite 
ici est conservée chez M. Piron. rue Saint-
Pierre, 19, à Huy (Huile sur toile, 64 x 80, 
signé OL. PIRON). Un tableau semblable, 
que je n'ai pu voir, est cité dans DUBOIS. 
R.. Essai d'/conograpliie Hutoise. 1574 à 
1900. in «A.C.H.S.B.A. », t. XXI. (1927], 
page 318. 
43 Voir en particulier, le croquis n" 19 de 
1841; par après le tracé est rectifié. 

44 Voir note 43. Le tracé des remparts dis-
paraît dans la partie «situation nouvelle». 
Les diverses représentations de la porte 
Saint-Germain concordent cependant avec 
la vue présentée ici. 
45 Ces deux tableaux sont respectivement 
conservés chez Mme Demblon. rue des 
Jardins. 57. à Huy (Huile sur toile, 49 x 
67. signé OL. PIRON) (a) et chez M. 
Dormal, chemin de la Sarthe, 5. à Huy 
(Huile sur toile. 48.5 x 38.5. signé 
OL. PIRON) (b). Je remercie M. Tellier, 
archiviste à Huy. qui m'a signalé l'exis-
tence de ce dernier tableau, et les proprié-
taires. qui ont accepté que j 'en publie les 
photographies. 
46 « D'après un témoignage recueilli sur 
place», l'autel de la priorale Saint-Sévère 
de Meeffe aurait également été reporté à 
l'ouest (GHISLAIN. Op. cit.. page 28). 
Voir aussi BERLIERE, U.. Le prieuré de 
Saint-Sévère à Meeffe. in «Leodium», 
t. VIII. 1909. pages 146 à 153. 
47 On trouve des fenêtres semblables à 
l'église Saint-Pierre (voir note 33). Cette 
découverte m'a été signalée par M. Le-
meunier. qui a également bien voulu me 
confier la photo qu'il en avait faite; je l'en 
remercie. 

Selon le chano ine Daris . la r econs t ruc t ion eut lieu en 17304 0 . mais d e s docu-
ments d ' a r c h i v e s mont ren t que l 'église était dé jà recons t ru i te en 1721. et en 
cou r s d ' a m é n a g e m e n t in té r ieur 4 1 . L ' a s p e c t général de la f a ç a d e semble bien 
c o r r e s p o n d r e à ce t t e pér iode . Par c o n t r e , la taille des b locs é v o q u e plutôt le 
XVII 1 ' siècle. Sans dou te s'agit-il là d ' u n e récupéra t ion o u . plus p robab lemen t 
e n c o r e , du respec t d ' u n e tradit ion bien établ ie . 

L 'a l lu re généra le de l 'église nous est c o n n u e g râce à p lus ieurs t ab leaux et gravu-
res. Je re t iendrai ici trois toiles peu c o n n u e s d u e s à Olivier Piron (1853-1929). 
d é c o r a t e u r d ' ég l i ses et peintre a m a t e u r hutois . La p remiè re (fig. 16) nous mon-
tre l ' aspec t vu du nord , avec au p remie r plan la por te Sa in t -Germain , sous le 
m ê m e angle que la g ravure de Léon T o m b u , publiée par René D u b o i s 4 2 . La 
reproduc t ion semble ici plus fidèle à la réal i té , en par t icul ier quant au respec t 
des p ropor t ions . On y voit bien l ' implan ta t ion légèrement obl ique de la tour par 
rappor t au res te du bâ t iment , éga lement déce lab le sur les p remie r s levés cadas-
t r a u x 4 3 . Au t re détail in té ressan t , la pet i te taille de la f enê t r e rec tangula i re du 
f lanc nord , qui expl ique peut -ê t re la p r é sence de deux f enê t r e s par t ravée au 
sud. La représen ta t ion de la por te est elle su je t te à cau t ion , ca r le tableau est 
ce r t a inement pos té r ieur à sa des t ruc t ion , en 184 1 4 4 . 

Les deux au t r e s vues nous mont ren t la place Sa in t -Germain et l 'église vues de 
l ' es t , ap rès la des t ruc t ion de la por te et d e s r e m p a r t s 4 5 . On peut y d is t inguer les 
pi lastres de la f a ç a d e sud. La tour , a p p a r e m m e n t cons t ru i t e en grès avec un 
chaînage d ' ang le en ca lca i re , est bien visible sur tou te sa h a u t e u r , ainsi que le 
portail à bossage qui l ' accos ta i t . Ces d e u x é l émen t s pour ra ien t bien indiquer un 
dép lacement du c h œ u r à l ' oues t . La p résence d ' u n r é t r éc i s semen t du bât iment 
de ce cô té semble r en fo rce r ce t te h y p o t h è s e 4 6 (fig. 22). La ra ison d ' u n e telle 
opéra t ion n 'es t c e p e n d a n t pas c o n n u e . 

Enf in , il impor te de signaler la d é c o u v e r t e , il y a que lques a n n é e s , de deux 
fenê t res en l ance t t e , dégagées m o m e n t a n é m e n t lors de la cons t ruc t ion d ' u n 
building. Ces ves t iges se s i tuaient à une hau t eu r impor tan te (environ 7 m), dans 
ce qui const i tuai t au x v n r siècle la f ace oues t de l 'église (fig. 21). Ils appar te -
naient sans dou te à la f açade d ' u n e église an té r i eu re , p robab l emen t du x n r siè-
c l e 4 7 . 

L a r e d é c o u v e r t e ou l ' ident i f icat ion de ves t iges a r ch i t e c tu r aux , tels que ceux dé-
cri ts d a n s cet ar t ic le , n ' e s t pas chose rare à H u y , ville au riche passé h is tor ique . 
A côté des bâ t imen t s bien c o n n u s et dé jà publ iés , il res te bon n o m b r e de vesti-
ges à r e t rouve r , ou s implement à ident i f ier de maniè re préc ise . F a u t e de cela , ils 
r isquent de n ' ê t r e d é c o u v e r t s qu ' au m o m e n t où , pour un cour t ins tan t , leur pro-
pre démol i t ion les rend bien a p p a r e n t s . S ' i ls ne sont pas tous d ignes d ' ê t r e 
c o n s e r v é s , la major i t é de ces vest iges méri tent une é t u d e , tant pou r leur valeur 
in t r insèque que pa rce qu ' i l s fo rmen t un ensemble bien révé la teu r de l ' évolut ion 
de la cité m o s a n e . 

Il en est ainsi pour les églises Sain t -Mar t in et Sa in t -Germain . La p remiè re , té-
moin de la mult ipl icat ion des pa ro i s ses au débu t du xill* s iècle, mon t re aussi 
l ' implanta t ion du style go th ique , qui se fait en part ie à ce t t e occas ion . La se-
conde , par ses par t icular i tés ( tour à l ' e s t , c h œ u r à l ' oues t ) , t émoigne de la li-
berté prise vis-à-vis des p r o g r a m m e s a r ch i t ec tu raux an té r i eu r s . Enf in , tou tes 
deux semblent avoi r subi , du fait de leur implanta t ion , de n o m b r e u s e s cont ra in-
tes qui ont inf luencé leur aspec t d ' u n e maniè re d é t e r m i n a n t e , quel le que soit 
l ' époque de leur cons t ruc t ion . 
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1 Indications bibliographiques: 
Th. Bernier - Dictionnaire géographique, 
historique, archéologique, biographique et 
bibliographique du Hainaut. 2*' édit. Mons. 
1891. pp. 479-480. 
E. De Seyn - Dictionnaire des communes 
belges, 3'' édit.. Turnhout, s.d., T. II. 
p. 1058. 
Th. Lejeune - Coup d'œil... sur le Canton 
du Rœulx. Seneffe. 1853. pp. 30-31. 
E. Prud'homme - Les échevins et leurs 
actes dans la Province de Hainaut. Mons. 
1890. pp. 149-150. 
M. Servais - Armoriai des Provinces et 
Communes belges. Liège. 1955. p. 152 et 
997. 
2 Cfr: G. Faider-Feytmans - La nécropole 
de Péronnes-lez-Binche. dans « L'Anti-
quité classique», t. 16 (1947), pp. 98-99. 
- Catalogue « Le Hainaut de la préhistoire 
à l'histoire». Mariemont. 1972. pp. 36-43. 
3 Cfr: G. Wymans - L'abbaye de Saint-
Feuillien du Rœulx, en Hainaut. (1125-
1300). Averbode, 1967. p. 70. 

4 La chronologie adoptée suit d'assez près 
celle proposée par S. Brigode dans: 
- L'architecture religieuse dans le sud-
ouest de la Belgique. I. Des origines à la 
fin du XV' siècle. Bruxelles, 1950. pp. 124-
127. 

- Courants architecturaux et monuments 
du Hainaux dans: «Annales du Cercle Ar-
chéologique d'Enghien», t. 14 (1965), 
p. 43. 
Dimensions de l'édifice (relevées par l'ar-
chitecte G. Marin): 
Longueur intérieure: 25 m (Nef: 11.50 m: 
transept: 5.25 m; chœur: 8.25 m). 
Largeur de la nef: 7,25 m: du transept: 
20 m: du chœur: 5,45 m. 
Hauteur de la tour: à la corniche : 16,30 m: 
au sommet du coq: 28 m. 
5 La silhouette de l'église qui figure dans 
l'album de Croy: Vue de «Peronne et 
Fantegny» — Prévôté de Binche (Ane. 
collect. de S.M. Léopold III, acquis par la 
Bibliothèque Royale), ne correspond en 
aucune manière à la réalité. On y voit un 
édifice à double transept, avec tour de 
croisée et chœur plus élevé que la nef. qui 
n'a jamais existé. Ou bien on a confondu 
Péronnes-lez-Binche avec Péronnes-lez-
Antoing (Vienne, Ms. Min. 49), ou bien les 
dessinateurs d'Adrien de Montigny ont fa-
briqué une vue imaginaire et fantaisiste de 
Péronnes-lez-Binche. 

1. L E V I L L A G E 1 

La c o m m u n e de Pé ronnes a été ra t t achée à la Ville de Binche . en 1976. lors de 
la fus ion des c o m m u n e s . Ce t t e ent i té de plus d ' u n millier d ' h e c t a r e s regroupai t 
naguère p lus ieurs se igneur ies d i spa rues à la Révolut ion f r ança i s e . La te r re de 
Pé ronnes était o c c u p é e dès l 'âge du fer . Une nécropole à inc inéra t ion a été 
d é c o u v e r t e en 1911, à deux k i lomèt res au nord de la c h a u s s é e roma ine de Bavai 
à Cologne , qui passe en bo rdu re du vi l lage 2 . 

En 974. Lamber t et Regnier IV s o u t e n u s par Lotha i re r econqu i ren t la t e r re de 
Pé ronnes indûment d é t e n u e par des c r é a t u r e s de l ' E m p e r e u r O t h o n . Garn ie r et 
Renaud , fils de Richier . qui périrent d a n s la batai l le . La se igneur ie pr incipale de 
Pé ronnes appar t in t dès lors aux c o m t e s de Ha inau t ; ils la c é d è r e n t en 1148 à 
Anse lme de Trazegn ies ; elle passa ensu i te aux famil les de Dessus - le -Mous t i e r , 
et d ' A p c h o n . 

A côté de la se igneur ie principale ex is ta ien t d ' a u t r e s se igneur ies et p ropr ié tés . 

L ' a b b a y e de Sa in t -Denis -en-Broquero ie avai t un alleu à Pé ronnes , d o n n é par 

Godesca l e de Got t ignies et conf i rmé en 1119 par Burcha rd . é v ê q u e de Cambra i . 

L ' a b b a y e de Saint-Feui l l ien du Rœulx possédai t l 'autel depu i s 1133, ainsi 

q u ' u n e f e r m e et des t e r r e s 3 . L ' a b b a y e Sain t -Pier re , de L o b b e s , possédai t éga-

lement une se igneur ie . On trouvai t e n c o r e les se igneur ies du C o c h e t , de Fon te -

nich et d ' a u t r e s t e n a n c e s de moindre impor t ance . 

A l ' aube du XX" s iècle, la c o m m u n e essen t ie l l ement agricole s ' e s t cons idérab le -
ment déve loppée vers le sud-es t en t re la rou te de La Louv iè re et la c h a u s s é e 
romaine , par l ' explo i ta t ion du c h a r b o n n a g e du Cen t r e , et par la c réa t ion de la 
cen t ra le é lec t r ique de Pé ronnes -Ressa ix . Avant la fus ion , P é r o n n e s compta i t 
5.700 habi tan ts répar t i s dans deux p a r o i s s e s : Sa in te -Mar ie (3.800 h.) et Sainte-
Barbe (1.900 h.). 

2. L ' E G L I S E S A I N L E - M A R I E 

Au cent re du vieux village, sur un terre-plein qui c o r r e s p o n d à la superf ic ie de 

l 'ancien c imet ière c lô tu ré , a u j o u r d ' h u i d i spa ru , se d res se l 'égl ise Sa in te -Mar ie , 

peti te cons t ruc t ion r o m a n e du XII" s iècle, r eman iée et ampl i f iée au c o u r s des 

xvi", xvir- et xviii" s ièc les 4 . 

P récédé d ' u n e tour occ identa le f l anquée d ' u n e tourel le c i rcula i re au sud . l 'édi-

fice c o m p r e n d une nef unique de trois t r avées , un t ransept saillant à p ignons 

plats épaulés de c o n t r e f o r t s d ' ang le , et un c h œ u r de deux t r avées à cheve t p l a t 5 . 

La tour de t rois n iveaux est une mass ive cons t ruc t ion de moe l lons en grès de 

Bray appare i l lés qui cons t i tuen t le p a r e m e n t de l 'édif ice j u s q u ' a u seuil des ouïes 

en plein c in t re . Celles-ci bo rdées d ' u n e n c a d r e m e n t de pierre taillée s ' ouv ren t 

dans des murs de br iques r e m o n t é s au x v i i r s iècle. La f l èche oc togona le à 

égouts r e t roussés pose sur une co rn iche à c o r b e a u x de p ie r re , de la m ê m e épo-
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Fig. 1. L'église de Péronnes. en 1898. Le 
mur du cimetière subsistait encore, ainsi 
que la chapelle funéraire du baron de Wy-
kerslooth. adossée au transept. 

6 L'agrandissement des baies primitives 
pour éclairer davantage la nef, est une 
pratique courante à l'époque. On l'observe 
également dans d'autres églises du Hai-
naut: Chièvres (St-Jean). Cordes. F^squel-
mes. Hellebeeq... 
7 On rencontre des porches de même type 
à Baudour. Horrues, Steenkerque... Les 
signes lapidaires relevés sont bien ceux de 
carrières ou de tailleurs de pierre d'Ecaus-
sines: fig. 8. 

que . Les murs in tér ieurs en pet i ts moel lons irréguliers pe rme t t en t de s i tuer la 
cons t ruc t ion de la tou r a d o s s é e à la nef . peu a p r è s cel le-ci , soit d a n s le couran t 
du x i f s iècle, ca r l ' appare i l lage des moe l lons est t rès ana logue . Quan t au pare-
ment ex té r ieur , il semble avoir é té r enouve lé par t ie l lement au cou r s du XVI'- siè-
cle, et les cha înes d ' ang le , plus tard e n c o r e . 

Un nouvel e n c a d r e m e n t de por te en pierre p ique tée à p iédroi ts cha înés , sous un arc 

en anse de panier à c laveaux ha rpés a é té c réé dans le p a r e m e n t anc ien , d a n s 

le dern ie r t iers du x v i n r s iècle, et les r a c c o r d s ont é té e x é c u t é s en br iques . A 

mi-hauteur de la tour , une peti te baie rec tangula i re à épais l inteau droit perce la 

face occ iden ta le . Une tourelle d ' e sca l i e r en moel lons , r e m o n t é e en br iques , 

avec co rn iche en den t s de scie, et to i ture en poivr ière f l anque la tou r , suivant la 

m ê m e chronolog ie . 

La nef c o m p o r t e ac tue l lement trois t r avées , pe r cée s de qua t r e f enê t r e s c in t rées 
à seuil non d é p a s s a n t , p iédroi ts ha rpés et a r c s à c l aveaux régul iers en pierre 
taillée. Ces f e n ê t r e s da tent de la fin du XVIF siècle ou du débu t du x v n r siècle. 
Avant la cons t ruc t ion du t r ansep t , la nef était plus longue et devai t c o m p o r t e r 
qua t re t r avées . C ' e s t sans con tes te la par t ie la plus anc ienne de l ' éd i f ice , q u ' o n 
peut da te r de la fin du XI'- siècle ou du début du XII'- s iècle . Les mur s épais de 
80 cm sont cons t ru i t s en peti ts moel lons bâ t a rds (silex, grès et ca lca i re) , et lais-
sent appara î t r e d a n s le mur sud . les a m o r c e s de d e u x pe t i tes f enê t r e s r o m a n e s 
légèrement plus r a p p r o c h é e s que les ba ies ac tue l les et s i tuées un peu plus hau t . 
A y regarde r de plus p rès , il semble que ces a m o r c e s c o r r e s p o n d e n t aux baies 
pr imit ives , mais ont é té agrand ies et appare i l lées au débu t du XLIR s iècle, car 
elles sont t rès similaires à cel les du c h e v e t 6 . Le grand arc appare i l lé et ob tu ré 
q u ' o n voit d a n s le bas du mur de la nef , r ecoupé par le t r ansep t sud , est sans 
dou te la t r ace d ' u n e anc ienne por te des mor t s , plutôt que l ' a c c è s d ' u n e c ryp te . 
L a corn iche de grès f o r m e un cave t cont inu en haut des mur s gou t t e ro t s . 
Au cen t re du m u r gou t te ro t nord , on peut voir les ves t iges d ' u n porche monu-
mental en pierre d ' E c a u s s i n n e s 7 , cons t ru i t en style go th ique h e n n u y e r , au c o u r s 
de la s econde moit ié du x v r siècle. Seuls subs is ten t l ' a rc fo rmere t et les amor -
ces des n e r v u r e s , ainsi que l ' e n c a d r e m e n t so igneusement mou lu ré de la por te 
qu'il r ecouvra i t . L ' a r c en acco lade sur p iédroi t s à co lonne t t e s se d é c o u p e d a n s 
l ' épa i sseur de l ' a rch ivol te . Il est our lé d ' u n larmier à re tour , é p o u s a n t le c o n t o u r 
d ' u n e haute niche c in t rée qui le s u r m o n t e . On est é tonné de t r o u v e r un portail 
aussi monumen ta l pou r une en t rée latérale ou une por te des mor t s . Ce t te pet i te 
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Fig. 2. L'église de Péronnes après la res-
tauration de 1976. 

i 

église rura le devai t avoir de gros r e v e n u s ou de géné reux d o n a t e u r s pendant la 
s econde moitié du xv i r s iècle, pour s ' o f f r i r d ' auss i s o m p t u e u s e s cons t ruc t ions . 
Il fut démoli on ne sait q u a n d , mais l ' a rc fut ob tu ré avec les débr i s des soubas-
semen t s la téraux pu isque les m ê m e s s ignes lapidaires se r e t rouven t de part et 
d ' a u t r e . 

Les crois i l lons du t ransept en grès de Bray sur s o u b a s s e m e n t chan f r e iné da tent 
éga lement de la s e c o n d e moitié du x v r siècle. Ils r ecoupen t la nef primit ive, et 
leur cheve t à pignon sur oreil les est pe rcé d ' u n e grande f enê t r e go th ique dont le 
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8 Les chœurs à chevet plat se retrouvent 
en différents endroits du Hainaut actuel: à 
Lobbes, Chièvres (St-Jean), Chimay, Es-
tinnes-au-Val, Fourbechies, Horrues. Au-
bechies, Steenkerque... Influence mosane, 
laonnoise ou cistercienne selon les cas, 
mais aussi solution rationnelle et économi-
que. 

' Les baies quadrilobées sont rares en 
Hainaut. On n'en connaît qu'une autre, au 
chevet de Familleureux. 
10 Dans le rapport annuel du comité pro-
vincial de la Commission Royale des Mo-
numents et des Sites, de 1921, (Mons, 
1921, p. 6) on lit notamment sous la plume 
de MM. Charbonnelle et Demeuldre la 
mention suivante: «Une annotation dans 
un ancien registre de Péronnes-lez-Binche 
indique que le 18 mai 1778, le village avec 
22 maisons, cinq censes et une partie de 
l'église ont été incendiés. L'église fut 
presque entièrement détruite; seules ont 
été épargnées quelques parties de l'édifice, 
notamment le chœur, les sacristies et les 
transept. » Ce registre a disparu dans l'in-
cendie des Archives de l'Etat, à Mons, en 
1940. L'exhaussement de la tour et les 
voûtes en briques de la nef et de la croisée 
du transept datent sans doute du dernier 
quart du xvili' siècle. 

meneau et le r emplage ont d i sparu . Ils sont épau lé s aux angles par des con t re -
forts dégress i fs t e rminés en bât ière . Un cordon- la rmie r é p o u s a n t l 'ogive de la 
f enê t re les réuni t . Au cen t re du pignon, une meur t r iè re é t roi te éc la i re fa ib lement 
et aère les combles . Dans le mur no rd -oues t , une g rande baie go th ique à j a m b a -
ges ha rpés , sous un arc bordé d ' u n larmier à re tour a é té aveug lée à f leur du 
parement par des moel lons irréguliers . 

Une grande bât ière d ' a r d o i s e s sur c o y a u x est posée sur une co rn iche à peti ts 

c o r b e a u x en quar t -de - rond . 

Le c h œ u r , cons t ru i t au début du xiii" s iècle, est plus bas et plus étroit que la 
nef. Il c o m p o r t e deux t r avées et se t e rmine par un chevet p la t" , pe rcé de trois 
f enê t r e s en plein c int re — celle du cen t r e é tant légèrement plus large et plus 
hau te . — aveug lées p robab lemen t à la fin du XVIIE s iècle, lo r sque la mode des 
aute ls à por t ique se généra l isa . Un q u a d r i l o b e 9 a u j o u r d ' h u i ob tu r é de b r iques , 
occupe le cen t re du pignon légèrement en retrait au niveau de la co rn i che qui en 
dél imite la base . Les pen tes de la to i ture en peu plus aiguës q u ' à l 'or ig ine , sont 
amor t i es par des c o y a u x posés sur une co rn iche à c o r b e a u x de grès mou lu rés en 
tore et cave t . Deux fenê t res c in t rées à e n c a d r e m e n t de pierre de la fin du 
xv i r ' siècle éclairent pa rc imon ieusemen t le c h œ u r . 

Au nord et au sud . d e u x sacr is t ies en appen t i s flanquent le c h œ u r . Celle du sud 

en peti ts moel lons irréguliers da te de la s econde moitié du xvir- s iècle, tandis 

que celle du nord , en br iques , ne r e m o n t e q u ' a u milieu du XIX'' s iècle (1863). 

L ' in té r i eur de l ' édi f ice est fort s o m b r e , à la fois pa rce que les endui t s ont dis-

paru et que des v i t raux peu t r anspa ren t s re t iennent la lumière du j o u r . De plus , 

au fond de la nef , une fenê t re à e n c a d r e m e n t de br iques c h a n f r e i n é e s qui semble 

da te r du x v i r s iècle, a é té bouchée au c o u r s du x v u r siècle. 

L a nef qui naguère était sans dou te c o u v e r t e d ' u n p lafond de bois , a reçu au 

cou r s du x v u r s iècle, une voûta i son en b r i ques 1 0 . S é p a r é e s par d ' é p a i s dou-

b leaux . ces voû te s en voile r e tomben t sur des pi lastres t o s c a n s . La cro isée du 

t ransept est voû tée de la m ê m e maniè re . Par c o n t r e , les crois i l lons nord et sud 

sont voû tés sur c ro i sées d 'og ives à n e r v u r e s et f o r m e r e t s de p ie r re r e tomban t 

sur des culo ts prof i lés en douc ine . Quan t au c h œ u r , il est a u j o u r d ' h u i voû té sur 

c ro i sées d 'og ives à ne rvu re s rec tangula i res en br iques et c lefs de pierre losan-

gées . L ' u n e d ' e l l es por te la da te gravée de 1663. Les culo ts semi-c i rcula i res en 

pierre d ' E c a u s s i n n e s sont ciselés de canne lu r e s et de g o d i o n s . 
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Fig. 4. Vestiges du porche monumental et 
du portail latéral Nord. 

3. LE MOBIL IER" 

Le maître-autel c o m p o r t e une t ab le - tombeau en bois peint s u r m o n t é d ' u n im-
por tant por t ique à deux co lonnes et qua t r e pi lastres à c h a p i t e a u x ioniques , qui 
o c c u p e tout le fond du cheve t . Il est s u r m o n t é d ' u n en t ab l emen t c lass ique enca-
drant une g rande niche c in t rée , dominée par un c a r t o u c h e Louis XIV soutenu 
par d e u x angelo ts . Le cen t re de l 'autel est o c c u p é par un haut t rône d ' expos i -
tion à t a m b o u r accos t é d ' a n g e s a d o r a t e u r s . (Style Louis XIV. ) Une co lombe du 

11 Cfr: E.J. Soil de Moriamé - Inventaire 
des objets d'art & d'antiquité de l'arron-
dissement de Soignies. Canton de La Lou-
vière, Charleroi, 1927, pp. 250-253. 
L'inventaire de Soil comporte quelques la-
cunes concernant les poinçons d'orfèvrerie 
et l'une ou l'autre inexactitude que nous 
avons essayé de combler. 
Cfr: J.-M. Lequeux - Répertoire du mobi-
lier des sanctuaires de Belgique. Province 
de Hainaut. Canton de La Louvière. 
Bruxelles, 1978. pp. 23-25. (Notre article 
était déjà rédigé lors de sa parution.) 
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Fig. 5. Le chevet plat. Etat actuel. 

Sa in t -Espr i t o c c u p e le s o m m e t du f r o n t o n , que su rp lombe un Sa in t - Joseph ba-
roque en bois peint t enant l ' E n f a n t - J é s u s par la main sur un d ô m e de nuages . A 
c h a q u e ex t rémi té du por t ique , de g r a n d e s s t a tues de SS. Pierre et Paul en bois 
peint , sont posées sur des conso les en volu te . (H. 150 c m . XVIIIE s iècle.) Les 
autels latéraux p lacés con t re les mur s Est du t ransept c o m p o r t e n t c h a c u n une 
tab le - tombeau en bois peint du xix1' s iècle s u r m o n t é e d ' u n por t ique à deux co-
lonnes torses et chap i t eaux compos i t e s sous en tab lemen t et f r on ton br isé , tim-
bré d ' u n m o n o g r a m m e de la Vierge au N o r d , et du Chr i s t , au Sud . (2'' moit ié du 
x v i r siècle.) Une pe in ture sur toile dans un e n c a d r e m e n t c h a n t o u r n é o c c u p e le 
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cen t re de c h a q u e aute l . Au N o r d , elle r ep ré sen te l ' a s sompt ion de la Vierge; au 
Sud, le b a p t ê m e du Chris t par saint J ean . Une cha i re de véri té de style Renais-
sance o rnée d ' é c u s s o n s écar te lés et a rmor i é s qui est enco re men t ionnée en 1878 
par Jules M o n o y e r et T h é o d o r e Bern ie r 1 2 a disparu depu i s long temps . Le banc 
de c o m m u n i o n , la cha i re de véri té et le confess ionna l ac tue ls sont des menuise-
ries néogo th iques en c h ê n e du débu t du XX" s iècle, sans grand intérê t . Le béni-
tier en pierre d ' E c a u s s i n n e s possède un socle quadrangula i re mou lu ré , un pédi-
cule oc togonal t e rminé par un motif à e n r o u l e m e n t s et une cuve à huit pans 
moulurés ( remplo i? ) . Il est da té de 1680 sur une f leur de lys r enve r sée , fo rmant 
écus son en t re les e n r o u l e m e n t s ( H . : 105 cm. ) 

L e s fonts baptismaux, éga lement en pierre d ' E c a u s s i n n e s , sont cons t i tués d ' u n e 

g rande cuve oc togona le da t ée de 1684 sur un pan . posée sur un balus t re à huit 

pans avec base quadrangu la i re . Le c o u v e r c l e en cuivre bat tu en f o r m e de calot te 

s u r m o n t é e d ' u n globe c ruc i fè re da te du débu t de ce siècle. 

Un Christ de pitié en bois peint , travail ar t isanal d ' a r t popula i re ( x v i r s ièc le?) 

o c c u p e une chapel le en br iques c réée à l 'angle de la tour et du fond de la nef , du 

cô té N o r d . ( H . : 128 c m . ) 

Quatre chandeliers en b ronze coulé de style Louis XIII . à c o u p e c i rcula i re , tige 
en balus t re tors et pied tr iangulaire sur griffes garnissent le maî t re-aute l . Sur 
deux d ' e n t r e eux on lit l ' inscr ipt ion g r a v é e : « Apnt à l 'église de Pe ronne 1709. 
Dono Pier S t a q u e t » . ( H . : 41 cm. ) 

Deux chandeliers d ' a c o l y t e en lai ton, à pied c i rcula i re , tige ba lus t re et c o u p e 

moulu rée . Décor Louis X V I . é p o q u e E m p i r e : début XIX" s iècle. 

Six chandeliers en lai ton, à pied t r iangulai re , tige canne lée et c o u p e évasée . 
Style néo-c lass ique : 2'' moitié du XIX" s iècle. 

L 'ég l i se pos sède e n c o r e que lques vases sacrés in t é re s san t s : 
Un calice en a rgent . Pied circulaire re levé et mouluré , tige à trois n œ u d s unis 
dont un gros nœud p i r i forme, fausse c o u p e à listel mouluré et c o u p e en vermeil . 

Cinq po inçons de M o n s : A (lettre annale de 1696 ou de 1721 ?) — A E c o u r o n n é 

— c o m è t e à six rais — illisible. H. : 25 c m . 

Un ciboire en a rgent . Pied circulaire re levé à bord d é c o r é de pet i ts c a r t ouches 
unis , tige à t rois n œ u d s dont gros nœud en vase déco ré c o m m e le pied, fausse-
c o u p e d é c o r é e de pa lmes et de g rands c a r t o u c h e s Louis X I V . Couve rc l e médio-

12 «Inscriptions funéraires et monumen-
tales de la Province de Hainaut.» Publica-
tion du Cercle archéologique de Mons. 
Première série, tome I (Canton du Rœulx). 
Mons. 1878, p. 52, n" 248. 
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cre récent a r emplacé un couverc le à c o u r o n n e d i spa ru . Un poinçon de Mons 
sous le p ied : c o m è t e . H. : 22 cm (sans le couverc le . ) 

Un ostensoir-cylindre t r ans fo rmé en soleil. Style Rena i s sance . 1"' moit ié du 
XVII" s iècle. 

Pied circulaire bordé de feuil lages et d é c o r é de r inceaux et de pa lmes au re-

poussé sur le fond pointillé de la part ie re levée . 

f i ge à gros nœud en vase déco ré de qua t r e tê tes d ' a n g e s ailés. T e r r a s s e d é c o r é e 

de feuil lages sur fond pointillé, s u p p o r t a n t un por t ique à q u a t r e co lonnes ba-

guées et canne lées . Couve rc l e d é c o r é de r inceaux et s u r m o n t é d ' u n dais couver t 

d 'éca i l lés g ravées avec un Chris t en croix au s o m m e t . S ta tue t t e de la Vierge à 

l 'En fan t sous le dais sur un gloire à r ayons a l te rnés . Une g r a n d e lunet te en tou-

rée de nuages a remplacé le cy l indre au XVLLL' siècle. Ecr in en bois verni du 

xix" siècle. Œ u v r e m o n t o i s e ? pas de po inçons visibles. H . : 47 c m . 

Ostensoir-soleil. Argent e s t a m p é et cu ivre d o r é . Pied c i rcula i re d é c o r é de can-

nelures et de rais de cœur . Tige en vase d é c o r é e de feui l lages de m ê m e que la 

te r rasse à gorge unie. Soleil à rayons inégaux chargé d ' u n e doub le guir lande 

d ' ép i s et de p a m p r e s . G r a n d e lunette e n t o u r é e de nuages . C o u r o n n e f e r m é e à 

six b r anches , s u r m o n t é e d ' u n globe c ruc i fè re , au s o m m e t . H. : 55 c m . 

Inscr ipt ion g ravée sur la t r a n c h e : O F F E R T A L ' E G L I S E D E P E R O N N E PAR 

M O N S I E U R L E B A R O N E T M A D A M E LA B A R O N N E H E N R I DE WIJ-

K E R S L O O T H DE R O O Y E S T E E N A U M O I S D ' A O U T 1841. 

Deux po inçons du XIX" s ièc le : J anus et L s u r m o n t é d ' u n c œ u r r e n v e r s é . 

Un reliquaire en a rgen t , xvii" et xvni" s iècles . H. : 35 c m . 

Pied quadrangula i re c h a n t o u r n é à qua t r e lobes moulu rés , et re levé à huit pans . 

Tige à gros nœud en vase . Rel iquaire ova le en argent e s t a m p é à volu tes de 

pa lmes sur fond pointillé s ' a c h e v a n t d a n s le haut par un médai l lon gravé repré-

sentant la Sainte Famil le avec le Sa in t -Espr i t . Au sommet croix p o m m e t é e . Au 

cen t re , peti te lunet te ovale cerc lée d ' u n e c o u r o n n e de laur iers e n r u b a n n é e . Ins-

cript ion g ravée sous le pied (plus anc i en ) : M E M O I R E DE P R I E R P. Mrs 

B E R N A R D . E T P I E R R E S T A Q U E T E T L. P A T E R N O T C E N S I E R S A TA-

Qua t r e po inçons de M o n s : A E c o u r o n n é — c o m è t e à six rais — T o u r , et O. 
(Let t re anna le de 1709?) 

U n e boite aux saintes huiles en a rgent , xvni" siècle. H. : 16 c m . 

Cof f re t t r iangulaire mouluré à pans r e c o u p é s , posé sur un pied c i rcula i re uni 

(refait) . Décor de g o d i o n s et d ' o v e t t e s sur les pans du c o f f r e . Couve rc l e mou-

luré décoré de pa lmet tes et d ' o v e t t e s , et s u r m o n t é d ' u n p i édouche por tan t une 

sphère à croix plate . 

Un poinçon de M o n s : double c œ u r a r d e n t . 

5 

PR1AUX. 

Fig. 8. Signes lapidaires relevés à Péron-
nes. 
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4. L E S D A L L E S F U N E R A I R E S 1 3 

L'égl ise abr i te a u j o u r d ' h u i une qu inza ine de dalles funé ra i r e s in té ressan tes qui 

p rov iennen t de l ' anc ien c imet iè re . Elles sont d re s sées con t re les murs intér ieurs 

du t ransept ou con t r e les mur s ex té r i eu r s de la nef et des sacr is t ies . Ces dal les 

souven t de grand format ( ± 115 x 190 cm) sont c ise lées et d é c o r é e s de mot i fs 

rappelant l ' ac t iv i té du ou des dé fun t s et sont encad rée s de r inceaux var iés . On 

re t rouve souvent la c h a r r u e et d ivers i n s t rumen t s a ra to i res pour les cens ie r s , et 

le cal ice s u r m o n t é de l 'hos t ie , pour les p rê t r e s . 

Dans le t r ansep t N o r d , con t r e le mur in tér ieur N o r d - O u e s t : 

- Dalle de 100 x 155 cm, por tant d a n s le haut un c a r t o u c h e gravé avec l ' ins-

c r ip t ion : F A C E A S / D O M I N E / DE M O R T E / T R A N S I R E / A D VI TA M. 

ICY R E P O S E N T / L E S C O R P S DE F E R D I N A N D - / L E O P O L D VAN 

H U L S T / C E N S 1 E R DE LA C E N S E DE / St F O E U I L L I E N A P E R O N N E / 

Â G É DE 68 A N S D É C É D É / L E 4 M A R S 1728 / E T DE M A R 1 E - C A T H E -

R I N E / M E U R E N T S O N E S P O U S E / Â G É E D E 66 A N S D É C É D É E / L E 

11 F E V R I E R 1730 / E T L E U R S E N F A N T S /. 

Requiescant In Pace . 

- Dalle de 110 x 153 c m . por tan t dans le haut un c a r t o u c h e d é c o r é d ' u n e char-

rue et d 'ou t i l s agr icoles . 

D . O . M . 

ICY R E P O S E L E C O R P S / D ' H I L A I R E - J O S E P H / G R A V I S E P O U X DE 

M A R I E - / F R A N Ç O I S E R O U S S I L L E / B A I L L I DE P E R O N N E E T / F E R -

M I E Z DE LA C E N S E / DE M E S S I E U R S DE / L ' A B B A Y E DE L O B B E / 

D É C É D É L E 28 DE MAI / 1760 Â G É DE 35 A N S / R . I .P . 

- Dalle de 110 x 150 cm avec d é c o r s Louis XIV. 
D . O . M . 

ICY R E P O S E L E S C O R P S / DE F R A N Ç O I S G R A V I S EN / S O N T E M S 
M A Y E U R DE / P É R O N N E E T F E R M I E R DE / M E S S I E U R S DE L ' A B B A I E 
DE / L O B B E D É C É D É L E . (non gravé) / Â G É DE ... (non gravé) / E T D ' A N -
N E - C A T H E R I N E / L A U R E N T S O N E P O U S E / P R O P R I É T A I R E DE LA 
C E N S E / DU G R A N D M AH 1 P R E T A / S E N E F D É C É D É E L E 19 / MAY 1736 
Â G É E DE 69 / A N S . / Requiescant In Pace . 

- Dalle de 90 x 146 c m . 
D . O . M . 

ICI R E P O S E L E C O R P S / DE J E A N - P I E R R E D E S C A M P S / EN SON T E M S 
F E R M I E R DE L ' A B B A Y E DE S. F E U I L L I E N D É C É D É L E / 23 O C T O B R E 
1782 A G E D E / 77 A N S E T DE M A R I E - / A D R 1 E N N E G R A V I S SON / 
E P O U S E D É C É D É E L E / . . . (non gravé) Â G É E D E / . . . (non gravé) / Requies-
cant In Pace. 

- Dalle de 90 x 147 c m . 

ICY R E P O S E L E C O R P S DE / D O M I N I Q U E H A R D Y EN SON / T E M S 

C E N S I E R DE LA C E N S E / DE T A R P R E A U X A P E R R O N N E / D É C É D É L E 

15 O C T O B R E / 1781 Â G É DE 33 A N S . 

Con t r e le mur du fond du t ransept Nord : 

- Dalle de 101 x 150 c m . por tant une croix r ayonnan te d a n s un ca r touche 
ICY R E P O S E L E C O R P S / D ' A N N E - M A R G U E R I T E / A N T H O I N N E 
F E M M E A / G U I L L A U M E L A U R E N T / C E N S I E R E T P R O P R I É T A I R E / 
DE LA C E N S E DU G R A N D / M A H 1 P R E T D É C É D É E / L E 21 M A R S 1726 / 
Â G É E DE 79 A N S / Requiescant In Pace . 

- Au cen t r e s o u s la f enê t r e , g rande dalle sculp tée f igurant le calvaire dans un 
impor tant c a r t o u c h e a c c o m p a g n é d ' é c u s g ravés , l 'un d ' u n e pointe de f l èche , 
l ' au t re d ' u n m o u t o n . 105 x 164 cm. 

ICY BAS R E P O S E N T L E S C O R P S / D E I E A N G R A V I S EN SON T E M P S / 
M A Y E U R DE P E R O N N E D É C É D É L E / 24e DE MAR 1672 E T DE I E N N E / 

13 Cfr note précédente. La publication de 
J. Monoyer et Th. Bernier comporte éga-
lement quelques lacunes et inexactitudes 
que nous avons rectifiées. De plus l'em-
placement de certaines dalles funéraires a 
changé et quelques-unes ont disparu. Lors 
de la restauration de 1976 la dalle de Da-
macenne Gaudier a été malencontreuse-
ment brisée lors de son déplacement pour 
ravaler le flanc nord de la tour. En voici 
l'inscription rectifiée (Cfr op. cit.. p. 56, 
n" 274). 

MES JOURS SE SONT EVANOUIS 
COMME / L'OMBRE FUGITIVE. Ps. 
C.I. / A LA MÉMOIRE DE DAMA-
CENNE GAUDIER / FERMIER A PE-
RONNES DÉCÉDÉ LE 8 MAI 1833 / 
ÂGÉ DE 52 ANS. IL FUT L'APPUI DES 
FAMILLES / ET LE PÈRE DU PAU-
VRE. AMI SINCÈRE CE NE FUT / 
QU'A SA MORT QU'IL F i l COULER 
DES LARMES. / LE PASSAGE QUE 
LUI A LAISSÉ LA PROVIDENCE / 
AVANT DE L'APPELER DANS SON 
SEIN A ÉTÉ / DE COURTE DURÉE, 
MAIS IL RESTE DANS LE SOUVENIR 
/ DE TOUS CEUX QUI L 'ONT CONNU. 
DES REGRETS / QUI NE S'EFFACE-
RONT JAMAIS / QU'IL REPOSE EN 
PAIX. / R.I.P. 

D'une chapelle funéraire néo-gothique na-
guère adossée au transept Sud et déjà dé-
molie antérieurement, car son faite enta-
mait le glacis de la fenêtre, subsistait un 
médiocre autel en pierre qui a également 
disparu en 1976. Sur la face antérieure de 
l'autel étaient gravées en capitales gothi-
ques, sous deux arcs tudor jumelés, les 
inscriptions suivantes: 
CI G1ST / HENRI LOUIS JOSEPH / BA-
RON DE WYKERSLOOTH DE 
ROOYESTEYN / DÉCÉDÉ A MONS / 
LE 10 AVRIL 1864 / ÂGÉ DE 58 ANS ET 
7 MOIS / R.I.P. 
CI GIST BARONNE DE WYKER-
SLOOTH DE ROOYESTEYN / NÉE 
HANOT D'HARVENG / DÉCÉDÉE A 
MONS / LE 18 FÉVRIER 1869 / A 
L'AGE DE 69 ANS. / R.I.P. 
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DE H A R M E I G N 1 E S O N 1 S P O U S E / D É C É D É E L E 12" N O V E M B R E / 1679. 

P R I E Z P O U R L E U R S A M E S . 

- Dalle g ravée por tan t dans le haut lin cal ice su rmon té d ' u n e host ie 74 x 92 cm. 

HIC J A C E T / R . D . F . / H I L A R 1 U S D E C H A M P S E C C L E S I A E / S . F O I L L A N I 

C A N . R E G U L A R 1 S P A S T O R / D E P E R O N N E E T T R I V I È R E S Q U I / ME-

DIOS 1NTER A P O S T O L A T U S / L A B O R E S C O N T A G I O S O Q U O / PARO-

C H I A N I O P P R I M E B A N T U R M O R B O / 1PSE O P P R E S S U S O C C U B U I T E T / 

B O N U S P A S T O R A N I M A M P O S U I T / PRO O V 1 B U S S U I S . OBI1T 12 F E B . 

A N . 1790 A E T A T 1 S S U A E 51. REL1G. P R O F . 26. P A S T O / R A T U S 6. / 

R . I .P . 

- Dalle g ravée por tant d a n s le haut un cal ice g ravé en t re HIC et J A C E T . Coin 

gauche éco rné . 67 x 94 c m . 

HIC J A C E T / R . D . F . N O R B E R T U S F O S T I E R . H U J . E C L . C A N . / J U B I L A -

RIS P A S T O R V I G I L A N T 1 S S 1 M U S / IN P E R O N N E O L I M S A C R A E T H E O - / 

LOG1AE P R O F E S S O R E R U D I T I S S 1 M U S A N N I S 14 A E T A T I S 80 / P R O F . 

58. S A C E R D . 6. / P A S T O R A T U S / 77 J U B I L E I S. OBI1T 2DA O C T . 1764. / 

R. I .P . 

Dans le t r ansep t S u d . con t re le mur du fond , de gauche à droi te : 

- Dalle s u p é r i e u r e : 56 x 90 c m . 

HIC J A C E T / R N D U S D O M 1 N U S / M A R T I N U S V A N / H U L S T O L I M / 
P A S T O R IN / T O U R P E E T I N D E / P A S T O R IN T H 1 E U / O B I I T P E R O N -
N A E / L E 27 A V R I L 1729 /. Requiescant in pace . 

- Dalle in fé r i eu re : 55 x 99 cm. 

ICI R E P O S E L E C O R P S / D ' H O N O R A B L E P E R S O N E / M A R G U E R I T E 
A N T H O I N E / F E M M E A J A C Q U E S / F O S T I E R EN S O N T E M P S / C E N -
S I E R A LA C O U R T E / DE W I D E W A N C E A / V I L L E - S U R - H A I S N E / LA-
Q U E L L E T R E S P A S S A / L E 10 F E B V R I E R D E / L ' A N 1694. P R I E Z / D I E U 
P O U R S O N A M E . Requiescant in pace . 

- G r a n d e dalle por tan t un déco r de r inceaux gravés et des e m b l è m e s agr icoles , 
herse , pic, pelle. 114 x 189 c m . 

ICY R E P O S E L E C O R P S DE / H O N E T T E F E M E B A R B E / L O Y S E A U E N 
SON V I V A N T / E S P O U Z E A J E A N V O L L E / C E N S I E R A P E R O N N E - / 
L E - B I N C H E L A Q U E L L E / T R E S P A S S A L E C1NCQ N O V E M B R E 1721 / E T 
DE J E A N V O L L E / SON E P O U X Q U I / T R E S P A S S A L E 27 J A N V I E R / 
1730. / P R I E Z D I E U P O U R L E U R S / A M E S . / Requiescan t In Pace . 

- G r a n d e dalle d é c o r é e d ' u n e tête d ' a n g e ailé sous un f ron ton c o u r b e . 
116 x 198 cm. (Placée sous la f enê t re . ) 

ICY R E P O S E L E C O R P S / D ' E U S T A C H E S T A Q U É EN / S O N T E M P S 
C E N S E U R D E / T A P R E A U E T M A Y E U R DE / T R I V 1 E R L E Q U E L T R E P / 
A S S A L E 3 D ' A P V R I L 1633. / E T D E A N N E M E U R E N / S O N E S P E U S E 
L A Q U E L / T R E P A S S A L E 19 / DE L ' A N 1681. P R I E Z D I E U / P O U R 
L E U R S A M E S . 

- G r a n d e dalle d é c o r é e d ' u n e tête de mor t en t re deux o s s e m e n t s dans un car-
touche . 114 x 189 cm. 

ICY R E P O S E L E C O R P S DE / M A R I E W A S T E A U E S P O U Z E / A 
C H A R L E S DE N U I C T / B A I L L Y DE P E R O N N E E T / T R 1 V I E R LA-
Q U E L L E T R E S / PASSA I .E 241' DE F E B - / V R I E R 1667. P R I E Z D I E U / 
P O U R S O N A M E . 

- Grande dalle d é c o r é e d ' u n c a r t o u c h e gravé en t re deux pots à feu por tan t la 
dev i s e : S I N E / L A B O R E / N 1 H I L . 116 x 190 cm. 

D . O . M . 

ICI R E P O S E L E S / C O R P S DE J E N N E - C H A R L I N N E / G R A V I X E P O U S E 
DE L O U I S / P A T E R N O S T F E R M I E R D E S / D A M E D ' E S P I N L I E U A LA / 
C E N S E DE T A R P R E A U X / D É C É D É E L E 8 8 T O B R E 1723 / Â G É E DE 
43 A N S E T D E / L O U I S P A T E R N O S T S O N / E P O U X D É C É D É L E 21 DE / 
D E C E M B R E 1721 A G E DE / C E N T A N T . / R . I .P . / C O G I T A M O R I . 
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A l ' ex té r ieur de l ' ég l i se : 

- Dalle de 87 x 145 cm placée en d e s s o u s du bon Dieu de pitié à l 'angle Nord-

Est de la tour : 

I . H . S . 
I CY D E V A N T / R E P O S E L E C O R P S / DE J E A N - J O S E P H / L O T H C E N -

S I E R / A LA C E N S E DU / C E R F A P E R O N N E S / A G E DE 43 A N S / DÉ-

C É D É L E V I N G T - / T R O I S D ' A V R I L / 1753. P R I E Z D I E U / P O U R S O N 

A M E . 

- Dalle sert ie d a n s le mur Est de la sacr is t ie au Nord du c h œ u r : ca r ré sur pointe 
de 103 cm de cô té . 

ICI R E P O S E N T L E S / C O R P S DE G U I L L A U M E / L A U R E N T J O S E P H 
G O B E R T / C E N S I E R DE LA C E N S E D E St / F O E U L L I E N A P E R O N N E 
D É C É / DÉ L E 2 J U I N 1775 Â G É DE 49 / A N S E T DE M A R I E A D R I E N N E / 

VAN H U L S T S O N E P O U S E D É C É D É E / L E .. D E 17 . . A G E E DE / 

. . A N S . A U S S I DE G U I L L A U M E / A D R I E N N E VAN H U L S T D E C E D E L E 

7 M A R S 1751 / A G E DE 6 A N S . 

Con t re le mur Sud de la sacrist ie à droi te du c h œ u r : 

- Croix en fon te de fer a jou rée . Milieu du XIX1, siècle. H. : 165 c m . 

Con t r e le mur Est du t ransep t Sud . m o n u m e n t funéra i re en pierre de Soignies 

exécu t é et s igné par A. Delsame. G r a n d e pierre ovale posée sur un socle rec-

tangulaire mouluré et s o m m é e d ' u n e c r o i x : H. : 150 c m . 

ICI R E P O S E N T L E S C O R P S DE T H É R È S E J A D O T / Â G É E DE 74 A N S / 

P I E U S E M E N T D É C É D É E A P E R O N N E S L E 3 A V R I L / 1870 E T DE S O N 

E P O U X / N I C O L A S L E R O Y / Â G É DE 75 A N S / D C É D É A P E R O N N E S L E 

13 MAI 1870 / A D M I N I S T R É / D E S / S A C R E M E N T S . / 

O C R O I X S A I N T E / S O U S T O N O M B R E O N / R E P O S E E N PAIX / MISE-

R I C O R D I E U X J E S U S D O N N E Z L E U R L E R E P O S E T E R N E L . / R . I .P . 

Ent re la tourel le d ' e sca l i e r de la tour et l ' ex t rémi té du mur Sud de la nef : 

- G r a n d e dalle d é c o r é e dans le haut par un médail lon por tant une tête de mort 

ai lée, sous un sabl ier . 109 x 190 c m . 

D E S O U B C E S T E P I E R R E / R E P O S E L E C O R P S D ' A N N E / P I E R M A N 

F E M E E N S O N / T A M S A G U I L L A U M E D U R A N T / C E N S E U R DE LA 

C E N S E / DE P E R O N N E S A P P A R T E N A N T / A M E S S 1 G N E U R S L E S PRÉ-

L A T / E T A B B É DE S. P H E U 1 L L I E N / L A Q U E L L E D É C É D A DE C E / 

M O N D E L E 19 O C T O B R E / 1610. P R I E Z P O U R S O N / A M E . 

Con t re le mur ex té r ieur Sud de la ne f : 

- Dalle taillée en tr iangle à la part ie supér ieure et d é c o r é e d ' u n e croix d 'au te l 
en t re deux chande l i e r s . 54 x 87 c m . 

I C Y R E P O S E N T L E S C O R P S DE / G E O R G E B A B U S E A U D É C É D É , L ' A N 
1680 E T DE B A R B E / F O U Q U I E R SA F E M E E T DE / V I N C E N N E E T ISA-
B E L L E / B A B U S E A U L E U R S F I L L E S / E T DE N O Ë L F O U Q U I E R / L E U R 
F R E R E . / P R I E Z D I E U P O U R L E U R S A M E S . 

- Dalle g ravée en ca r ré sur pointe . 55 x 55 cm (très déli tée) . 

CY G1ST / L E C O R P S DE / I A C Q U E S C A R P E N / T I E R EN S O N V I V A N T 
M A Y / E U R DE T R 1 V I E R Q U Y T R E S / PASSA L E 23 X B R E 1681. / E T 
M A R G U E R I T E I O S S E / SA F E M M E Q U I T R E S / P A S S A L E 13 J A N / V I E R 
DE L ' A N 1684. R E Q U I E S C A N T IN P A C E . 

- Dalle rec tangula i re de 90 x 151 cm por tant l ' inscr ipt ion g r a v é e : 
D . O . M . 

R E P O S E L E C O R P S D E F R A N Ç O I S / P H I L I P P E C A R P E N T I E R F E R M I E R 
/ DE LA C E N S E DE L ' H O P I T A L DU / R O E U L X A T R I V I È R E D É C É D É 
L E / 12 J U I N 1746 Â G É DE 69 A N S E T / DE J E A N F R A N Ç O I S D E L A T T R E 
/ A U S S I F E R M I E R D E LA D1TTE C E N S E / D É C É D É L E 17 MAI 1779 A G E 
DE 58 / A N S E T DE M A R I E T H É R È S E D E L P O R T / L E U R F E M M E DÉ-
C É D É E L E 20 M A R S / 1790 Â G É E D E 74 A N S . / R . I .P . 
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- Dalle rec tangula i re por tant l ' inscr ipt ion g r a v é e : 
D . O . M . 
ICY R E P O S E N T / L E S C O R P S DE P H L E / C A R P E N T I E R EN SON / 
T E M P S M A Y E U R DE / P E R O N N E S E T T R I V I E R / D É C É D É L E 2 8 B R E / 
1723 E T D E V I N C E N N E / B A B U S E A U S O N E S P O U S E / D É C É D É E L E 
10 M A R S / 1694 Â G É E DE 41 / A N S . / Requiescant in pace . 



MARIEMBOURG ET 
PHILIPPEVILLE, 
VILLES NEUVES ET FORTES 
DE LA RENAISSANCE 

S E C O N D E P A R T I E ' 

Olivier B E R C K M A N S 

1 Cet article, comme le précédent paru dans le Bulletin de 1977, résume une partie d'un mémoire présenté en 1974 à l'Institut d 'Archéo-
logie et d'Histoire de l'Art de l 'U.C.L. 
Une refonte de ce travail est d 'ores et déjà entamée, dictée par l 'apport important mais non contradictoire de nouvelles sources d'archi-
ves. 
Les chapitres concernant l'organisation intérieure des places fortes, des origines à leur démantèlement, et leurs vestiges architecturaux 
seront tout particulièrement approfondis. 
Le présent article bénéficie déjà de ces découvertes. 
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2 M. GACHARD, Correspondance de 
Guillaume le Taciturne, prince d'Orange. 
t. I, Bruxelles. 1866. p. 120. 
3 A. DE ROBAULX CE SOUMOY. No-
tice historique sur Philippeville (1555-
1856), extrait du tome VI des Annales de 
la Société Archéologique de Numur, 1860, 
p. 1 et suivantes. 
4 M. GACHARD. op. cit.. t. 1, Cfr les 
lettres du 31 juillet 1555 au 16 janvier 1556. 
5 A. DE ROBAULX DE SOUMOY,, op. 
cit.. p. 9. 
6 Idem. p. 39. 
7 M. GACHARD, op. cit., t. I. p. 152. 
8 Idem, p. 282. 
9 Cfr (7). 
10 M. GACHARD, op. cit.. t. I. p. 301. 

P H I L I P P E V I L L E 

«Bien entendu toutefois qu'il ne soit moindre que ledict fort de 

Mariebourg, puisqu'il se fait pour tenir à /'encontre » 2. 

Franço i s 1er meur t en 1547 mais les appé t i t s ter r i tor iaux f r ança i s ne s ' é te ignen t 

pas avec lui. Henri I I harcèle à son tour l ' i m p é r i a i voisin. I l négocie avec les 

p ro tes tan t s a l l emands et avec les T u r c s . 

En 1552, le trai té de paix de C r é p y - e n - L a o n n o i s (1544) est r o m p u et les c o m b a t s 

f ronta l ie rs r ep r ennen t . En 1554. une a r m é e f rança i se s ' a v a n c e j u s q u ' à Givet 

qu 'e l le p rend , une s econde atteint Mar i embourg qu 'e l le ass iège . 

Char les -Quin t , pe r suadé que les F rança i s n ' o s e r o n t a f f r o n t e r la fo r t e re s se n ' a 

pris à son égard a u c u n e des p récau t ions qu ' ex ige la gravi té d e s é v é n e m e n t s . Le 

gouve rneu r de la p lace , Philibert de Mar t igny , s ' e s t plaint pour tan t du m a n q u e 

d ' h o m m e s , de v ivres et de muni t ions . Après une cen ta ine de c o u p s de canon , il 

rend la ville, gagné , selon cer ta ins , par les p r o m e s s e s d ' a rgen t de l ' ennemi . 

Henr i II en t re en p e r s o n n e dans la peti te ville et la rebapt i se Henr ibourg . 

De boucl ier , la fo r t e r e s se devient t remplin pour de nouvel les c o n q u ê t e s enne-

m i e s 3 . 

Aux m ê m e s maux les m ê m e s r e m è d e s . Pour s ' o p p o s e r à M a u b e r t - F o n t a i n e on 
avait c réé Mar i embourg , pour conten i r Mar i embourg on é l ève ra ce t t e fois deux 
f o r t e r e s s e s : d ' a b o r d Char l emont au -des sus de Givet , puis Phil ippevil le sur la 
route de Bruxel les . C ' e s t le j e u n e Gui l laume d ' O r a n g e qui . succédan t à Mart in 
van Rossem (t 1555) à la tê te de l ' a rmée impér ia le , est cha rgé de m e n e r à t e rme 
ce t te double et u rgente o p é r a t i o n 4 . 

Le 14 s ep t embre 1555, Marie de Hongr ie lui écr i t , c o n c e r n a n t le fu tu r Philippe-
ville : « Et vous remet sa Majes t é , d ' a v e c q l ' advis des se igneurs es tan t là, chois i r 
lieu que semble ra à p ropos , et la réso lu t ion de la g randeur et f o r m e que vous 
ver rez conven i r selon l ' ass iè te ; bien en t endu tou te fo is qu ' i l (le fort) ne soit 
moindre que ledict fort de Mar iebourg ( . . . ) . » 2 . 

Le choix définit if se por te ra sur un ter ra in situé — cet te fois e n c o r e — en pays 
de Liège. 

Le 22 s e p t e m b r e on engage les t r avaux « p o u r ainsi dire sous le canon de l 'en-

n e m i » 5 . en b o r d u r e du petit village d ' E c h e r e n n e s , a u j o u r d ' h u i d i sparu et a lors 

possess ion de l ' a b b a y e de L o b b e s . Le p r ince -évêque p ro t e s t e r a , mais seule 

l ' abbaye recevra une c o m p e n s a t i o n : l ' avouer i e de la te r re de J u m e t en 1616 . . . 6 . 

Deux j o u r s plus ta rd , le plan de la p lace- for te est t racé sur le sol. 

« M a d a m e » , écrit Orange à Marie , « Mais t re Bast ien a c h e v a hier de p lanter les 

e s t a c q u e s (pieux) de la fo rme des bo l ewerdz et go rd innes , et faire la dis t inct ion 

des rues , selon qu ' avo i t ici es té a r res té avec les s e i g n e u r s » 7 . Le m ê m e , quel-

ques semaines ap rè s , déc lare dans une let tre au nouveau roi Philippe I I : «S i re , 

à l ' humble co r rec t ion de vos t re Majes t é , j ' a y faict n o m m e r le nouveau for t , 

Philippeville, pour es t re f ondé et bas ty à l ' a v e s n e m e n t de son r è g n e » 8 . 

Pour r en fo rce r le cont ingent d ' o u v r i e r s et de p ionniers , on fait « s o n n e r le tam-

bourin d a n s les villaiges vois ins pour enrol ler ceux qui vou ldron t o u v r e r » . 9 

En j anv ie r 1556. malgré leur i n a c h è v e m e n t , les r empa r t s sont j ugés suf f i sam-

ment sûrs pour off r i r un abri aux 2.500 soldats a l l emands du colonel de 

S c h w e n d y l 0 . 

Tant bien que mal , accab lés par l 'h iver , les ouvr ie r s pour su iven t les t ravaux sur 
un chant ie r qui semble n ' avo i r j a m a i s été vra iment t e rminé . 
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Fig. 1. Photographie aérienne, avant | . P H Y S I O N O M I E D ' U N E V I L L E F O R T E 
1940. Le nord est en haut. 
En A. B. C et D. les limites des anciennes 
avancées de la place. Ech. 1/5000'. (Archi-
ves Photographiques de France.) 

" L. GUICHARDIN. Description de tout 
le Pais-Bas. Anvers, 1567. p. 346. 
12 M. GACHARD. op. cit.. t. I, p. 133. 
13 Cfr un mémoire de 1792 conservé dans 
les collections du Ministère français de la 
Défense, aux Archives du Génie à Vincen-
nes. Inspection du Génie, Plans, art. 14. 
Places Etrangères. Philippeville. carton 
III. n"15. 
14 Nous avons l'espoir que de nouvelles 
sources iconographiques jailliront lors de 
nos recherches ultérieures. 
15 Archives Générales du Royaume, Car-
tes et Plans Manuscrits, n" 2705. 

M. GACHARD. op. cit.. t. I. p. 206. 
17 G. BRAUN et F. HOGENBF.RG, Ci-
vitates orhis terrarum. livre III. Cologne. 
1581. n" 27. / Fig. 3. exonération du 1 Bi-
bliothèque Royale de Bruxelles. Ce plan a 
été lui-même reproduit, assez maladroite-
ment d'ailleurs, dans un des albums de 
gouaches du duc Charles de Croy, réalisé 
entre 1599 et 1622 et conservé à Vienne 
(Bibliothèque Nationale, Manuscrit, 
Min. 50. t. XIV). 
18 Cfr l'article sur Mariembourg dans le 
tome 6/1977 des B.C.R.M.S.. p. 72. 
19 L. GUICCIARDINO. Omnium Belgii 
sive inferioris Germaniae regionum des-
criptio, éd. par J. Jansonius. Arnhem, 
1616. p. 460. 
20 Bibliothèque du Génie à Paris, manus-
crit de G. FLAMFN, Flandre, s.l., 1« 1/4 
du xvii' siècle. 

«Laquelle meure ville fut faicte en telle sorte, que pour la très-

bonne situation, pour l'cspesseur île lu muraille, et pour la force 

de ses boulevers, amples et bien disposez, on la lient quant à la 

force presqu'imprenable » " . 

Le for t s ' é t end « e n v e r s le grand chemin de Mar iebourg à B r u x e l l e s » 1 2 , au car-

re four des rou tes ac tue l les de Dinant . B e a u m o n t , Give t . Char le ro i et Rocro i , sur 

un plateau s u r p l o m b a n t un vallon au N o r d - O u e s t (dénivel la t ion de plus de 

30 mèt res sur une d i s t ance de 400 mèt res ) et d o u c e m e n t incliné vers le Sud . Son 

ass ie t te n ' e s t d o m i n é e de nulle par t . Aucun cours d ' e a u ne la t r ave r se ni la 

cô to ie , mais son sol aqu i fè re fait jaillir des sou rces et a l imente de n o m b r e u x 

puits . Les bois sont p r o c h e s et la pierre peut ê t re ex t ra i te sur p l ace : «il règne à 

150 toises ( ± 280 mè t r e s au Sud) des t rous d ' a n c i e n n e s ca r r i è r e s qui ont servi à 

la bât isse primit ive de ce t te ville» 13. 

Les r ep résen ta t ions de Philippeville en sa pé r iode espagno le (1555-1659) sont à 
peine plus n o m b r e u s e s que celles de Mar iembourg à la m ê m e é p o q u e 1 4 . La 
descr ip t ion de la p lace- for te s ' o rgan i se ra à par t i r d ' u n e c o n f r o n t a t i o n de ces 
plans et vues avec les d o c u m e n t s écr i t s récol tés aux Arch ives Géné ra l e s du 
Royaume et a u x Arch ives du D é p a r t e m e n t du N o r d à Lille ou repr is à des étu-
des dé jà publ iées . 

La plus a n c i e n n e r ep résen ta t ion (fig. 2) est un plan-projet à l ' enc re et aquare l le 
sur p a p i e r " , r emon tan t à 1555. 

Or il est ques t ion de semblable plan d a n s line lettre de Gui l l aume d ' O r a n g e à 
Philippe II da tée du 12 n o v e m b r e 1555 16 : « L e se igneur de T o u l o u z e m ' a requis 
de vouloir e n v o y e r à vos t re dicte Majes t é le pat ron du nouveau fo r t , cy enc loz , 
avec une déc la ra t ion sur icceluy, fa ic te par Maistre Bast ien par lesquelz vos t re 
Majes té ver ra en quel es tâ t sont les ouv rages dudict f o r t » . Pareil le déc la ra t ion 
a c c o m p a g n e no t re p lan-pro je t . L ' i ngén ieu r y d o n n e les d imens ions des ouvrages 
en cours de cons t ruc t ion sous le t i t re : « O r d o n n a n c e des ouv ra iges qui sont es té 
mesuré par l ' ingénieur de sa Majes t é mais t re Sébas t ien van N o y (ou Noyen)». 
Cet te déclara t ion n ' e s t pas la p remiè re que l ' ingénieur ait e n v o y é e à Bruxel les 
pu i squ ' on y lit que le fossé «es t un peu a u g m e n t é depu i s la dern iè re descr ip-
t ion» . Aussi ne p o u v o n s - n o u s a f f i rmer que le plan c o n s e r v é soit celui-là dont 
parle la lettre de Gui l laume d ' O r a n g e . 

L'original d res sé sur place aura été reprodui t p lusieurs fois pou r a c c o m p a g n e r 
les c o m p t e s r endus des t r avaux , ce que conf i rmera i t le pointi l lage à l 'aiguille de 
c h a q u e angle du t racé . Un premier exempla i r e a é té e n v o y é à Marie de Hongr ie 
le 24 s ep t embre 15557 . 

On n ' a pas c o n s e r v é le plan de Philippeville que le g é o g r a p h e J a c q u e s de De-
vente r a dû d r e s se r à l ' é p o q u e où il levait celui du tout p roche Mar i embourg . 
c ' es t -à -d i re peu ap rè s 1559. 

Mais nous p o s s é d o n s sa copie (fig. 3), éd i tée en 1581 par G. Braun et F. Ho-

g e n b e r g 1 7 . En effe t le plan s cénog raph ique de ces éd i t eurs co lona i s laisse sup-

poser , par une f ac tu re semblable à celui de leur plan de M a r i e m b o u r g 1 8 . qu ' i l s 

ont eu sous les y e u x , ce t te fois e n c o r e , un modèle de D e v e n t e r . 

Ainsi , c o m p t e tenu du ca rac t è r e «b rou i l l on» des dess ins de Deven te r , nous ne 

pouvons a c c o r d e r une ent ière con f i ance aux détai ls , d ' a i l l eurs r a r e s , fourn i s par 

les co lonais . 

La vue caval iè re qui apparaî t d a n s l 'édi t ion latine de 1616 de la « Descr ip t ion de 
tout le Pa ï s -Bas» de L. Guichardin 19 n ' a d ' a u t r e méri te que de mieux visual iser 
le plan de Deven te r qu 'e l le copie par l ' i n te rmédia i re de G. Braun et F. Hogen-
berg. 

Au début du xvii1' s iècle, l ' ingénieur Gui l laume F lamen ne d o n n e de la ville for te 

que son t racé généra l , p ra t iquement sans dé ta i l s 2 0 (fig. 8). 
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F/g. 4. Philippeville au début du xvir siè-
cle. Dessin de Pierre Lepoivre, 1617. 
(B.R.B.) 

21 P. LEPOIVRE. Plans de villes des pais 
de Hennault, d'Artois et de Bréband, 
(1616-1619). Bib. Roy. de Brux.. manuscrit 
n" I96II". Exonération du ' 
22 Cfr notamment E. OUVERLEAUX, 
Commentaire d'un plan de Philippeville 
(1555). dans Atlas des villes de la Belgique 
au XVI1 siècle. Cent plans du géographe 
Jacques de Deventer, texte publié sous la 
direction (initiale) de Charles Ruelens. 
1884-1921. 

23 Cfr la lettre d'Antoine de Bailleul à Re-
quesens (1528-1576) datée de Philippeville, 
le 24 janvier 1573. A.G.R.. Papiers d'Etat 
et de l'Audience, liasse 124. Publiée en 
partie par A. DE ROBAULX DE SOU-
MOY. op. cit.. p. 45. 
24 Cfr la pièce jointe à une lettre du prince 
d'Orange à Marie de Hongrie datée du 
19 décembre 1555. M. GACHARD. op. 
cit.. t. I. pp. 133 et 135. 
25 Quelques lettres des souverains au 
prince d'Orange insistent sur l'urgence des 
travaux face, notamment, à la menace 
qu'allait présenter pour les impériaux le 
tout prochain ravitaillement d'« Henri-
bourg». 
«Je vous requiers derechief que à l'occa-
sion d'empescher ledict ravitaillement, 
vous ne faites riens par où les ouvrages 
dudict nouveau fort se peuissent retarder, 
mais que l'on besoigne ausdicts ouvrages, 
à la plus grande diligence qu'il sera possi-
ble (...)»> 
Lettre de Marie à Orange, 26 septembre 
1555. M. GACHARD. op. cit. A. I. p. 154. 
«(Malgré le mauvais temps) il ne convient 
aucunement quicter ou désemparer lesdicts 
ouvraiges (lesquels j 'entends faire achep-
ver par quelque bout que ce soit), pour la 
confusion et dangiers qui en succéde-
roient. » 
Lettre de Philippe II à Orange, 5 novembre 
1555. Idem. p. 182. 

A la m ê m e é p o q u e , l ' a rchi tec te monto i s Pierre Le Poivre e x é c u t e t rois plans 

scénograph iques qu ' i l insère dans son recuei l 2 1 de « P l a n s de villes des pais de 

Hennau l t , d ' A r t o i s , de B r é b a n d » (figs. 4 et 5). 

Déd icacés au roi en 1624. les dess ins de ce vo lume ont é té réal isés en t re 1616 et 

1619. Un plan de Philippeville por te la da te de 1617 (fig. 4). On sait que l ' a rch i tec te 

travaille au for t en 1609. Ses plans sont d o n c , a priori, d ignes de fo i . C e p e n d a n t il 

serait illusoire — c o m m e d 'a i l leurs d a n s tou tes les au t r e s r e p r é s e n t a t i o n s — de 

vouloir y t r o u v e r une image vra iment exac te de la réal i té , m ê m e si elle se veut à 

l 'échel le . 

Des d ive rgences de détai ls dans les bas t ions , une ce r ta ine d é f o r m a t i o n du tissu 

urbain et une local isat ion e r ronée de l 'église font p e n s e r que vers 1617, l 'archi-

tecte a dû e x é c u t e r ses plans par t ie l lement de mémoi re . 

En ou t re , le disposi t i f des bas t ions ne s ' a c c o r d e pas point par point avec celui 

q u ' a prévu l ' ingénieur de Philippeville en 1555. 

Auss i , à dé fau t d ' u n e véri té h is tor ique abso lue , d e v r o n s - n o u s nous c o n t e n t e r , 

mais c ' e s t là l ' e ssen t ie l , d ' u n schéma des défenses semblab le sur tou tes les re-

p résen ta t ions de la p lace- for te an té r i eu res aux p remiè res d é c e n n i e s du x v i r siè-

cle. 

Des modi f ica t ions de l ' ence in te in te rv iendront avant la remise de Philippeville 

aux França i s en 1659. Hélas , seules les sou rce s écr i tes nous en pa r l e ron t . 

I. Les for t i f ica t ions 

L ' ence in t e a f f ec t e la f o r m e d ' u n pen tagone irrégulier quo ique à peu près symé-

tr ique vis-à-vis de l ' axe N . - O . - S . - E . 

Trois cour t ines sont d ro i t e s : la plus c o u r t e , c ' es t -à -d i re celle qui regarde le val-

lon, et les d e u x m o y e n n e s qui . au S . -O. et au N . - E . sont r e spec t ivemen t 

percées par la por te de F rance (ou de N o t r e - D a m e ) et par la por te de N a m u r (ou 

de Sa in t -François ) . Les d e u x plus longues , f ace au Sud et à l 'E s t , ont un t racé à 

br isure méd iane r en t r an t e . 

Un bast ion implanté à c h a q u e angle f l anque ces cour t ines ; un large fos sé pro-
tège l ' ensemble . Pour la c lar té de notre e x p o s é , les bas t ions sont n u m é r o t é s de I 
à 5 à part ir du bas t ion S . -O. , à droi te de la por te de F r a n c e , et ce la d a n s le sens 
inverse des aiguilles d ' u n e mon t r e . Les cour t ines sont d o n c dés ignées par les 
couples 1-2. 2-3 etc . 

Selon la c o u t u m e de l ' époque , les bas t ions ont reçu le nom de personna l i t é s 

militaires p r é sen t e s sur le chant ier . Ils por tent d a n s l ' o rd re les n o m s de Georges 

van Hol . Ferd inand de L a n n o y . se igneur de la Roche . Gui l l aume d ' O r a n g e . Phi-

lippe de S tave le , se igneur de G la jon . et L a z a r u s de S c h w e n d y 2 2 . 

a) Les courtines 

En profil , elles p résen ten t une e sca rpe ta lu tée t e rminée par un p a r a p e t , un terre-
plein et un ta lus intér ieur . Les d é f e n s e u r s occupen t les cou r t i ne s à par t i r des 
bas t ions et peut -ê t re aussi grâce à un escal ier médian bien q u ' a u c u n plan ne le 
signale. 

Un texte de 1573 indique c la i rement q u ' e n ce t t e a n n é e , de tou te l ' ence in t e , deux 
bas t ions seu lement sont « r e v e s t u s de m a s s o n n e r i e » , c ' e s t - à -d i re p o u r v u s d ' u n e 

e sca rpe m a ç o n n é e 2 3 . 

Le projet de 1555 prévoit b ien, semble-t- i l . en gros trai ts rouges , une enve loppe 
complè te de maçonne r i e . Dans le cho ix de l ' e m p l a c e m e n t , on s ' e s t d ' a i l l eurs 
inquiété de savoir «s ' i l y au ra roche , ou point , combien que l ' a p p a r e n c e y est 
plustost que sy , que n o n » 2 4 . 

Il s ' e s t agi en fai t , en ce t te fin d ' a n n é e 1555, devan t l ' i m m i n e n c e du dange r , 
d ' o p p o s e r en tou te h â t e 2 5 aux incurs ions des França i s pos t é s à M a r i e m b o u r g , 
une simple for t i f ica t ion de te r re , un for t de c a m p a g n e en q u e l q u e sor te , facile à 
mon te r , mais q u ' o n complé tera i t et consol idera i t de m a ç o n n e r i e dès que possi-
ble. 
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Pour pro téger leurs villes des Pays -Bas , les Espagnols ont r ecouru plus d ' u n e 

fois à ce t te for t i f ica t ion de première u r g e n c e 2 6 . 

La fo r t e resse f r ança i se de Rocroi , bât ie en 1554, n ' opposa i t elle aussi q u ' u n e 

levée de te r re ainsi que l ' app rend Marie de Hongr ie à O r a n g e d a n s un mémoi re 

da t é du 28 août 15552 7 . 

Ce sont les Hol landais qui, en 1533 à Breda , é levèrent pour la p remière fois 

au tou r d ' u n e ville une ence in te t e r r a s sée , sans le moindre r e v ê t e m e n t , et ce par 

m a n q u e de t e m p s et d ' a rgen t . Mais , bientôt conva incus par les qual i tés défens i -

ves de pareille for t i f ica t ion , ils la sy s t éma t i s è r en t , c réan t ainsi ce qu' i l est 

convenu d ' a p p e l e r « la for t i f icat ion hol landaise a n c i e n n e » 2 " . 

A. Frei tag, l ' ingénieur at t i t ré des N a s s a u , écrit en 1630 d a n s son traité de la 

fo r t i f i ca t ion : « O n s ' es t appe rçu par expé r i ence et par ouv rage que ces ouvrages 

de te r res es to ient non seu lement plus a isez à fa i re , et de moindre d e s p e n s . mais 

aussi de meil leurs d é f e n s e ; on s 'y est t enu , te l lement qu ' i l s se pra t t iquent 

j u s q u ' à présent (. . .)»2 < > . L ' ingén ieur de Philippeville, à la maniè re des I tal iens, 

n ' en tenda i t pas q u ' o n se t ienne à ce qui n 'é ta i t pour lui q u ' u n premier s tade de 

cons t ruc t ion . Auss i , si en 1573, dix-huit ans ap rè s la fonda t ion de la ville, (in-

cline courtine n ' a enco re son e sca rpe de maçonne r i e , il fau t l ' expl iquer par le 

manque c h r o n i q u e de c réd i t s dont souffr i t Philippeville ( c o m m e tout ce qui tou-

chait aux a rmées ) . 

Fig. 5. Siège de la forteresse par Don 
Juan d'Autriche en 1578. Dessin de Pierre 
Lepoivre. vers 1617. (B.R.B.) 

26 P. HENRARD. Histoire de l'artillerie 
en Belgique depuis son origine jusqu'au 
règne d'Albert et Isabelle. Bruxelles, 1865, 
extrait des Annales de l'Académie Royale 
d'Archéologie de Belgique. 2*' série, I, 
p. 114. 
27 M. GACHARD. op. cit.. t. 1, p. 89. 
28 A. VON ZASTROW. Histoire de la 

fortification permanente. traduite par le 
capitaine Neuens, Liège. 1846. p. 75. 
29 A. Fritach. L'architecture militaire ou 
la fortification nouvelle. 3e éd., Leyde, 
1635, livre I, p. 2. Première édition en 
1630. 
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Fig. 6. Dessin du flanc casemate d'un 
bastion de Thionville, avec pont sur le 
couloir. Dessin de Guillaume Flamen. 
1618. (Bib. Génie. Paris). 

30 Idem. p. 80. Col. ROCOLl.E, 2000 ans 
de fortification française, t. I, Paris, 
(1973). p. 196. J. MULLER, Plans anciens 
du génie militaire français (...) (1690-1762). 
clans Annales du Cercle Archéologique de 
Mons. t. 62. Gembloux. 1955, pp. 183 et 
187. 
3 ' Col. ROCOLLE, op. cit.. t. I. p. 202. 
32 Cfr le « Compte tenu par Pierre van de 
Beken, commis par les états de Brabant 
des deniers accordés pour tes fortifications 
de Philippeville » du 11 avril au 31 octobre 
1558. A.G.R. Chambre de Comptes. 
n" 27195. 
32bis | | s devaient se sustenter à leurs pro-
pres frais. 
33 H. WAUWERMANS. Sébastien van 
Oxen, dans Biographie nationale, t. XVI. 
Bruxelles, 1901. col. 436. 
L'ingénieur italien N. Tartaglia avait déjà 
proposé en 1546 des courtines brisées en 
angle droit vers l'intérieur. Cfr A. VON 
ZASTROW. op. cit.. p. 50. 
14 Idem. p. 49, V. DEGUISE, La fortifi-
cation passagère et la fortification mixte 
ou semi-permanente. Bruxelles, 1904. 
p. 40. 
34b i s A.G .W.. Idem, carton II. n" 24. 1765. 
35 A.G.R.. Conseil des Finances, carton 
n" 354. a0 1597. On conserve la réponse à 
cette lettre (avec copie) datée du 15 octo-
bre 1597: «Monsieur de Merode, j 'ay re-
ceu celle que m'avez script sur le progrès 
et advenchement des ouvraiges et fortifi-
cations de la ville de Philippeville. (...) 
(Son altesse désire) que l'en advertissiez 
ou à nous (...) combien de pieds de haul-
teur debvront encores estre les murailles 
de ladicte fortification aultre les seize pieds 
jà achevez come dictes». 
36 Idem, a0 1609. 

Ces r empar t s , en a t t en te d ' a c h è v e m e n t , étaient f o r m é s d ' u n e levée de terre 

prise dans les fossés . La te r re , ma in tenue d a n s une a r m a t u r e de madr ie r s et de 

claies , était ba t tue et c o u p é e de lits de fasc ines (ou f ago t s ) 3 0 . Le parape t n 'é ta i t 

sans dou te q u ' u n simple a l ignement de gabions . Enf in , la su r f ace du te r rasse-

ment était durc ie par du gazon . 

Une des p r éoccupa t i ons dans la r e c h e r c h e du terrain du f u t u r Phil ippevil le a é t é , 

p réc i sémen t , d ' avo i r « a s s e z de c o m m o d i t é de f a s s i n e » 2 4 . 

La c o u p e de ces fago ts fut largement pr ior i ta i re : le 24 s e p t e m b r e 1555, le len-

demain m ê m e du t r acé du plan de la ville par l ' ingénieur , Gui l l aume d ' O r a n g e 

déc lare à la r e ine : « E t si con t inuons à faire c o u p e r le plus de fass ines que 

pouvons , avec les ouvr ie r s et p ionniers q u ' a v o n s i c i » 7 . 

En moins de dix ans bien sûr . les in tempér ies se chargea ien t de miner parei l les 

c o n s t r u c t i o n s 3 1 . En 1558 dé jà (ou e n c o r e ? ) , soit deux ans a p r è s la f onda t i on , il 

est ques t ion de « p o r t e r terre sur les r empa r t s et b o l l e w e r c q z » et d ' « a s s o e i r 

f a ss ines avecq w a z o n s (gazon)»12. De m ê m e on paie « t an t c h a r t o n s , m a n n o u -

vriers que au l t r e s» pour avoir «cha r r i é et livré à leur d e s p e n d b , s g rand n o m b r e 

de fass ines et gros b o y s » , « c l o y e s » (claies) et « g a b i o n s » . 

En 1573, les ouv rages non revê tus sont en « m a u v a i s é ta t , r o m p u s et deschi-

r e z » 2 3 , et ceci sans avoir subi d ' a u t r e a s sau t que celui des é l émen t s na ture ls . 

Les longueurs — déf in i t ives — des cou r t i nes , d o n n é e s par l '« o r d o n n a n c e » de 

Sébast ien Van N o y e n 1 5 co ïnc ident a s sez bien avec celles r e l evées sur les plans 

de Philippeville de m ê m e q u ' a v e c celles de l 'ac tuel pé r imèt re de la ville. 

« L a gourdine (1-2) que fa ic te monse igneu r le Con te de la R o c h e et George van 

Hol , il a mille I I°LV pied de long» , à savoir envi ron 350 mè t r e s . Les cour t ines 

su ivantes font r e spec t ivemen t 335. 180. 300 et 200 mè t re s . La br i sure ren t ran te 

des deux p remiè re s cour t ines semble , d ' a p r è s H. W a u w e r m a n s 3 3 , indiquer 

« u n e cer ta ine t endance à adop te r les t r acés tenail lés d 'Alghis i de Carpi (traité 

de fortification en 1570 ) à moins que leur f o r m e peu p r o n o n c é e laisse suppose r 

que ce t te modif ica t ion soit un hasard de cons t ruc t ion ou de la f o r m e naturel le du 

t e r r a in» . L e t racé en tenail le, ou en zig-zag, d ' u n e cour t ine lui a s su re un auto-

f l anquemen t . De tou te év idence les b r i su res , t rop peu p r o n o n c é e s , de Philippe-

ville n ' on t pu rempl i r ce t te fonct ion . 

Quan t au nombre de pieds « d e hault l ' ung pa rmy l ' a u t r e » et « d ' e s p e s par en 
hau l t» livré par la m ê m e « o r d o n n a n c e » 1 5 , il ne rend c o m p t e que de l 'é tat 
d ' a v a n c e m e n t du t e r r a s semen t . Seules les d imens ions du m o m e n t sont d o n c 
fourn ies d a n s le d o c u m e n t . Elles varient en t re 3 mè t res et 3 m è t r e s 50 de hau-
teur et en t re 4 mè t res et 4 mèt res 50 d ' é p a i s s e u r au s o m m e t . N o t o n s q u ' à ce t te 
é p o q u e , les e s c a r p e s at te ignaient souven t 12 à 15 mè t r e s , depu i s le fond du 
f o s s é 3 4 . R e m a n i é e s par V a u b a n . elles domine ron t de plus de 10 mèt res le 
fossé 3 4 b i s (fig. 21). 

Dès avant 1597 une impor tan te c a m p a g n e de res taura t ion est e n t a m é e ainsi 
qu ' en témoigne une lettre de Gui l laume de M e r o d e 3 5 a d r e s s é e au Consei l des 
F inances de Bruxel les . Il recons t ru i t une cour t ine et a dé jà « fa ic t l ' es t imat ion 
des aul t res gourd ines et bo l l ewer t z» . La nouvel le cour t ine est « t irée (. . .) de s sus 
seize pieds de hau t eu r excep t é que lques quat re-v ingt pieds de longueur qui ne 
sont que 9 pieds de hau l t » . 

Il y a tout lieu de croi re que ce t te fois-ci on s 'es t déc idé à revêt i r de pierre ce 
qui ne l 'était pas encore . L ' a u t e u r de la lettre a jou t e qu' i l est a u x pr ises avec 
des diff icul tés d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t en pierre et en bois et qu' i l n ' a pas a s sez de 
m a ç o n s . 

Datée de 1609. une let tre de l ' a rch i t ec te Pierre Le P o i v r e 3 6 , engagé à la res tau-

ration de Phil ippevil le . parle en t re au t re d ' u n «pa rape t e n c o m m e n c é par feu le 

se igneur de M e r o d e » et sur tou t de la r econs t ruc t ion de la cour t ine 4-5. à p ropos 

de laquelle il a maille à part ir avec le con t rô l eu r de la place. 

Ce t te res taura t ion en t repr i se sous le règne des a r ch iducs Alber t et Isabelle n ' a 
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ce r t a inement pas é té complè t e ca r dès avant 1642 il est à n o u v e a u ques t ion de 

remises en état de ce r t a ines par t ies de l ' ence in te qui pour tan t n ' a pas e s suyé le 

feu de l ' ennemi . 

Les a rch ives de 1642 à 164837 parlent de b rèches «à r a c c o m o d e r » , de «p lans de 
répara t ions à f a i r e » , de 5.000 f lorins p romis pour paye r les r e s t au ra t ions dé jà 
largement e n t a m é e s , e t c . 

Ces écr i t s font é ta t d ' u n e t r ans fo rma t ion des bas t ions et de la cons t ruc t ion de 

demi- lunes . Ils se ron t é tud iés plus loin. 

b) Les bastions 

Ces ouvrages pen t agonaux ont d e u x longues f aces fo rman t angle aigu (77") ou 

obtu (95") suivant le bast ion et p ro longées par des or i l lons, deux f lancs ret irés et 

bas , pe rpend icu la i res aux cour t ines , et une gorge ouve r t e . 

Ils sont pleins c o m m e p resque tous les bas t ions du x v f s i èc l e 3 8 . 

L ' o r d o n n a n c e de 1555 15 d o n n e les m e s u r e s déf in i t ives du pé r imè t re des bas t ions 

ainsi que les m e s u r e s des hau teu r et épa i s seu r de leurs f a c e s en cou r s de cons-

t ruc t ion , ce qui indique que , dans la hâte des t r avaux , on n ' a pas e n c o r e pris la 

peine de remplir lesdits bas t ions . 

Les bas t ions 1, 2 et 3 sont plus é t e n d u s que les deux au t res , ce qui peut s 'expl i -

quer par leur posi t ion en plaine, les no s 4 et 5 se s i tuant au bord de la dénivel la-

tion N . - O . 

« L e bo lwer de monse igneu r le pr ince d ' O r a n g e ( / i " i ) , il a mille LXI pied de 
tour , l ' ung cos t e t irant ver le bo lwer de monse ingeur de Gla igon, il a XIII pieds 

Fig. 7. Flanc retiré et étage derrière oril-
lon. Croquis de J. Maggi. 1564. 

37 Idem, années 1642 à 1648. 
38 A. VON ZASTROW, op. cit., p. 48. 
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Fig. 8. Philippeville au déhul du x\n siè-
cle. Dessin de Guillaume Flamen. (B.G.P. ) 

39 Cfr les plans de ville à enceinte à bas-
tions. levés par Jacques de Deventer avant 
1570. (Voir note 22.) La citadelle d'Anvers 
construite en 1567 rivalisera avec Philippe-
ville par l'ampleur de ses bastions (120 m 
de face). 
40 A. VON ZASTROW, op. cit.. pp. 40. 
57 et 58. V. DEGUISE, op. cit.. p. 41. 
H. WAUWERMANS, Les fortifications 
d'Anvers au xvr siècle à l'exposition de 
1894. dans A.A.R.A.B.. t. XLVIII. An-
vers, 1896. Idem. Les ingénieurs militaires 

flamands au xvr siècle. Anvers, 1878. 
Idem. La fortification de Nicolo Tartaglia. 
Bruxelles', 1877, p. 22. 

de hault et VIII pied de spes , l ' au l t re co s t e du bolwer de monse ingeu r le pr ince , 
tirant ver le bo lwer de monse igneur de la Roche , il a XV pied d e m y de haul t . et 
XIX pied d e s p e s par en hau l t» . 

Ses faces (entre la pointe et l 'ori l lon) ont une longueur a p p r o x i m a t i v e de 
120 mèt res et une hau t eu r qui doit d é p a s s e r 4 mèt res 50. Les d imens ions des 
au t res g rands bas t ions sont a p p r o c h a n t e s . Les faces des pet i ts bas t ions 4 et 5 
ont un peu plus de 90 mèt res de long. 

Les bas t ions de Philippeville sont en fait t rès g rands . A l ' é p o q u e la longueur des 

faces des bas t ions dépassen t r a r emen t 75 m è t r e s 3 9 . L ' i ngén ieu r de not re for te-

resse s ' inscri t dans une t endance de la s econde moitié du siècle à faire du bas-

tion l ' é lément const i tut i f primordial de l ' ence in te plutôt q u ' u n s imple o rgane de 

f l anquement des cour t ines . Peu à peu , en raccourc i s san t les cou r t i ne s , on don-

nera aux bas t ions la possibil i té de se d é f e n d r e m u t u e l l e m e n t 4 0 . 

C o m m e n t s ' o rgan i se la dé fense de Phil ippevil le au XVIe s i èc l e? 

Dans c h a q u e f lanc des bas t ions est a m é n a g é , au m ê m e niveau que la ville, une 

c a s e m a t e à c anons laissée à ciel ouve r t pour évi ter que les gaz de dé tona t ion ne 

gênent les o p é r a t e u r s . Sur le plan de 1555, ils sont access ib les , depu i s la ville, 

pa r un couloi r à ciel ouver t lui auss i , qui c o u p e la c o m m u n i c a t i o n en t re la plate-

fo rme du bast ion et le terre-plein de la cour t ine . En fait — mais le p lan-proje t ne 

s ' e s t pas e n c o m b r é de ce détail — une passe re l l e de bois devai t ê t re j e t é e sur ce 

passage . 

Dans le chap i t re des d é p e n s e s du c o m p t e de 1595 des d o m a i n e s de Philippeville 
et de Mar i embourg . est inscrit le pa iement d ' u n « c h a r p e n t i e r pour avoi r beso-
gné au pont du bol lwerck de l ' E m p e r e u r (à Mariembourg) fait pour passe r la 
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Phlllppesllle — La Grand' Plate. 

Fig. 9. La place d'armes de Philippeville 
vers 1900. vue du nord-ouest. Le clocher 
de l'église pointe derrière l'ancienne mai-
son du gouverneur. A gauche, la statue de 
la reine Marie-Louise à l'emplacement du 
puits. 

Fig. 10. Palmanova (Udine, Italie)fondée 
en 1593. Plan édité en 1598 par G. Braun. 

ronde au long de la m u r a i l l e » 4 1 . Un pareil pont f igure t rès c la i rement sur un 
plan des for t i f ica t ions de Thionvi l le levé par l ' ingénieur G. F lamen en 1618 
(fig. 6 ) 2 0 . 

C h e z le Poivre , le passage est c r eusé d a n s le massif m ê m e d e s cour t ines , dispo-

sitif s o m m e toute plus cou ran t . 

Les f lancs c a s e m a t é s sont ret i rés der r iè re le massif semi-circulaire d ' u n orillon 
p ro tec t eu r . Deux c a n o n s s ' e m b u s q u e n t derr ière un parape t c réne lé . Leur rôle 
est d o u b l e : d ' a b o r d le f l anquemen t des cour t ines et ensu i t e , pour le canon gau-
che su r tou t , un large cont rô le du fossé des f aces des bas t ions vois ins . A cet te 
fin, les e m b r a s u r e s du parape t ont é té d é c o u p é e s suivant un plan en d iabolo 
(visible sur les plans de 1555 et de Pierre Le Poivre) et la paroi intér ieure de 
l 'oril lon a reçu une direct ion c o n c o r d a n t e . Des e m b r a s u r e s en d iabolo appara is -
sent sur p re sque tous les c roqu is de f lancs du traité de G. Maggi édi té en 
156442 (fig. 7). 

Fig. II. Eglise Saint-Philippe, fondée en 
1556. (Photo 1978). 

41 Archives Départementales du Nord 
(France), Chambre des Comptes de Lille, 
B 17400. a" 1595, f ' 103v. 
42 Cfr G. MAGGI et J. CASTRIOTTO, 
Délia fortificazione délia città, Venise, 
1564. 
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Fig. 12. Lu place d'armes vers 1900. vue 
du sud-est. A gauche, au départ de la rue 
de France, la halle ( vers 1782) et. en face, 
un café, successeur lointain du « Pot 
d'Etain >• (cité en 1588). 

43 A. VON ZASTROW, op. cit.. p. 39. 
44 V. DEGUISE, op. cit.. p. 41. 
44^'s H. WAUWERMANS, Les ingénieurs 
.... p. 30. On estimait au milieu du 
xvi' siècle qu'un coup tiré à 1500 ou 1600 
pieds (± 450 mètres) était encore fort dan-
gereux lorsque le tir avait lieu avec de 
grandes pièces. 
45 Idem. p. 30. En 1540 le maître maçon 
anversois Peter Frans préconisait déjà des 
fronts de 1000 pieds (max. 3000 mètres). 
Il faut noter qu'au xvr siècle rares étaient 
les lignes de défense excédant 400 mètres. 
Les plans de ville levés par Jacques de 
Deventer et Pierre Le Poivre en témoi-
gnent (cfr notes 22 et 21). 
H. WAUWERMANS. Les fortifications 
d'Anvers p. 12. 
JEAN ERRARD de Bar-le-Duc. dans son 
traité « La fortification démonstrée et re-
duicte en art» paru à Paris en 1600 propo-
sera même des lignes de défense calculées 
sur la portée des armes à feu portatives: 
120 toises ou environ 230 mètres. Les li-
gnes de défense du comte de Pagan dont le 
traité a vu le jour à Paris en 1645. avoisi-
nent 260 mètres (cfr A. VON ZASTROW. 
op. cil., p. 106). Ouant à Vauban. il limitait 
généralement à 340 mètres la distance sé-
parant les pointes des bastions (cfr Idem, 
p. 112). Sous Louis XIV, la portée utile de 
l'artillerie est de 400 mètres. Voir à ce 
propos Col. ROCOLLE, op.cit., t. I, 
p. 228 et Col LAZARD, Vauban, Paris, 
1934, p. 374. 

46 A. VON ZASTROW, op. cit., pp. 42. 
44 et 46. 
47 Idem, p. 43. 
4* Cfr le plan de la ville par Pierre Lepoi-
vre (fig. 5) et l 'Atlas de Philippeville de DE 
CAUX DE BLACQUETOT (1775), ma-
nuscrit de la Bibliothèque du Génie à Pa-
ris. 

Les feux du f lanc bas sont a p p u y é s par ceux d ' a u t r e s c a n o n s p lacés sur la plate-

fo rme du bas t ion , p rès de la gorge , devan t un pa rape t pe rcé ou non de c r é n e a u x 

suivant l 'un ou l ' au t re plan de P. Le Poivre . Cet é t agemen t était f r équen t au 

XVIE s i èc le 4 3 . Sur un plan de l ' a rch i tec te monto i s (fig. 4), le mas s i f -même des 

ori l lons est c r eusé d ' u n t iers , côté c a s e m a t e , pour le logement d ' u n t ro is ième 

c a n o n , vér i table « t r a d i t o r e » 4 4 invisible aux yeux e n n e m i s . Sur un au t re plan du 

m ê m e , par con t r e (fig. 5). les ori l lons sont pe rcés d ' u n c r éneau éb rasé qui , par 

son é t ro i tesse , semble plutôt des t iné au tir des a r m e s po r t a t i ve s . Il est impossi-

ble de savoir si un de ces deux disposi t i fs a é té rée l lement a d o p t é (et si oui 

lequel?) , d ' a u t a n t plus que le plan de 1555 ne prévoi t aucun d ' e u x . 

La longueur des cour t ines 1-2 et 2-3. a t te ignant 350 mè t re s , por te à 480 mè t r e s 

au moins la ligne de dé fense en t re le f lanc des bas t ions et la pointe de leurs 

voisins. Il semble q u ' e n pra t ique seuls les plus gros c a n o n s de l ' é p o q u e devaien t 

avoir enco re que lque eff icaci té à pareil le d i s t ance — en tir p r e s q u e horizontal 

bien en t endu , afin d ' a t t e ind re le but a v e c le max imum de précis ion 4 4 b i s . 

Dans la s econde moitié du XVIE siècle et au siècle suivant on c o n s i d é r e r a c o m m e 

idéale une ligne de dé f ense de 300 m è t r e s 4 5 . Au XVLIR1 siècle on j uge ra e n c o r e 

«p lus longue que de r a i son» l ' é t endue des g randes cou r t i ne s de Philippeville. 

«Il n 'y a eu . d i ra- t -on, d ' a u t r e ra ison que de d o n n e r plus de capac i t é à la place 

sans a u g m e n t e r le nombre de ses c ô t é s » et donc de ses bas t ions ce qui repré-

sentait une sé r ieuse é c o n o m i e f inancière 13. 

La dé f ense r a p p r o c h é e de la fo r t e re s se es t enco re a s s u r é e pa r des a rquebus i e r s 
et des mousque t a i r e s alignés der r iè re le parapet des cou r t i ne s et sur des ban-
que t t e s à fan tass ins der r iè re les faces des bas t ions . La por tée utile de leur tir est 
de l ' o rdre de 200 mèt res . Quan t à la dé f ense é loignée, elle est prise en charge 
par des c anons pos té s sur la p la te - forme des bas t ions , Pierre Le Poivre nous en 
donne une i l lustration pleine de vie (fig. 5). Pour bien domine r la c a m p a g n e et 
m ê m e r en fo rce r la dé fense des f o s s é s 4 6 , l ' ingénieur de la fo r t e r e s se a p révu , 
der r iè re la gorge des bas t ions , l ' é rec t ion de hauts caval ie rs p e n t a g o n a u x réser-
vés aux c a n o n s . Ces cava l ie rs , ca rac té r i s t iques de la for t i f ica t ion i tal ienne, n ' on t 
sans dou te j a m a i s été bâtis à Philippeville car ils ne sont rense ignés sur aucun 
autre plan. 

Le d o c u m e n t de 1573, dé jà c i t é 2 3 , indique , sans tou te fo is p réc i se r lesquels , que 
trois bas t ions sur c inq ne sont pas e n c o r e , ce t te année- là , r e v ê t u s de m a ç o n n e -
rie. Le bast ion 4, dit de L a z a r u s de S c h w e n d y , est sans d o u t e un d ' e u x , ce qui a 
pu con t r ibuer à le faire dés igner c o m m e point d ' a t t a q u e pa r Don Juan d 'Aut r i -
che en 15784S . Remis en état ap rè s la prise de la ville, il n ' es t pas sûr qu' i l ait é té 
t ouché par la c a m p a g n e de res taura t ion en pierre des a l en tou r s de 1600. 
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Fig. 13. Eglise Suint-Philippe, flanc sud-
ouest. IPhoto 1978.) 

Fig. 14. Magasin à poudre du bastion 3 
(début xvw siècle). Coupe longitudinale, 
exécutée en 1750. (A.G.V.) 

En 1643 en e f fe t , d ' a p r è s les a r c h i v e s 3 7 , ce bast ion est d a n s un état l amentable 
Une let tre de Waul th ie r , r eceveur des f i n a n c e s de la ville, s ignale ce t te année- là 
aux «se igneur des f i n a n c e s » de Bruxel les qu' i l est nécessa i r e de le revêt i r 
« a v e c ses f l ancs de massonne r i e c o m m e celle des au l t res quy sont ia f a i c t » . ou 
tout au moins q u ' o n doit « p o u r le t e m p s p r é s e n t » le « r e m e t t r e en per fec t ion 
d ' o u v r a i g e de gasonnage ( . . . ) a t t endu que les te r res dudict bas t ion sont de long-
t emps r a s i s e» , ce qui «cous te ro i t fort peu de choses , a p ropor t ion de l 'ouvra ige 
de m a s s o n n e r i e » . « L e s t e r r e s nécessa i res et pour remplir ledict bast ion se 
pouldront p rendre d a n s le fossé où il sont moins c r e u » . 

Le d o c u m e n t t émoigne aussi d ' u n e volonté de remode le r la conf igura t ion m ê m e 
du bas t ion . Il est ques t ion , en suppr iman t et en comblan t les c a s e m a t e s , d ' a v a n -
cer les f lancs et de les fa i re t o m b e r «pe rpend icu la i r e s sous la g o u r d i n e » . Déjà 
au XVI'' s iècle, l 'assai l lant parvenai t en t i rant «à la b r i co l e» , c ' es t -à -d i re par ri-
coche t sur la cour t ine , à toucher les c a s e m a t e s der r iè re o r i l lon 4 9 . Au xvi i r siè-
cle, le pe r f ec t i onnemen t des feux c o u r b e s et l 'usage des b o m b e s rendit ces 
f lancs ret i rés inu t i les 5 0 . 

La suppress ion des ori l lons dégageait la gorge des bas t ions et donnai t aux f lancs 

une plus g rande largeur utile. 

c) Les entrées de la ville, guérites et corps de garde 

Sur le p lan-proje t , les deux por tes n 'on t pas été dess inées au bout de leur pont 
sur pilotis. Quan t à leur é lévat ion p r o p o s é e par Braun et H o g e n b e r g . on ne peut 
s 'y fier pu i sque D e v e n t e r ne représenta i t pas les por tes des villes. C h e z Le 
Poivre , elles cons i s t en t en de s imples passages sous cour t ine p r é c é d é s d ' u n pont 

49 Col. ROCOLLE, op. cit.. t. I, p. 200. 
50 A. DE ROBAULX DE SOUMOY, op. 
cit.. p. 64. V. DEGUISE, op. cit., p. 68. 
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Fig. 15. Magasin à poudre du bastion 3, 
transformé en chapelle en 1922. IPhoto 
1978.) 

51 A.D.N.. Chambre des Comptes de 
Lille. B 17449, a" 1639. f ' 33. 
52 Idem. B 17448. a" 1639. f ' 28. 
53 Idem. B 17442, a" 1633. f» 33. / B 17450, 
a0 1640. f ' 34. / B 17457, a" 1648. f ' 27v. 
54 Idem. B 17400. a" 1595, f» lOlv. 
55 Idem. B 17460. a" 1651, f ' 28v. 
56 Idem, notamment B 17401. a" 1596. 
f 116. 
57 Idem. B 17401, a" 1596, f> 105. 
58 Idem. B 17440, a" 1588, f ' 8. 
59 A. DE ROBAULX DE SOUMOY, op. 
cit.. p. 66. Une profondeur de sept mètres 
était souvent dépassée, cfr A. VON ZAS-
TROW. op. cit.. p. 140. 
60 A. VON ZASTROW, op. cit.. p. 47. 
V. DEGUISE, op. cit.. p. 42. 

sur pilotis que s u r m o n t e , à mi -parcours , un petit co rps de ga rde . 

Seules les a r ch ives de la C h a m b r e des C o m p t e s de Lille fou rn i s sen t que lques 

détai ls sur les po r t e s de Phil ippevil le . d a n s la p remière moit ié du XVH'' s iècle. Il 

y est ques t ion d ' u n co rps de garde au pied du pont- levis de la por te Sa in t -Fran-

ç o i s 5 1 , de « d o c e s » ou p lanches qui r ecouvren t les p o n t s 5 2 , de d e u x ponts- levis 

à la por te de N o t r e - D a m e (dont un pou r les p i é t o n s ? ) 5 2 , de grilles que l 'on 

f e rme à clef et que su rp lombe une guér i te couve r t e d ' a r d o i s e s et ba t tue par les 

vents5-3 , et de por t e s à f e r r u r e s 5 4 . Enf in , le passage de la por te Sa in t -F ranço i s 

est v o û t é 5 5 . 

Les m ê m e s a r ch ives signalent l ' ex i s tence d ' u n cer ta in n o m b r e de « h o b e t t e s » ou 
guér i tes sur les r e m p a r t s 5 6 : ce sont les pet i tes cons t ruc t i ons q u ' o n t r ep ré sen t ée s 
Braun et H o g e n b e r g . et Le Poivre , en n o m b r e var iable , sur les cour t ines et 
bas t ions et qui se rven t aux g u e t t e u r s 5 7 . En 1588. un co rps de garde est signalé 
au milieu de la cour t ine I -2 5 8 . 

d) Les fossés et les demi-lunes 

Sur tous les p lans , le pér imèt re des fo s sé s est celui d ' u n p e n t a g o n e étoilé aux 
sail lants a r rond is . Le plan-projet prévoit env i ron 70 mèt res de largeur face au 
milieu des cour t ines et la moitié face aux bas t ions . Les p lans de Le Poivre 
donnen t g rosso m o d o les m ê m e s m e s u r e s , que Vauban c o n s e r v e r a d ' a i l l eurs 
après 1659. La p r o f o n d e u r des fos sés nous est i nconnue : sous l ' o ccupa t i on f ran-
çaise c e p e n d a n t , elle avois ine 4 mè t res au f ront 1-2. A ce t t e é p o q u e , le roc vif 
appara î t un peu p a r t o u t 5 9 . Sous le régime espagno l , les f o s sé s sont par t ie l lement 
inondés . C o m m e le terrain n ' e s t irrigué par aucun cou r s d ' e a u , l ' eau doit ê t re 
fournie par que lques sources . 

La c o n t r e s c a r p e semble n ' avo i r j a m a i s é té m a ç o n n é e , à l ' inverse de ce que pro-

pose le plan de 1555. 

Sur ce de rn ie r , l ' en t rée du pont est p ro tégée par une e s p è c e de b a r b a c a n e pen-

tagonale dont le mur se ra t t ache à celui de la c o n t r e s c a r p e . 

Vers 1617, Le Poivre a dess iné un chemin -couve r t c o u p é de places d ' a r m e s 

devan t c h a q u e f ront (donc devant les d e u x por tes) et à la poin te des fos sés . 

Ce type de t r anchée en bordure de c o n t r e s c a r p e , dé jà util isée que lques fois du-

rant la p remière moit ié du xvt< siècle, a é té décr i te pou r la p remiè re fois en 1554 

par l ' ingénieur italien N . Tar tagl ia , et seu lement do tée de p laces d ' a r m e s en 

1571 par un au t re i talien, N . C a t a n e o 6 0 . Son rôle est mul t ip le : il f o r m e une 



122 BULLETIN DE I,A COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES SITES 

Fig. 16. Le puits de la place d'armes avec 
l'horloge, dernier tiers du xvir siècle, des-
sin de 1754. (A.G.V.) 

Fig. 17. Le puits restauré après 1754. 
photographie avant 1875 date de sa démo-
lition . 

b m 

première ligne de dé f ense ré se rvée à l ' in fanter ie , f avor i se la survei l lance des Fig. 18. La halle du xvir siècle en 1754. 
abords de la place for te et cons t i tue g râce à ses p laces d ' a r m e s , une base de (A.G.V.) 
dépar t pour les sor t ies et un re fuge lors des re t ra i tes . II n ' appa ra î t pas enco re 
sur le projet de 1555. 

Dès 1633, les a r ch ives de Lille men t ionnen t l ' ex i s tence d ' u n e demi- lune face à la 
por te de N o t r e - D a m e 6 1 , qui sera d ' a i l l eurs d é m o n t é e t reize a n s plus t a r d 6 2 . En 
1647, elles signalent que la demi- lune de l ' au t re por te vient d ' ê t r e r e n o u v e l é e 6 1 . 
D ' a p r è s les a r ch ives de Bruxel les en e f f e t , la r econs t ruc t ion de ces ouvrages 
t r iangulaires a v a n c é s des t inés à couvr i r pon t s et po r t e s , est bien au p rog ramme 
de la c a m p a g n e de r e s t au ra t ion , dé jà é v o q u é e , des années 1640. En 1646. les 
e n t r e p r e n e u r s , poussés à bout par le g o u v e r n e u r et le r e c e v e u r de la ville, adres-
sent une let tre de d o l é a n c e s aux au tor i t és de B r u x e l l e s 3 7 : « L e s e n t r e p r e n e u r s 
déc la ren t avo i r en t rep r ins deux demies - lunes l ' une devan t la por te de N a m u r , et 
l ' au l t re devan t celle de N o t r e - D a m e ( . . . ) et avoir p ro fondy le fossé [de cette 
dernière) et huict pied plus bas que le con t rac t ne por ta i t , afin de l 'égaller à 
celluy de la ville d ' o ù a résul ter notable prof ic t à sa ma je s t é j u s q u ' à défaut dudit 
p ro fond i s semen t il aurait c o n v e n u fa i re incon tes t ab lemen t deux doda ines 
(écluse) pour la ré tent ion de l ' eaue dans lesdits fossés ( . . . ) .» 

2. Le plan in tér ieur 

Sur le projet de 1555 15 la su r face à bât i r a d o p t e un c o n t o u r pen tagona l dicté par 
l ' ence in te mais s ans br i sure aux longs cô t é s . 

Dix rues r ayonnen t d ' u n e place cen t ra le r ec tangu la i re : qua t r e d ' e n t r e elles par-
tent des angles , qua t r e au t res qui t tent les pet i ts cô tés tandis que les deux derniè-
res s ' é c h a p p e n t d e s g rands . 

C h a q u e bas t ion et c h a q u e milieu de cou r t i ne , donc aussi c h a q u e por te , est en 
communica t i on d i rec te avec le cen t re . Les îlots ainsi f o r m é s sont c o u p é s en m a . D . N . , Idem, B 17442 . a" 1633. f ' 33 . 

deux par une rue con t inue qui dess ine un t ro is ième pen tagone . Le plan est donc 62 Idem, B 17455 , a" 1646. f ' 28 . 

bel et bien r ad io -concen t r ique . 63 Idem, B 17456 . a" 1647. f1' 28 . 
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Fig. 19. Lu halle classique (après 1782). 
IPhoto 1978.) 

M M. VAN DOGEN. L'architecture mili-
taire moderne ou fortification, éd. fran-
çaise par Hélie Poirier. Amsterdam, 1648, 
pp. 420 et 421. 
65 Cfr notamment l'ouvrage très accessible 
et bien documenté de P. LAVEDAN. 
Histoire de l'urbanisme. t. II, Paris. 1941. 
66 Suivront encore: Coeworden (Drenthe. 
Pays-Bas) en 1597, Scherpenheuvel (Bra-
bant) en 1607. Charleroi (Hainaut) en 1666 
et Granmichele (Sicile) après 1693. Une 
vue de la ville de Palmanova (première 
pierre posée le 7-10-1593) apparaît dans le 
livre V (n" 68) des Civitutes orbis terrarum 
édité par G. Braun à Cologne en 1598. 
67 M. GACHARD. op. cit.. t. 1. p. 188. 
68 Idem. pp. 188. 243 et 250. 
69 A. FRETAG, op. cit.. fig. Aa. 
70 M. GACHARD. op. cit.. t. I. p. 186 et 
194. 
71 Idem. p. 186. 
72 Idem. p. 195. 

Pour évoque r l ' in térêt s t ra tégique d ' u n plan aussi cent ra l i sé , l isons Mat th ias van 

Dôgen dans l 'édi t ion f r ança i se , en 1648, de son traité de la f o r t i f i c a t i on 6 4 : « L a 

place d ' a r m e cons i s te la pr incipale fo rce de la fo r t e r e s se ; c ' e s t le lieu de la garde 

ord ina i re , c ' e s t où tou te la milice s ' a s s a m b l e pour les a l a rmes ; c ' e s t en fin où les 

che f s de la garn ison t rouvent leurs c o m p a g n o n s en a r m e s pour les met t re en 

batail le, ou pour les e n v o y e r aux occas ions subi tes qui requiè ren t un prompt 

secours ( . . . ) Parei l lement du cen t re on fera sort ir tou tes les rues t andan te s au 

milieu des bas t ions de la fo r t e r e s se , et des cour t ines ( . . . ) ca r le plus grand effor t 

de l ' ennemi s ' a d r e s s e d ' o rd ina i r e aux b a s t i o n s : il est donc à p ropos de t irer les 

rués du lieu de l ' a s samblée , afin que s'il a r r ive qu'i l i ait b rèche ausdis bas t ions 

( . . . ) on aille droi t à les secour i r , du lieu où est assis le principal cors de garde de 

la garnison. Et d ' a u t a n t que l 'endroi t de placer les po r t e s et les pon t s le plus 

convenab le , c ' e s t le milieu de la cour t ine ( . . . ) il est enco re t r è s - ap ropos que les 

rués soient a l ignées et add re s sée s en ce t te par t , s'il a r r ive que le pé ta rd ait 

en foncé la por t e , on aura la c o m m o d i t é d ' o p p o s e r ensamble t ou t e s les fo rces de 

la ga rn i son , pour f e rmer le passage à l ' ennemi , ou de le ba t t re et de le r epous se r 

à c o u p s de c a n o n , t ou jou r s pointé et pres t de faire son effe t au c œ u r de la ville 

( . . . ) .» 

Le 23 s e p t e m b r e 1555, Sébas t ien van N o y e n achevai t de fa i re «la dis t inct ion 

des r u e s » . L ' a u t e u r du plan pouvai t s 'enorguei l l i r d ' ê t r e le p remie r à avoir ap-

pliqué, de f açon aussi complè te et régul ière , à une ville n e u v e , le f a m e u x sys-

tème rad io -concen t r ique tant chéri par la R e n a i s s a n c e 6 5 . 

Ni Vi l l e f ranche-su r -Meuse en 1544 ni Rocroi en 1554 n 'on t de rues concent r i -

ques , sauf cel les longeant les r empar t s . A Mar i embourg en 1546. deux ou trois 

t r onçons c o n c e n t r i q u e s n 'on t vu le j o u r qu ' au hasard des nécess i t é s . Plus vas te 

que ces réa l isa t ions , Philippeville se deva i t , é v i d e m m e n t , d ' a j o u t e r à son plan 

une voie annula i re . 

11 fallut a t t endre 1593 pour voir s ' ac tua l i e r , à Pa lmanova , (province d ' U d i n e , 

Italie), un second exemple , d 'a i l leurs bien plus c o m p l e x e 6 6 (fig. 10). 

Au cou r s des s iècles le plan originel a é té un peu m a l m e n é : que lques aligne-

ments ont perdu de leur rec t i tude et que lques t r onçons c o n c e n t r i q u e s ont é té 

( r ap idemen t? ) a b a n d o n n é s ; l 'espri t n ' a pour tan t pas é té t r ah i : la pho tographie 

aé r ienne de la ville suffi t à le mon t r e r (fig. 1). 

3. Hab i tan t s et bâ t imen t s 

Soldais et bourgeois, soldats-bourgeois 

Le 17 j anv ie r 1556, le colonel de S c h w e n d y en t re dans la nouvel le place avec un 
régiment a l lemand de plus de 2.500 h o m m e s 6 7 . Le sol est te l lement bou rbeux 
qu'i l a fallu p rome t t r e aux soldats un règlement rapide de leur paie et une assis-
tance en « m a t r a z et c o u v e r t e s » pou r qu ' i l s consen ten t à y cons t ru i r e leurs 
« h u t t e s ou m a i s o n n e t t e s » 6 8 . 

Ces abr is sont sans dou te en bois et c h a u m e , voire par t ie l lement en toile, 

c o m m e ceux que p ropose en 1630 e n c o r e le trai té de for t i f ica t ion d ' A d a m Frei-

t ag 6 9 . 

Muni t ions et v ivres sont rangés dans « d e u x assez g randes g r a n g e s » et en d ' au -

t res « m a i s o n s » d r e s s é e s sur ordre de Philippe II et peu t -ê t re aussi dans les bâ-

t iments agr icoles du village d ' E c h e r e n n e s qui ont é té eng lobés d a n s l ' ence in t e 7 0 . 

Le 6 n o v e m b r e 1555. le roi a enjo in t à Gui l laume d ' O r a n g e de « d o n n e r commis -

sion à que lcung . pour répar t i r les hér i ta iges dudict nouveau for t à ceux qui 

vouldront édif ier , à telles p e r s o n n e s , cha rges , condi t ions et r e c o g n o i s s a n c e s » 

qu'i l t rouvera « a p p a r t e n i r » 7 1 . 

Le 8 du m ê m e mois . Orange a répondu qu'i l dou ta i t , si 011 voulait les «cha rge r 

d ' a u l c u n e r ecogno i s sance . que peu de gens vouldront é d i f f i e r » . N é a n m o i n s il 

promet ta i t d ' ag i r pou r «le plus grand p rouf f i t» du ro i 7 2 . O r a n g e était réal is te . 

Philippe ne l 'était pas . 



124 BULLETIN DE I,A COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES SITES 



MARIEMBOURG ET l ' H I L I P P E V I L L E 125 

Fig. 20. Plan relief Je Philippeville 
(1698). (Archives Photographiques de 
France.) 

73 A. DE ROBAULX DE SOUMOY. op. 
cit.. p. 34. 
74 Idem, p 103. 
75 Idem. p. 43. 
76 A.D.N.. Idem. B 3579. a" 1579-81. 
« Rolle de monstre de la compagnie du Ca-
pitaine Anceau tenant garnison en Philip-
peville prinsse par le commissaire Marco 
desroches pour deux mois de gaiges. » 
77 A.D.N.. Idem. B 3578. a" 1584 (et 
1587). 
78 A. DE ROBAULX DE SOUMOY, op. 
cit.. p. 54. 
79 Idem. p. 98. 
80 Idem. p. 94. 

Fig. 21. Coupe faite au milieu de la cour-
tine 1-2 montrant le corps de garde et la 
poterne en 1765. (A.G.V., cfr note 34bis). 

Cet te répar t i t ion du terrain ne c o n c e r n a ce r t e s pas les so ldats a l l emands de 

S c h w e n d y , v o u é s à bat t re les c a m p a g n e s au hasard des gue r re s . Philippe II son-

geait en fait à la popula t ion de l ' E n t r e - S a m b r e - e t - M e u s e : ce r ta ins c a m p a g n a r d s 

et hab i tan ts de pet i tes villes pourra ient ê t re a t t i rés par le mét ie r des a rmes , par 

la protec t ion d ' u n e garnison permanente 7 - 1 et sur tou t par les bénéf ices qu ' i l s 

t i reraient de son en t re t ien . 

Sans dou te les p remie r s hab i tan ts ont-i ls é té les paysans du petit village voisin 

d ' E c h e r e n n e s . En 1620 en tout cas « t o u s les m a n n a n s de ladit te se igneur ie» 

habi tent en vi l le 7 4 . 

En 1558. le colonel de S c h w e n d y est r emplacé au g o u v e r n e m e n t de la place 
for te par Anto ine de Blondel q u ' o n au tor i se le 5 ju i l l e t 7 5 « à lever et re ten i r vingt 
so lda ts à cheva l , d e u x cen t s t es tes de gens de piet . pou r la d é f e n s e de la for te -
r e s s e » , et f o r m e r ainsi une garn ison p e r m a n e n t e . Si l 'on consu l t e le rôle de la 
compagn ie du cap i ta ine Anceau tenant garn ison à Philippeville ve rs I579 7 6 , on 
cons t a t e que le n o m b r e de mil i taires, tant soldats qu 'o f f i c i e r s , avois ine t ou jou r s 
les deux cen t s . Dans le rôle de la m ê m e compagn ie en 15847 7 , il est spécif ié que 
sur deux cen t s so lda ts , cent nonan te et un sont « v i e u l x » . Sans dou te s 'agis-
sait-il, en m a j e u r e par t ie , des h o m m e s engagés en 1558 par Blondel . P resque 
tous les h o m m e s du capi ta ine Anceau viennent des locali tés e n v i r o n n a n t e s : Ja-
miolle. Neuvi l le . Vi l le rs - le -Gambon. F lo r ennes . Walcour t , V i r eux , e tc . En 1600, 
la garnison p e r m a n e n t e de Philippeville c o m p t e t ou jou r s deux c e n t s h o m m e s . A 
cet effect if de base plus ou moins c o n s t a n t , on ad jo in t , en t e m p s de guer re , des 
soldats é t r a n g e r s 7 8 . 

Ainsi que le p roc l ame la c o u t u m e de Philippeville, «au g o u v e r n e u r c o m p e c t et 

appar t ien t tou te au thor i t é en faict de gue r re , tant sur les so lda tz y e s t an t s en 

garnison q u ' a u t r e s a y a n s en t remise du dict fait de g u e r r e » 7 9 . Es t -ce-à-di re que 

pour le res te , les so ldats sont soumis c o m m e les bourgeois à l ' échev inage de la 

ville qui, lui, dépend d i rec tement du Grand Consei l de M a l i n e s 8 0 ? 
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I » *** i 

F/g. 22. bastion 5 avec sa lour-bas-
tionnée, ses casemates et ses galeries Je 
contre-mine en 1750 (A.G.V.). Coupes sui-
vant les lignes O-P et R-S Je la fig. 23. 

Il ne devai t pas ê t re poss ib le , d a n s la vie quo t id ienne , de faire une net te dist inc-

tion en t re les d e u x ca tégor ies d ' h a b i t a n t s . 

Si une part ie de la garn ison loge chez le bourgeois , une au t r e p o s s è d e en p ropre 

maison et j a rd in , s ' ident i f ian t ainsi à la bourgeois ie . 

On re t rouve en effe t les n o m s de ces so lda ts -bourgeois d a n s un d o c u m e n t inédit 

préc ieux pour l 'h is to i re de Philippeville et qui sera bientôt p ré sen té dans son 

é tude c o m p l è t e : un te r r ie r c o m p o s é en 1588 sur o rdre du roi et qui a pour t i t re : 

« Mesura ige et e s t imat ion et ass ie t te d e s r en tes fonc iè res sur les maisons et hé-

ritaiges e s t ans en la ville de Philippeville fa ic te en aous t XV e 11II x x VIII » 8 1 . 

Dans la liste des p ropr ié ta i res , qu inze noms au moins ( p r é n o m - p a t r o n y m e ) ap-

par t iennent à des so lda ts men t ionnés d a n s les rôles de 1579 et 1584. En ou t re , 

que lques p a t r o n y m e s sont por tés ind i f fé remment par des bourgeo is et des sol-

da t s , ce qui t émoigne d ' u n e divers i té de vocat ion au sein d ' u n e m ê m e famil le . 

D ' a p r è s le m ê m e d o c u m e n t , des « b o u r g e o i s l a b o u r e u r s » 8 2 jo ignent à leur mai-

son «gra inges et e s t a b l e r i e s » 8 1 . Mais ils ne sont pas les seuls ; que lques militai-

res c o m m e le g o u v e r n e u r , le capi ta ine Anceau et le l ieutenant Michault recueil-

lent eux aussi les f ru i t s des « l abourage et p a s t u r a g e » . Les s imples so lda ts , 

c o m m e les civils moins fo r tunés , possèden t sans dou te un petit po tager sur leur 

lopin. 

Occupation du sol 

Le terr ier de 1588K1 révèle les condi t ions du lot issement de la ville à partir de 

1556. Philippe II, r evenu sur son intent ion d ' i m p o s e r « c h a r g e s , condi t ions et 

r e c o g n o i s s a n c e s » 7 1 aux f u t u r s hab i t an t s , a acco rdé « à tous ceulx quy voul-

droient bast ir maison en icelle (ville) le fond f r a n c q et libre pou r un t emps et 

t e rme de vingt sept a n s » . Philippe a d o n c é c o u t é Orange . 

En fait les hab i t an t s eurent droit à un surs is puisque le « m e s u r a i g e » se fit non 

en 1583 mais en 1588. Ce t te année- là le roi fait r e m a r q u e r que le t e rme est « d e 

piecha (depuis longtemps) e x p i r e z » et qu «il est plus que ra i sonnable que de 

c h a c u n e maison et héri taige lui soit d o n n é que lque cens annuel le à l ' advenan t de 

la g r andeu r et ass ie t te desd ic t s maisons et he r i t a iges» . 

En plus de t ren te ans , p resque tous les te r ra ins ont t rouvé a c q u é r e u r , mais tous 
n 'on t pas é té bât is . Le terr ier cite envi ron cent c inquan te ma i sons , inégalement 
répar t ies . 

La place cen t ra l e est c lô turée par des bâ t i sses sauf au coin droi t de la rue me-
nant au bas t ion 5 où il y a une «p lace v a g u e » . 

Les rues qui mènen t aux por tes de N a m u r et de F rance sont r e spec t ivement 
bordées par t ren te -c inq et vingt-neuf hab i t a t ions : axe de t r a v e r s é e de la ville 
elles sont les plus peuplées 8 - ' . 

Les rues qui t enden t aux bas t ions , les plus longues , alignent dix à quinze mai-
sons c h a c u n e , hormis celle du bast ion 2 qui n ' en c o m p t e que qua t r e . Les au t res 
voies rad ian tes et concen t r i ques sont moins fac i lement loties; y régnent enco re 
de g rands e s p a c e s ver t s , prair ies et j a rd ins . L e terr ier ne rend pas c o m p t e de 
l ' embroui l lamini que le plan de Braun dess ine d a n s les d e u x îlots du f ron t 4-5. 

81 A.D.N.. Idem, B 17440. a" 1588. 
82 Expression rencontrée dans un texte de 
1620. A.D.N.. Uem. B 17441. f ' 14. 
83 Aujourd'hui, les mêmes rues, un peu 
allongées par la disparition du rempart, 
comptent plus de 50 maisons. 
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Fig. 23. Philippeville en 1714. (A.G.V.) En 1588, le t ronçon de rue concen t r i que de l 'îlot gauche c o u p e bien celui-ci en 

deux , quant au t ronçon suivant il n ' a pas été t racé car à cet e m p l a c e m e n t se 

d resse l ' a rsenal don t il sera ques t ion plus loin. La m ê m e a n n é e pas de ment ion 

non plus de la sec t ion concen t r ique de l 'îlot droit du f ront 2-3: c o n c o r d a n c e en 

ceci ent re le te r r ie r , le plan de Braun et le parcel laire ac tue l . Il semble que 

rap idement p re sque tout ce quar t ie r de la ville ait é té r é se rvé au gouve rneu r . 

Les «mesu ra ige , es t imat ion et ass ie t te des r en tes f o n c i è r e s » 8 1 sont conf iés en 

1588 à Adam Clodr imon t , consei l ler et r eceveu r général à N a m u r . 

Pour les habi tan ts a s s u r é m e n t une è re de t ranquil l i té admin is t ra t ive s ' a c h è v e . 

Que lques ins t ruc t ions ont é té t r ansmises au r eceveu r pour la t axa t ion des mai-

sons et te r ra ins . 

Les biens « r e g a r d a n s sur le grand m a r c h i é » doivent ê t re t axés à un pa tard et 
demi la verge et les au t res à tin seul pa ta rd . 

Le payemen t s ' e f f e c t u e r a « c h a c u n an au j o u r St Es t i enne le lendemain du noel 
( . . .) à peine con t r e ceulx quy seront en faul te de sat isfaire audic t j o u r de payer 
le double de ladicte rente ». « A faul te de payemen t d ' ice l le r en te de d e u x années 
sa ma jes té pour ra fa i re saisir et app l i cque r à son prouff ic t lesdic tes maisons et 
héri taiges ». 

Pour évi ter la « r u y n e et d iminu t ion» de la ville, tou te maison dé la issée par ses 
habi tants pendan t deux ou trois ans se ra saisie et v e n d u e «au plus o f f r an t et à la 
c h a n d e l l e » , t o u j o u r s au profit du roi. 
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Pour s t imuler la cons t ruc t ion on au ra r ecours à la con t ra in te su ivan t e : « T o u s 
j a rd ins venans et fa i sans f ront à la rue nonobs tan t qu ' i lz soyent p résen temen t 
baillez à aul t res se pourront bailler de n o u v e a u x à ceulx quy les vouldront avoir 
pour édi f f ier et ma i sonne r au f ront de la rue et suivant l ' o rd re d ' i c e l l e» . Ce t te 
mesure a dû e m b a r r a s s e r bon n o m b r e de c i tadins qui en plus de leur maison et 
ja rd in posséda ien t ici ou là que lques «p l ace s v a g u e s » . Elle t émoigne en tout cas 
d ' u n souci u rban is t ique visant au respect du t racé — mil i ta i rement utile et au 
demeuran t for t beau — des rues de la ville. 

Les n o u v e a u x a c q u é r e u r s seront « t e n u s à faire leur édif ice la p remière année 
j u s q u e s au p remier estaige et le res te selon leur pu i ssance et le plustost qu ' i lz 
p o u r r o n t » . Sans quo i , au bout de l ' an , les ter ra ins se ron t remis en vente . 
Consola t ion pour tan t aux bâ t i s seurs dé f i c i en t s : ils pour ron t j ou i r des j a rd ins 
« j u s q u e s à ce que au l t res les d e m a n d e n t » . Le terrain au tou r de la ville n ' e s t pas 
mesu ré ca r , f au te d ' u n acco rd en t re le roi et le p r ince -évêque , il res te propr ié té 
l iégeoise. 

Il faut a t t endre 16I6 6 pour voir un échange se réa l i se r : les a r ch iducs cèdent 
l ' avouer ie de J u m e t près de l 'ac tuel Char le ro i . con t re E c h e r e n n e s . Ils en profi-
tent m ê m e pour a n n e x e r la seigneurie de J a m a g n e , vois ine de la ville. Ce t te 
année- là , le 25 o c t o b r e , on p rocède à un nouveau « m e s u r a i g e » de Philippeville 
e t . ma in tenan t , de son d i sc t r i c t 8 4 . Hé las il semble que les « reg is t re et l ivre» s 'y 
rappor tan t aient d i spa ru . Témoignaient - i l s d ' u n e poussée d é m o g r a p h i q u e depuis 
1588? 

Un « t ro i s ième c o m p t e des d o m a i n e s de Philippeville finy le de rn ie r de sep tem-
bre 1620» fait en tout cas état de « n o u v e a u x cens nouve l l emen t c réés audict 
Phil ippevil le» depu i s 161784 . Un grand nombre de «p l ace s v a g u e s » ont é té ra-
che t ée s par des par t icul iers et l 'on sait que ce t te acquis i t ion devai t ê t re suivie 

Fig. 24. Détail d'un plan de la ville en 
1773. (A.G.V.) 

84 A.D.N.. Idem. B 17441, f ' 2: « Les me-
nus cens et rentes que doibvent annuelle-
ment les maisons et jardins en ladite ville 
de Philippeville montent annuellement sui-
vant le nouveau régistre et livre dressé du 
mesuraige des maisons et hérittaiges faict 
le XXVe d'octobre XVFXVI suivit au 
compte finit le dernier de septembre XVI-
CXVII à la somme de quattre vingt onzes 
livres trois sous nœufs deniers. » 
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Fig. 25. Caserne d'infanterie cotée (d) sur 
la fig. 23. Plan et élévation en 1754. 
(A.G.V.) 

Fig. 26. La même caserne en 1978. 
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Fig. 27. Projet de caserne approuvé par 
Vauban en 1689 pour une autre place fran-
çaise. (Cfr note 120). 

85 A.D.N.. Idem. B 17442, a" 1633, f ' 34v. 

d ' u n e cons t ruc t ion . L ' u n des ache t eu r s a dé jà édifié une « h r a s s i n e » (brasser ie) 
sur son ter ra in rue de N a m u r . 

Le ca lme qui régna sous les a rch iducs a dû favor i se r l ' a cc ro i s semen t de la colo-
nie dont la c o u t u m e fut homologuée par les a rch iducs en 1620™. 

Métiers 

Ils conce rnen t plus ou moins d i r ec t emen t l ' en t re t ien de la ga rn i son . N o m b r e de 

bourgeois do ivent t irer revenu de la locat ion de c h a m b r e s aux soldats car ces 

dern ie rs , loin s ' en f au t , ne sont pas tous propr ié ta i res . Le logeur leur sert-il 

aussi des repas c o m m e d a n s une p e n s i o n ? D ' a p r è s la c o u t u m e , «en cas de be-

soing et néces s i t é» tout citadin doit « l ivrer une c h a m b r e seu lement pour le sol-

d a t » : il doit s ' ag i r ici des so ldats é t rangers a f f ec té s à Phil ippevil le en t e m p s de 

guer re . On imagine que ceux-ci aussi payen t (en théor ie ! ) un loyer . 

A part ir de 163385 appara i ssen t à Philippeville des b a r a q u e s des t inées au loge-

ment de l ' in fan ter ie et de la cava le r i e : la cons t ruc t ion de c e s logement s est-elle 

nécess i tée par un acc ro i s semen t de la garn ison ou (e t? ) par une volonté de réor-

ganisat ion g é n é r a l e ? Le cas de ces b a r a q u e s sera traité p lus loin. 

Une ville de garn ison sans cabare t n ' e n est pas une . Le te r r ie r de 1588K1 parle 

d ' u n e maison dite « L e Pot d ' E t a i n » , quel au t re é tab l i s sement q u ' u n débit de 
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Fig. 28. Un corps de garde à Philippeville 
dessin de 1754. (A.G.V.) 
Fig. 29. Corps de garde à l'entrée de 
Mont-Dauphin (Hautes-Alpes). forteresse 
construite par Vauban à partir de 1692. 
(Cfr note 124.) 

boisson ce t te ense igne peut-elle a n n o n c e r ? Sa si tuat ion est de cho ix : sur la 

p lace , au coin de la rue de F r a n c e , une des pr incipales a r t è r e s de la ville. 

C o m m e d a n s les a u t r e s t ave rnes dont on a perdu le n o m . on y j o u e au brelan à 

moins q u ' e n t r e deux pots de bière, de vin ou de ce rvo i se on ne d ispute sur la 

place un j eu de quil le, ayan t bien soin, c o m m e le veut la c o u t u m e , d ' i n t e r r o m p r e 

ces act ivi tés lud iques à l ' heure de la messe dominica le . Après dix heures du soir 

les t ave rn ie r s ne se rven t plus de bo i s sons a lcool isées . 

On b rasse la bière en ville: les b r a s seu r s seront t enuz de b ra s se r leur bière , soit 

fo r t e ou pet i t te , sur ung niesme pied et p r i s » " 6 . 

En t re 1617 et 1620, le d é n o m m é Philippe Auxbreb i s «at édiff ié une b ra s s ine» 

rue de F r a n c e 8 7 . 

Que lques pas sages de la c o u t u m e c o n c e r n e n t aussi les r e s t au ra t eu r s , les bou-
che r s et les b o u l a n g e r s 8 6 . T o u s les hab i t an t s n ' a c h è t e n t pas leur pain au boulan-
ge r : cer ta ins ont « f o u r s en leurs m a i s o n s » 8 1 , c o m m e le l ieutenant E t i enne Mi-
chaul t qui , en 1588. possède un fournil rue de l 'église. 

Le moulin à vent de la cour t ine 4-5, dess iné par Braun et Le Poivre , et men-

t ionné e n c o r e en I643 8 8 , o f f re (ou i m p o s e ? ) ses serv ices au public . 

Un petit m a r c h é se tient dans une halle, au coin de la place et de la rue de 

F rance en face du « P o t d ' E t a i n » . Tou t à cô té , vers la rue du bas t ion 5. il y a 

une peti te « b o u t i c l e » (qu 'y v e n d - t ' o n ? ) 8 1 . La place d ' a r m e s sert aussi de « mar-

ch ié» c o m m e dit le terr ier . On y achè te « b e u r r e , f r o m a g e , œ u f z . p o m m e s , poi-

res et au l t res d e n r é e s » d ' a p r è s la c o u t u m e 8 9 . 

U n e part de la popula t ion est o u v r i è r e : l ' en t re t ien des for t i f ica t ions et des bâti-

men t s militaires fait f r é q u e m m e n t appel à leurs serc ices . Les c o m p t e s du do-

maine de la vi l le9 0 inscr ivent au chap i t re des d é p e n s e s maints pa iement s à des 

maçons , se r ru r ie r s , cha rpen t i e r s , f e r ron ie rs , c lout ie rs , quincai l l iers , br iquet ie rs 

q u ' o n r e t rouve que lquefo i s c o m m e propr ié ta i res de maisons en 1588 8 ' . 

La ville avai t auss i ses en t r ep reneu r s . En 1646, nous l ' a v o n s vu . ceux-ci en-

voient une lettre de do léances à Bruxe l l e s . : les g o u v e r n e u r et r ecep teu r dudict 

Phil ippevil le» les ont obligé « p a r fo rce à l ' a chèvemen t (des travaux), se saisis-

sant de que lque peu de biens pa t r imoniaux qui leur restait pour l 'ent re t ien de 

leur pauvre f a m i l l e » 3 7 . 

Enfin il ne faut pas oubl ier les fonc t ions adminis t ra t ives et jud ic ia i res plus ou 
moins exc lus ives rempl ies par les ma ieu r , é chev ins , gref f ier , r e c e v e u r des finan-
ces , e tc . 

Religion et enseignement 

Bourgeois et so lda ts suivent la messe d a n s l 'église Saint-Phi l ippe bâtie en 155691 

le long de la rue de la cour t ine 2-3. dite de « l 'égliese » 8 1 . à l 'angle de la rue 

concen t r i que (figs. I l et 13). 

Cet édif ice go th ique exis te enco re a u j o u r d ' h u i . Bâti en moel lons et pierre de 
taille, il p r é sen te der r iè re une f açade plane et sous des p la fonds de bois, une nef 
de cinq t r avées sans f enê t r e s , deux bas -cô tés t e rminés par un f aux- t r ansep t et 
éclairés pa r des f enê t r e s en t iers-point , et enfin un c h œ u r à t rois pans pe rcés de 
baies semblab les . 

86 A. DE ROBAULX DE SOUMOY. op. 
cit.. pp. 104 et 106. 
87 A.D.N.. Idem. B 17441. a" 1620. f 20. 
88 Idem. B 17452. a» 1643. 
89 A. DE ROUBAULX DE SOUMOY. 
op. cit.. p. 108. 
90 A.D.N.. Idem. B 17470. B 17399 à 
B 17404. B 17442 à B 17464. 
91 Cfr la pierre eommémorative conservée 
dans l'église, qui, après avoir rappelé les 
circonstances de la fondation de la ville en 
1555. dit: «ET HEC ECCLES1A ANNO 
SEQUENTI CONSTRUCTA». L'ins-
cription complète a été éditée par A. DE 
ROBAULX DE SOUMOY, op. cit.. p. 34. 
La date de 1598, sculptée dans la pierre au-
dessus du portail de l'église, rappelle-t-elle 
une restauration ou une transformation 
d'importance? Le clocher, dans sa forme 
actuelle, date de la restauration de l'église 
en 1906. 
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92 A. DE ROBAULX DE SOUMOY, op. 
cit.. p. 55. 
53 E. D(EL) M(ARMOL). Notes manus-
crites sur Philippeville et quelques localités 
voisines, extrait du t. XVII des A.S.A.N., 
1861-62. p. 27. 
94 A.D.N.. Idem. B 1742. a" 1633. f ' 38. 
95 Idem. B 17444. a" 1635. f" 23v. 
96 Idem. B 17470; a" 1559. f 15. 

A la p remiè re t ravée de la nef . de lourds piliers et une voûte à c ro i sée d 'og ives 
suppor ten t un j u b é et un cour t c locher couver t d ' a r d o i s e s . 

Nef et bas -cô tés sont sépa rés par des piliers ca r r é s c o u p é s de chanf re ins à 
congés et r ecevan t , sur leurs impos tes mou lu rées , des a r c s en plein c int re . Le 

faux- t ransep t , couver t d ' u n plafond plus é levé que celui des bas -cô tés , a aussi 
une plus g rande fenê t re et une bât ière perpendicu la i re l imitée par un pignon 

débo rdan t . 

Le terr ier de 1588K1 précise q u ' u n c imet iè re j o u x t e le s anc tua i r e , et si tue la 
maison du curé sur le même côté de la rue , plus près de la p lace . En 162 6 9 2 , 
que lques rel igieuses recol lec t ines de la ville de L i m b o u r g fonden t un couven t à 
Philippeville, rue du bast ion 3 — d e p u i s rue des Religieuses - cô t é église. L ' an -
née su ivante , elles é lèvent une chapel le par t icul ière . 

Au xviii" siècle, le couven t est «en répu ta t ion par l ' aus té r i t é , la régulari té et la 

bonne ins t ruct ion de la j e u n e s s e » 9 3 . De t emps en t e m p s elles hébergent un chef 

mil i taire: en 1633 n o t a m m e n t , elles reço iven t un pa iement « p o u r avoi r logé le 

l ieutenant o rd ina i re de la g a r n i s o n » 9 4 . 

Bâtiments militaires et publics 

Le terr ier de 1588 localise a s sez p réc i sémen t les cen t r e s v i taux de la fo r t e r e s se . 

Les maisons des au to r i t é s mili taires bo rden t tout na tu re l l ement la p lace . 

La maison du g o u v e r n e u r appar t ien t au roi. Elle s ' é t end en t re la rue de l 'église 

et la rue du bas t ion 2. Elle est a c c o m p a g n é e d ' u n e g range , d ' é t a b l e s , d ' u n e 

peti te é c u r i e 9 5 , d ' u n grand ja rd in et « e n c o i r d ' u n e pet i t te place à he rbe servant 

à blanchir les l inges» . Peut-êt re es t -ce la g rande superf ic ie o c t r o y é e à la de-

meure du g o u v e r n e u r qui a fait d i spara î t re la sect ion de rue c o n c e n t r i q u e de 

l ' î lot. Au res te , p rès du bast ion 2, t o u j o u r s d a n s le m ê m e sec teu r , une «p lace 

vague» a é té « r e n c l o z et reduic te en p raye r i e s» par le g o u v e r n e u r qui «fai t 

prouff ic t du foing et herbe (. . .) par f o r m e d ' é m o l u m e n s » . 

Le capi ta ine de la garn i son . Jean A n c e a u , est logé, lui, en f a c e , d a n s un immeu-

ble lui a p p a r t e n a n t , en t re la rue de la cour t ine 4-5 et celle du bas t ion 4. 

Derr ière sa ma i son , le long de la rue dite des muni t ions , se d re s sen t les maga-

sins à p rov is ions (vivres et muni t ions de guerre) . « A icceluy costel sont les 

maisons de muni t ions , l 'un por les f o u r s , l ' au l t re p o r les gra ins et au l t res provi-

sions tant de v ivres que d 'a r t i l le r ies , en t re lesquel les d e u x maisons y at une 



132 BULLETIN DE I,A COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES SITES 
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Fig. 31. La maison du gouverneur en 
1754. (A.G.V.) 

a> mf »> 
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grande place vague que l 'on dict avoir a insy es te o r d o n n é e doiz l ' é rec t ion de la 

ville pour a y s a n c e des char io tz a m e n a n s ou cha rgeans les d ic tes mun i t i ons» . 

Braun , en e f f e t , recopiant Deven te r , a r eprésen té à cet endroi t précis une 

grande bâ t i sse s u r m o n t é e d ' u n c loche r . Mieux . Le Poivre , au débu t du 

xvti' ' siècle m o n t r e r a , lui. deux bâ t imen t s paral lèles de part et d ' a u t r e d ' u n e 

place vide, l 'un d ' e u x éga lement s u r m o n t é d ' u n campani le . 

On a pa r fo i s voulu voir d a n s le bâ t iment à c locher une d e u x i è m e église. Ne 

faudrait-il pas plutôt identif ier ce c locher avec le « beff roi » dont « l ' édi f f ica t ion » 

est men t ionnée en 1559'"' donc avant le levé du plan de la ville par Deven te r . La 

p résence d ' u n bef f ro i se conçoi t fort bien en un lieu aussi impor tan t q u ' u n arse-

nal. 

Le muni t ionnai re rés ide en face de l ' a r sena l , de l ' au t re cô té de la rue , dans une 

maison a p p a r t e n a n t au roi. Tout à c ô t é , ve rs le r empa r t , il y a un moulin à 

cheva l , peu t -ê t re le moulin à poudre de la fo r t e r e s se cité en 1640? % h l s . 

Le plan de Braun (fig. 3) dess ine un édif ice circulaire à droi te du bast ion 1 : le 

terr ier app rend qu ' i l s 'agi t d ' u n e « t h o u r à p o u d r e » . 

Les d i f fé ren t s bâ t imen t s sont ci tés plus d ' u n e fois d a n s les c o m p t e s de la ville, à 
l 'occas ion de leur en t re t ien ou de leur r é p a r a t i o n 9 0 . Par c o n t r e , nous n ' a v o n s 
pas t rouvé men t ion , avant l ' époque f r ança i s e , du magasin à poudre , t ou jou r s 
d e b o u t , du bas t ion 3. Il ne semble pour tan t pas appar t en i r à la d e u x i è m e moitié 
du xvii' ' s iècle. Bien que non r ep ré sen té sur les plans de Le Poivre (vers 1617) il 
pourra i t da te r de la c a m p a g n e de res taura t ion de la ville aux a l en tour s de 
160097 . Réutil isé par V a u b a n on cons idé re r a , au x v n r siècle qu' i l « n e pouvai t 
ê t re plus mal placé par le danger de m a n œ u v r e r des p o u d r e s d a n s un terrain où 
la dé f ense doit a t t i rer b e a u c o u p de m o n d e » 9 8 . 

Deux c o u p e s de ce bâ t imen t , e x é c u t é e s par les f rança i s en 1750 et c o n s e r v é e s 

aux Arch ives du Génie à V i n c e n n e s 9 9 (fig. 14), mont ren t que la poudr iè re n ' a 

pas t rop souf fer t de sa réaf fec ta t ion c o m m e chapel le en 1922 (fig. 15). 

C ' e s t un bâ t iment de plan rec tangula i re , en moel lons , qui é lève sur des murs 

t rapus une hau te et épa i s se voûte en be rceau brisé à pa remen t intér ieur en bri-

ques et à e x t r a d o s en bât ière couver t d ' a r d o i s e s . 

U n e double por te sous a rc en anse de panier c o m m a n d e son accès . L a lumière 

est pa r c imon ieusemen t d is t r ibuée par deux pet i tes f enê t re pe r cée s dans les pi-

gnons . Que lques é t ro i t e s baies à ch icane assuren t l ' aéra t ion des bari ls de poudre 

posés sur un chan t i e r . 

La galerie d ' a c c è s à la poudr iè re , r ep ré sen t ée à gauche sur la c o u p e longitudi-
nale, da te sans aucun dou te du r éaménagemen t du bast ion par les França is vers 
1668. Elle a d i sparu lors de d é m a n t è l e m e n t de la p lace-for te en 1853-56. Out re 
l ' aménagemen t de l ' in tér ieur pou r le service du cul te , on s ' e s t c o n t e n t é en 1922 
d ' éc la i re r la g r ande salle par de hau tes f enê t r e s en t iers-point . 

%his Idem. B 17450, a" 1640. f ' 36v. 
97 Cfr p. 66. 
98 Cfr note 13. Cela ne prouverait évi-
demment pas que cette poudrière soit anté-
rieure à Vauban: celui-ci plaçait souvent 
un magasin à poudre dans les bastions, 
comme à la citadelle de Lille en 1668. Cfr 
notamment A. VON ZASTROW, op. cit., 
p. 118. 
99 A.G.V., Idem, carton I. 
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Fig. 32. Lu maison du gouverneur am-
putée en 1877. (Photo 1978.) 

100 A.D.N.. Idem. B 17442, a" 1633, 
f°s 34v et 35v. 
101 Cfr p. 72. Le comte de Pagan (traité de 
fortification en 1645) entendait, lui, couvrir 
ses demi-lunes de « baraques en bois ser-
vant de logements aux troupes, mais de-
vant être démolies en temps de guerre pour 
faire place à des approvisionnement en 
saucissons (ou longues fascines), gabions, 
bois de blindage, etc.». A. VON ZAS-
TROW. op. cit.. p. 110. 
102 A.D.N., Idem. B 17446. a" 1637. f" 28. 
103 Idem. B 17449, a" 1639, f ' 32v. 
104 Idem, f ' 33. 
105 Notamment A.D.N.. Idem. B 17442, 
a" 1633. f" 33. 
, 06 A.G.V., Idem, carton II, n" 3. 
106bis A .G.V. . Idem, carton II. n" 46. 
107 Cfr p. 72. 

En 1633100 ou un peu avan t , on a cons t ru i t , aux fra is du roi, des b a r a q u e s , 
v ra i semblab lement en bois, pour loger l ' in fan ter ie et la cava le r i e , innovat ion , 
nous l ' avons di t , d a n s une ville où le soldat loge chez le bourgeo i s ou d a n s sa 
p ropre maison . Ces bâ t iments préf igurent les c a s e r n e s que les F rança i s é lève-
ront à Philippeville d a n s la deux ième moitié du x v i r s iècle. Où sont s i tuées ces 
p remiè res c a s e r n e s ? On les imagine sans diff icul té d a n s les «p l ace s v a g u e s » 
donc près des r e m p a r t s : c ' e s t en tout cas l ' endroi t que les F r a n ç a i s chois i ront 
pour les leurs " " . 

En 163 7 1 0 2 il y a au moins sept b a r a q u e s avec c h e m i n é e s et pui ts et deux ans 

plus ta rd , on r emplace les « c o u c h e s , c r èches et râ te l ie rs» des b a r a q u e s de la 

cavaler ie qui «ava ien t é té ruynées par les c roa t e s qui y ava ien t logés» 103 . 

La m ê m e a n n é e on remplace la co rde de l 'hor loge de Phi l ippevi l le : sans dou te 

ce t te dern iè re se situe-t-elle c o m m e à l ' é p o q u e f r ança i se , au d e s s u s du pui ts de 

la place d ' a r m e s " ' 4 . Ce puits a é té c r e u s é , lors de l ' é rec t ion de la ville, au cen t re 

de la place. Il appara î t souvent d a n s les c o m p t e s à l ' o ccas ion n o t a m m e n t du 

r emplacemen t de sa cha îne ou des s e a u x 1 0 5 . Sur tous les p lans il est protégé pa r 

un édicule qui a dù ê t re rebâti p lus ieurs fois . On conse rve à V incennes un dess in 

de ce pui ts , t racé en 17541 0 6 (fig. 16). Tel qu ' i l appara î t , Péd icu le devait da te r de 

la r e s taura t ion de la ville a p r è s 1668. Une pho tograph ie an té r i eu re à 1875 

(fig. 17) nous le m o n t r e t r an s fo rmé (après 1754 d o n c ) : des a r c a d e s en maçonne -

rie ont remplacé le suppor t en bois. Préc i sons que ce pui ts étai t publ ic . 

Une halle enf in o c c u p e en 1588 dé jà , nous l ' a v o n s d i t 1 0 7 , un coin de la place. 

Elle «a es te ér igée au f ra iz du c o m m u n et b o u r g e o i s i e » . « E l l e d e m e u r e aussi 

c o m m e place p u b l i q u e » 8 1 . 

La halle ac tue l le , qui a servi long temps aussi d 'hô te l de ville, se d r e s se sur la 
m ê m e parcel le . Elle doit da t e r , d a n s son état ac tue l , des d e r n i è r e s a n n é e s du 
XVIII'' s iècle. Elle a remplacé un édif ice dont on possède e n c o r e un plan et une 
é lévat ion e x é c u t é s , eux-auss i . en 1754 106 (fig. 18): onze a rc s en plein c int re po-
sent sur de f ines co lonnes à socle et chap i t eau . Il n 'es t pas sûr que ce t te an-
c ienne halle soit celle-là m ê m e q u ' o n men t ionne en 158858 c a r ses a r cades res-
semblent for t à cel les d ' a u t r e s édi f ices de la ville cons t ru i t s par les F rança i s 
dans le de rn ie r t iers du XVII ' s ièc le 1 0 6 . En 1782 d ' a p r è s les a r ch ive s l 0 6 b i s la 
vieille halle est d a n s un état de ruine tel qu ' i l est déc idé de la r econs t ru i r e . Deux 
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pro je t s — dont on ne connaî t pas la t eneur — sont p roposés . La halle qui o rne 

main tenan t la place de Philippeville est sans dou te la réal isat ion de l 'un 

d ' e u x l 0 7 b i s . 

Elle p résen te d e u x n iveaux en pierre de taille c o u r o n n é s par une belle corn iche 

moulu rée . Du cô té de la rue de F rance , le r ez -de -chaussée est ouver t par cinq 

a r c a d e s à piliers c a r r é s tandis que sur la p lace , on en t re sous une longue plate-

bande por t ée par d e u x co lonnes t o scanes . L ' é t age est éclairé par des baies rec-

tangula i res . U n e a n n e x e abr i tant l ' e sca l ie r à l 'angle de la rue du bast ion 5 (rue 

de la Balance) , mon t r e un coquet pignon percé d ' u n ocu lus et bo rdé d ' u n e dou-

ble volu te . 

II. M A I T R E S E B A S T I E N VAN N O Y E N . I N G E N I E U R 

« Semblab lemen t en l 'art de Arch i t ec tu re et Scu lp ture , ne nous ha défail ly ny 
deffai l lent p lus ieurs vail lans pe r sonnages no tab les , c o m m e plus f r a i schemen t fu-
rent Sébas t ien d ' O y e d ' U t r e c h t , t rès -grand Archi tec te de l ' E m p e r e u r Char les 
c inqu iesme et du Roy Philippe son fils, lequel avec grand h o n n e u r et louuange . 
dese ignâ et o r d o n n a Char l emont et Philippe-ville, villes t r è s - fo r t e s sur les f ron-
t ières ( . . . ) » I 0 8 . 

Ce passage de la « Descr ipt ion de tout le Pa is -Bas» (1567) de Louis Guichard in 

est pé rempto i r e . Son asser t ion semble d ' a i l l eurs c o n f i r m é e par que lques archi-

ves c i tées d a n s le p résen t art icle. 

Tou te fo i s la convic t ion ne pour ra naître que d ' u n e x a m e n comple t des a rch ives 

t rai tant de la pe rsonna l i t é de Sébas t ien van N o y e n . 

Une biographie cr i t ique de l ' a rch i tec te fe ra l 'obje t d ' u n e p rocha ine é tude où 

tout ce qui a dé jà paru sur la ques t ion se rapassé au cr ible . N o u s e spé rons pou-

voir ainsi déf inir a v e c plus d ' e x a c t i t u d e la place qu ' a o c c u p é cet U t rech to i s dans 

l ' évolut ion de l ' a r ch i t ec tu re militaire et civile de la Rena i s sance aux anc iens 

Pays -Bas e spagno l s . 

•tff 

Fig. 33. Maisons du XVlir 
France. IPhoto 1971). 

siècle, rue de 

111. P H I L I P P E V I L L E F R A N Ç A I S . H O L L A N D A I S E T B E L G E 

C o m m e un grand n o m b r e de fo r t e r e s se s e spagno les . Philippeville est cédé à la 
F rance en 1659 par le Tra i té des Py rénées . Appelé à j o u e r un rôle impor tan t en 
p remiè re ligne du « p r é c a r r é » de Vauban ( 1633-1707) , 0 9 . il e s t . dès 1668. soi-
gneusemen t r emode lé par le grand ingénieur f r a n ç a i s 1 1 0 . 

« C e fut à ce t te é p o q u e que Louis XIV chargea mons ieu r de Vauban de faire de 

ce t te place une ville de guer re respec tab le et capable d ' e m p ê c h e r l ' ennemi de 

péné t r e r d a n s ce t t e part ie de la F rance (entre Avesne et Charlemont). Vauban 

jugea ce t te posi t ion si avan tageuse non seu lement pour la dé f ense de la f ron t i è re 

mais enco re pour se por te r dans les Pays-Bas et de prof i ter de la proximi té où 

elle se t rouve des p laces de Char le ro i , N a m u r et Bruxel les , qu' i l a employé les 

m o y e n s les plus p rop ices à t i rer parti de l ' ence in te de ce t te p l ace» ' " . 

Il ressort de l ' examen des a rch ives du Génie d é p o s é e s à V i n c e n n e s " 2 q u ' e n 

1671 une g rande part ie du travail est dé jà accompl ie et q u ' e n 1691, l ' ence in te 

acquier t la conf igura t ion qu 'e l le c o n s e r v e r a p resque intacte j u s q u ' à sa démoli-

tion en 1853-56. 

En 1698, le plan en relief de Philippeville enrichit l ' ex t raord ina i re collect ion de 

m a q u e t t e s de villes réa l i sées sur o rd re de Louis XIV dès 16681 1 1 (fig. 20). 

Plans, c o u p e s et profi ls des for t i f ica t ions et des bâ t iments de la ville abonden t à 

Vincennes . G r â c e aux mémoi res qui les a c c o m p a g n e n t , il est possible de re-

cons t i tuer l 'o rganisa t ion de la fo r t e re s se à l ' époque f r ança i se . Pareille é tude ne 

peut ê t re env i sagée d a n s le cadre de cet art icle essent ie l lement c o n s a c r é au Phi-

lippeville espagnol . Que lques d o n n é e s d ' o r d r e général suff i ront ici, éc la i rées par 

un plan de 1714 pour les for t i f ica t ions , et par d e u x plans de 1773 et 1810 pour les 

bâ t iments (figs. 23, 24 et 3 0 ) " 3 b i s . 

I07his L'édifice peut se comparer avec la 
caserne (h) (p. 76) construite en 1785: 
même appareil, mêmes appuis de fenêtres, 
mêmes cordons et même type de corniche. 
,0" L. GUICHARDIN. op. cit.. p. 135. 
109 A. VON ZASTROW. op. cit.. p. 135. 
110 COL. AUGOYAT. Aperçu historique 
sur les fortifications, les ingénieurs et sur 
le corps du Génie en France, t. I. Paris. 
1858. p. 82. 
111 DE CAUX DE BLACQUETOT. op. 
cit. 
112 A.G.V., Idem. carton I. nos 2 et 3. 
113 Ce plan relief fut emmené comme butin 
de guerre par les Prussiens en 1815 et dé-
truite dans l'incendie du Zeughaus de 
Berlin en 1944. Le Musée des Invalides de 
Paris conserve une photo de cette ma-
quette. 
ll3bis A.G.V., Idem, carton I. n"21: car-
ton IL n" 29, carton III, n" 47. 
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I. L e s for t i f ica t ions 

Fig. 34. Maison du xvtr siècle, rue des 
Religieuses (ou du bastion 3). (Photo 
1971.) 

1,4 A. DE ROBAULX DE SOUMOY.op. 
cit.. p. 70. 
115 A.G.V.. Idem, carton 3. a" 1812. 

Vauban conse rve à la place son t racé originel mais modif ie cou r t i ne s et bas t ions 

qu'i l c o u v r e par un grand nombre d ' o u v r a g e s ex té r i eu r s , d o n n a n t à l ' ensemble 

un aspect étoilé ca rac té r i s t ique . 

«Il y établit aussi une guer re sou te r ra ine qui en fait toute sa f o r c e » 1 3 : un réseau 

t rès dense de galer ies de con t re -mines d a n s l ' e s ca rpe des bas t ions et sous les 

a v a n c é e s des deux peti ts f ron ts . 

Les cour t ines et les f aces (A) et f lancs (B) des bas t ions , tous t e r r a s s é s , reçoi-

vent un nouveau rel ief : un terre-plein avec banque t t e à f an t a s s ins s ' ab r i t e der-

rière un parape t sou tenu par un mur de pierre et dont le fo r t ta lus vient mour i r 

der r iè re une e s c a r p e en moel lons c o u r o n n é e d ' u n co rdon (fig. 21). 

Les bas t ions sont pleins. Seul le bast ion 3 c o n s e r v e un disposi t i f à ori l lons (C). 

Les au t r e s ont des f l ancs non ren t ran t s pe rpend icu la i res aux cour t ines , à 

l ' except ion du f lanc droi t du bast ion 2 qui est perpendicu la i re à la ligne de dé-

fense . 

Les bas t ions 2. 4 et 5 por tent des caval ie rs (D) qui fo rmen t une s e c o n d e ligne de 

pa rape t . Un r e t r a n c h e m e n t (E) f e r m e la forge des bas t ions 2, 3, 5 et 1. Aux deux 

premiers il s 'agit d ' u n e sect ion de cour t ine tenail lée et p r é c é d é e d ' u n petit f o s sé : 

aux au t res c ' e s t un r edan . auss i dé fendu par un fossé , et don t l ' angle est o c c u p é 

par une tour -bas t ionnée (F) (fig. 22). 

« A la gorge de chacun des bas t ions de ce f ront (5-1), s o u s le terre-plein du 

r e t r anchemen t sont p lacés trois sou te r ra ins (ou casemates passives) t rès vas t e s 

et très hau ts , paral lèles et d i sposés suivant la d i rect ion de la capi ta le (axe du 

bastion). Celui du milieu ( . . . ) c o m m u n i q u e à une t rès belle c a s e m a t t e (ac t ive ) 

prat iquée d a n s la tou r bas t ionnée (1" niveau)', deux o u v e r t u r e s p ra t iquées d a n s 

chacun des pieds droi ts (ou longs côtés) du souter ra in du milieu laissent une 

communica t ion libre aux deux sou te r ra ins qui y sont a d o s s é s ( . . . ) ; à leur ext ré-

mité . du cô té du fos sé du r e t r a n c h e m e n t , sont p lacés deux f o u r s ( . . . ) ; un pui ts 

(. . .) placé au milieu dudit souter ra in de la droi te fourni t l ' eau nécessa i r e pour le 

service des fou r s . Une fenê t re o u v e r t e à la gorge les éc la i re» 1 3 . 

Ces c a s e m a t e s pass ives et cel les , moins impor t an t e s , des a u t r e s bas t ions , peu-

vent abr i te r env i ron 700 h o m m e s " 4 . 

La ville c o n s e r v e ses deux por tes t andis qu-'une po te rne est a m é n a g é e sous les 

trois g randes cour t ines pour donne r accès aux dé fense s ex t é r i eu re s . 

Dans le fossé sec (V), une tenaille bas t ionnée (G) c o u v r e la base des cour t ines . 

Au-delà du fossé , au milieu de c h a q u e f r o n t , s ' é t end une demi- lune (H) à réduit 

(T) accos t ée de deux ravelins (I) (sauf au petit f ront 3-4). t ous trois bo rdés par 

leur p ropre fossé . Un chemin - couve r t (J) à p laces d ' a r m e s sai l lantes (K) et 

r en t ran tes (L). barré de t r ave r ses (M), cour t tout au long de la c o n t r e s c a r p e . Au 

bout de son glacis (N). neuf lunet tes (U) . elles aussi p r é c é d é e s d ' u n chemin-

couve r t . cons t i tuen t la p remière ligne de d é f e n s e . 

Les ouv rages ex té r i eu rs , appe lés « d e h o r s » , ont pour bu t , non seu lement 
d ' é c h e l o n n e r la d é f e n s e , mais aussi de couvr i r au mieux l ' é léva t ion des court i -
nes et bas t ions . Dans l ' idéal , leur pro jec t ion doit fa i re naî t re un plan incliné 
visuel montan t du glacis j u q u ' a u s o m m e t de l ' ence in te pr incipale . A Philippe-
ville, le sy s t ème n ' e s t pas parfa i t . Le f ront 1-2 par e x e m p l e , « p ê c h e parce qu' i l 
n ' es t pas a s sez c o u v e r t , le bast ion I est vu j u s q u ' a u t iers de son é léva t ion et 
celui 2 l 'est p r e s q u e j u s q u ' a u p ied» 13. Les tenail les des cou r t i ne s sont t rop bas-
se s : «le peu de relief de ces ouvrages a ( . . . ) l ' i nconvén ien t de découv r i r t rop la 
cour t ine » 11S . 

A la fin du mois de ju in 1815, les P russ iens , en rou te vers Par is , inves t issent 
Philippeville. Le 8 aoû t , ap rè s un cour t siège, où le bast ion 5 est ce t te fois en-
core choisi c o m m e point d ' a t t a q u e , la garn ison se rend. 

L e trai té de Paris du 20 n o v e m b r e 1815 cède la fo r t e re s se aux Hol landais qui la 

res tauren t en t re 1816 et 1818. 
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En 1820. « s a n s q u ' o n puisse exp l iquer le motif de ce t te m e s u r e » " 6 les rédui ts 

des demi- lunes d e s t rois g rands f ron t s sont déman te l é s . Les lune t tes subissent le 

m ê m e sor t , sauf une . 

La c o n f é r e n c e de L o n d r e s de 1831 impose au j e u n e et neu t re r o y a u m e de Belgi-

que la démol i t ion de que lques unes de ses fo r t e r e s ses , parmi lesquel les Philip-

peville. Ce t te m e s u r e res te ra longtemps sans exécu t ion . Le d é m a n t è l e m e n t de la 

place n 'es t e n t a m é e q u ' e n 1853 et s ' a c h è v e en 1 8 5 6 " 7 . 

A l ' emp lacemen t d e s cour t ines , on t r ace a lors un boulevard et les rues rad iantes 

sont p ro longées d a n s la c a m p a g n e . 

Cer ta ins t r acés c a d a s t r a u x , des ondu la t ions du terrain et m ê m e que lques vesti-

ges plus impor tan t s é v o q u e n t enco re a j o u r d ' h u i l ' a r t icula t ion des ouvrages si-

tués au-delà de l ' anc ien f o s s é : demi- lunes , ravel ins , lune t tes , chemin-couver t et 

glacis. La pho tograph ie aé r ienne est t rès révéla t r ice à cet éga rd . 

Les plus in té ressan t s vest iges sont c eux des ravel ins gauche et droit du f ront 2-3 

et c eux du ravelin g a u c h e du f ront 4-5. Le premier de ces o u v r a g e s a , malgré 

l ' é c ra semen t de son relief, c o n s e r v é p re sque tout son d ispos i t i f : terre-plein , 

banque t t e à f an ta s s ins , pa rape t , maçonne r i e d ' e s c a r p e (éclatée) , fos sé , chemin-

couver t et glacis. 

U n e bonne par t ie du réseau souter ra in de con t re -mine est e n c o r e en place , prin-

c ipa lement sous l ' anc ien bas t ion 4. 

L ' anc i en f ront 4-5. p resque libre de c o n s t r u c t i o n s , méri terai t d ' ê t r e c lassé , tant 

pour les ondu la t ions for t suggest ives de son sol que pour la beau té de son site 

e sca rpé . 

Fig. Maisons des XVUf et XIX' siècles 
au côté Est de la place d'armes. (Plioto 
1971.) 

2. La ville 

A la f in du x v i r s i è c l e " " , p re sque tout Philippeville est dé jà r é aménagé par le 
nouvel o c c u p a n t . 

Bornons -nous à local iser sur les plans de 1773 et 1810 (figs. 24 et 30) les bâti-

men t s impor tan t s de la fo r t e res se . Ils sont dus aux França i s pour la p lupar t , 

que lques -uns ont é té r écupé ré s , agrandis ou t r a n s f o r m é s " 9 . 

Des c a s e r n e s 1 2 0 pour 3000 h o m m e s sont cons t ru i t e s le long des r e m p a r t s : t rois 

pour la cavaler ie (a, b , c) . qua t re au t r e s pour l ' infanter ie (d. e , f , g) (figs. 25 à 

27). En 1785, une de rn iè re case rne (h) est é levée au bas de la rue du bast ion 2. 

Deux co rps d ' é c u r i e (i) v iennent s ' é t e n d r e devan t la p remière ca se rne de cavale-

rie (a). Abreuvo i r (j), manège (k) et grange à foin (I) sont g r o u p é s non loin de là, 

derr ière le bas t ion 2. 

L ' a r sena l espagnol (m) est cons idé rab l emen t agrandi . La poudr iè re (n) du bas-
tion 3 est c o n s e r v é e , t rois au t res sont bât ies der r iè re la cour t ine 4-5, à proximité 
de l ' a rsenal . 

Près de celui-ci éga lement s ' éd i f ie ra , au x v n r siècle s eu l emen t , un impor tant 

hôpital militaire (p). Des co rps de garde (q) (figs. 28 et 29) sont installés der r iè re 

les po r t e s de la ville, d a n s leur demi- lune et au milieu de t rois g randes cour t ines . 

Un m ê m e bâ t iment (r) sur la place d ' a r m e s servira de co rps de garde et de 

prison militaire et civile. Le pui ts cent ra l (s) reçoit une nouvel le couve r tu re . La 

maison du g o u v e r n e u r (t) est p resque en t i è rement r enouve lée (fig. 31) et on 

é lève pour le c o m m a n d a n t de garnison un véri table hôtel par t icul ier (u) avec 

d é p e n d a n c e s et j a rd in , au coin de la place et de la rue du bas t ion I. 

Peu a p r è s 1782 sans d o u t e , la halle (v), nous l ' avons di t . est rebât ie au m ê m e 

endro i t . 

On en tend la m e s s e d a n s la m ê m e église (w). La cure (x) j o u x t e les d é p e n d a n c e s 

du g o u v e r n e u r de l ' au t re cô t é de la rue. 

Les Récol lec t ines qui ont dé jà é t endu leur couven t (y) en 1654 et 1657 annexen t , 
ve rs 1670, un terrain qu ' e l l e s t r ans fo rmen t en ja rd in . En 1682, elles é lèvent un 
ouvroi r et une in f i rmer ie 1 2 1 . 

1.6 A. DE ROBAULX DE SOUMOY, op. 
cit.. p. 83. 
1.7 Idem. pp. 86 et 97. 
1 .8 Cfr A.G .V . , Idem. Carton L 
119 Un examen approfondi des bâtiments 
subsistants et des archives s'y rapportant, 
précisera peut-être dans quelle mesure les 
français ont pu récupérer des installations 
militaires espagnoles. 
Il est possible que quelques édifices consi-
dérés comme neufs dans ce paragraphe 
aient été bâtis sur un noyau ou au moins 
sur un emplacement espagnol. 
120 Les plans masse de ces casernes sont 
similaires à ceux des bâtiments de la cita-
delle de Lille, élevés par Vauban après 
1668. Cfr COL. ROCOLLE. op. cit.. t. II, 
p. 133 et M. PARENT et 3. VERROUST. 
Vauban. Paris, (1971), p. 158. Comparer 
aussi un projet de caserne (fig. 27), ap-
prouvé par Vauban en 1689 {Idem. p. 159). 
avec une caserne de Philippeville (fig. 25): 
mêmes types d'élévation et de plan 
(A.G.V., Idem, carton II, n° 3, 1754 - Un 
mémoire de 1671 parle de «casernes qui 
sont bâties depuis peu» (Idem, carton 1. 
n" 2). 
121 A. DE ROUBAULX DE SOUMOY, 
op. cil., pp. 56 et 71. 
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Fig. 36. Côté Nord de la place d'armes: 
maison d'angle remontant à 1719 et. à sa 
droite, la Justice de Paix du XIX- siècle. 
(Photo 1971.) 

La révolut ion cependan t c h a s s e r a les rel igieuses et fe ra d i spara î t re leur cha-

pelle. 

Enf in , p re sque tou tes les maisons par t icul ières sont rebâ t ies à l ' é p o q u e f ran-

çaise , par t i cu l iè rement a u XVII I e s iècle. 

Sous la domina t ion hol landaise dé jà , sui te à une d iminut ion de la ga rn i son , 

que lques bâ t imen t s militaires sont v e n d u s à des c iv i l s 1 2 2 . Après le déman tè l e -

ment de la p lace- for te en 1853-56, les au t r e s sont acquis par des par t icul iers qui 

les subdiv i sen t , les t r a n s f o r m e n t ou m ê m e les dé t ru i sen t . 

A u j o u r d ' h u i seule la case rne de 1785 (g) sert encore à l ' a r m é e . 

Subsis tent n o t a m m e n t , dans un état de conse rva t ion t rès var iab le , la c a se rne de 

cavaler ie (a), les c a s e r n e s d ' in fan te r i e (d) et (f). l 'hôpital militaire (p) et une aile 

de la grange à foin (1). Que lques murs ex té r i eu r s de l ' anc ien arsenal (m) délimi-

tent à p résen t un grand j a rd in . 

La poudr iè re du bas t ion 3 (n) a é té t r a n s f o r m é e en chapel le en 1922, dédiée à 

N o t r e - D a m e - d e s - R e m p a r t s . 

Le puits (s) de la place est r ecouver t depu i s 1875 par une s ta tue mass ive de la 

p remière reine des Belges. 

L a maison du g o u v e r n e u r (t) fort t r a n s f o r m é e au XIX1, siècle a é té a m p u t é e de 

moit ié en 1877 (fig. 32) mais a c o n s e r v é une part ie de ses d é p e n d a n c e s rue de 

l 'Egl ise . 

L 'ég l i se (w) a été sé r i eusement r e s t au rée en 1906, la halle (v) conso l idée ap rè s 

1940. Une école t enue par des rel igieuses s ' e s t instal lée dans que lques bâ t imen t s 

de l ' anc ien couven t (w). 

La major i té des maisons par t icul ières de Philippeville da te enco re du xvni'* siè-

c l e : avec le beau plan rad io-cencen t r ique du xvt» siècle, elles d o n n e n t à la ville 

tout son c a r a c t è r e et tou t son c h a r m e (figs. 33 à 36). 

122 Idem. p. 83. 
123 M. PARENT et J. VERROUST, op. 
cit., p. 301. 
124 Photographie tirée de M. PARENT et 
J. VERROUST, op. cit.. p. 246. 



124 BULLETIN DE I,A COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES SITES 

L E X I Q U E 

reprenant en majeure partie les définitions des Principes d'analyse scientifique IArchitecture) de l'Inventaire général des Monuments et 
des Richesses Artistiques de la France, Paris, 1972. 

BASTION (bolewerd, bolwer. bollewercq, bollewert. boulevers, 
boulevard). Partie saillante d 'une enceinte fortifiée, qui a rem-
placé les tours carrées ou rondes des anciennes forteresses. Le 
bastion est une grande masse de terre, ordinairement revêtue de 
maçonnerie ou de gazon, construite aux angles de la surface for-
tifiée. et même quelquefois sur les côtés (courtines) lorsqu'ils 
sont fort longs. Sa figure est à peu près celle d 'un pentagone. Il 
est composé de deux faces qui forment un angle saillant vers la 
campagne et de deux flancs qui joignent les faces à l'enceinte 
Son côté intérieur est appelé gorge. Le bastion est plein lorsque 
toute sa capacité intérieure est remplie par le terre-plein du rem-
part et vide lorsque le terre-plein borde ses parapets sur une 
certaine largeur seulement. Les flancs peuvent être couverts, 
c'est-à-dire retirés derrière des massifs semi-circulaires appelés 
orillons, et étagés, c'est-à-dire formés d 'une suite de terrasses à 
ciel ouvert. 

BANQUETTE A FANTASSINS. Sorte de gradin accolé au pa-
rapet d'un rempart ou d'un chemin-couvert pour permettre au 
soldat de tirer au-dessus de ce parapet. 

CASEMATE (cazematte). Chambre voûtée à l 'épreuve de l'ar-
tillerie. Elle est dite active lorsqu'elle est destinée à servir d'em-
placement de tir et passive lorsqu'elle ne peut servir que d'abri. 
Au xvp siècle ce terme s'emploie aussi pour les chambres de tir 
à ciel ouvert aménagées dans les flancs des bastions. 
CAVALIER. Ouvrage en terre-plein, destiné à recevoir de l'ar-
tillerie, élevé au-dessus d'un autre ouvrage ou au-dessus des 
courtines pour doubler le feu de ceux-ci. 

COURTINE (gordinne). Partie de rempart comprise entre deux 
bastions. 

Dt^MI-LUNE (demy-lune). Bordé d'un fossé en face d 'une 
courtine, ouvrage bas terrassé, le plus souvent à escarpe maçon-
née. Elle est composée de deux faces formant un angle saillant, 
parfois de deux flancs et d 'une gorge ouverte. Elle inclut quel-
quefois un réduit détaché, de même forme, qui commande son 
terre-plein. 

ESCARPE. Paroi intérieure du fossé. Par extension, la face du 
rempart qui plonge dans le fossé. Le contrescarpe est la paroi 
extérieure du fossé. 

FRONT BASTIONNE. Partie de l'enceinte comprise entre les 
pointes de deux bastions voisins, et donc composée, outre les 
ouvrages extérieurs, d 'une courtine et de deux demi-bastions. 
GABION. Panier cylindrique sans fond, rempli de terre et for-
mant un parapet de protection. 

GALERIE DE CONTRE-MINE. Galerie aménagée dans les es-
carpes afin de permettre au défenseur de localiser, par l 'écoute, 
les travaux de sape de l'ennemi. 

GLACIS. Plan incliné qui raccorde la crête du chemin-couvert 
avec le niveau naturel du terrain qui s'étend devant la place. 
LIGNE DE DEFENSE. Distance comprise entre le flanc d'un 
bastion et l 'extrémité de l'ouvrage à flanquer. 
L U N E T T E . Ouvrage avancé, de même forme que la demi-lune 
mais extérieur au front bastionné. 

RAVELIN. Synonyme de demi-lune, souvent employé pour les 
petites demi-lunes qui encadrent une plus grande. 
REDAN. Ouvrage en forme de V dont l'angle saillant est tourné 
vers la campagne. 

RETRANCHEMENT. Ligne de fortification qui ferme un ou-
vrage du côté de la place-forte. 

TENAILLE. Ouvrage bas placé devant la courtine d'un front 
bastionné et formé de deux faces en angle rentrant qui sont géné-
ralement sur le même alignement que les faces des bastions voi-
sins. La tenaille bastionnée (comme à Philippeville) a le tracé 
d'un front bastionné. 

TERRE-PLEIN. Plate-forme supérieure du rempart servant 
d'emplacement de tir. 

TOUR-BASTION NEE. Tour ayant l'aspect d'un bastion en ré-
duction. Les tours bastionnées de Philippeville ont un rez-de-
chaussée casematé et une plate-forme supérieure à ciel ouvert 
protégée par un mur épais. Ces deux niveaux sont pourvus 
d'embrasures à mousquets et fusils qui commandent le fossé de 
la tour et le terre-plein du bastion qui la précède. 
TRAVERSE. Massif de terre élevé perpendiculairement au pa-
rapet d'un rempart ou d'un chemin-couvert pour se protéger des 
tirs en enfilade et limiter le dégât des bombes. 
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1 Louis Abry (1643-1720) et son fils Si-
mon-Joseph (1675-1756) furent hérauts 
d'armes de la principauté de Liège: à ce 
titre ils réunirent une abondante collection 
de fragments généalogiques et de blasons 
très estimée par les spécialistes de ces 
sciences. Voir l'introduction de Guy 
POSWICK à son édition d'un Armoriai 
d'Abry, publié à Liège en 1956. 430 pages 
in 4". 

Les his tor iens d ' a r t ont r a rement le plaisir de découvr i r et de faire conna î t re un 

recueil de dess ins d ' a r t i s t e s . Ceux de l 'ar t mosan enco re moins que les au t r e s . 

En rec lassant le f o n d s A b r y ' . au dépôt liégeois des Arch ives de l 'E t a t . M a d a m e 

Rouhar t -Chabo t a mis la main sur un regis t re , le n" 21, pa r t i cu l i è rement intéres-

sant à cet égard . Elle publiera p rocha inemen t un inventa i re détai l lé de ce ma-

nuscri t . 

C o m p r e n a n t 298 pages env i ron , mesu ran t 32,5 x 20,5 c m . il cont ient pr incipa-

lement des cop ies de listes de m e m b r e s des mét ie rs des houi l leurs et des 

char l iers (pp. 1-31) suivies d ' u n e t ren ta ine d ' a u t r e s pages non n u m é r o t é e s 

con tenan t des index de n o m s de famil les , al ignés en 8 co lonnes puis enfin un 

index des rel iefs du métier des char l ie rs . 

Une dern iè re part ie cont ient des listes de m e m b r e s de mét ie r s inscri ts de 1417 

au début du 18'' s iècle, 1719 p robab l emen t . Ces pages sont t an tô t fo l io tées , tan-

tôt paginées , de 1 à 237; la fin du regis t re semble pe rdue quo ique la reliure 

cousue sur trois rubans , exis te e n c o r e , fa t iguée. Les pla ts sont pe rdus , eux 

auss i . L e registre a é té e n d o m m a g é par de l 'eau qui a a t te int les bords . 

Cet article était a c h e v é depuis longtemps lo rsque l ' au teur a eu conna i s sance de 

celui de M a d a m e Lho i s t -Co lman , publié d a n s ce m ê m e bullet in. A la note 108, 

elle y établi t que les lambris de l 'église Sa in t -E t ienne de Liège, sont dus au 

dess in de Louis Abry . Dès lors , on peut conc lu re qu' i l est p r e s q u e cer ta in que 

ce peintre est l ' au t eu r du recueil de dess ins . 

C o m m e le registre est tantôt paginé, tan tô t fol ioté , tantôt d é p o u r v u de numéro -

tat ion, la place du dess in est par fo is difficile à préc iser . 

La rel iure, pos té r ieure à la c réa t ion des dess ins n ' a pas facil i té la consu l ta t ion 

du regis tre , des cah ie r s ayan t é té c o u s u s au beau milieu de dess ins qui o c c u p e n t 

deux pages . C ' e s t ainsi que deux dess ins sont « pa r t agés» en deux moit iés , por-

tant les n u m é r o s 15 et 17 d ' u n e par t , 8 et 33 d ' a u t r e par t . 

Les pages ou fol ios I à 142 de ce t t e part ie por tent 63 dess ins d ' a r c h i t e c t u r e ou 

de déco r s a r ch i t e c tu r aux plus deux paysages fanta is i s tes . 

Les dess ins semblen t avoir é té exécu t é s bien avant que le regis t re ne soit utilisé 

pour le tex te , écri t t ê t e -bêche ; celui-ci o c c u p e les pages n o m b r e u s e s qui é ta ient 

res tées vierges et la part ie des feuil les la issées vides par les dess ins que le scribe 

a p re sque t o u j o u r s r espec tés en les c o n t o u r n a n t . Les c roqu i s sont pour la plu-

part dess inés à l ' encre b rune , par fo is au c r a y o n , avec r ehau t s de lavis gris clair, 

excep t ionne l l ement brun pour indiquer la part ie do rée des c a d r e s r ep résen tés . 

Seuls les deux paysages sont à la sanguine . Vu leur place et leur na ture par t icu-

lières, ils por ten t un numéro bis d a n s le présent inventa i re . 

Les 63 dess ins sont des pro je ts de c h e m i n é e s , de c a d r e s pou r des t ab leaux , 

d ' au t e l s , de s tal les , de ba lus t rades , d ' o r n e m e n t s , de d é c o r s , d ' a r m o i r i e s ; l 'ar-

ch i tec ture est r ep ré sen t ée par le plan et les é léva t ions de la ma i son du d o c t e u r 

(de) Bémy . à E s n e u x , par la vue d ' u n petit châ t eau non ident i f ié , la perspec t ive 

d ' u n e coupo le , des co lonnes . 

Par fo is le des t ina ta i re du projet est indiqué; souvent il est omis . Parfois la pré-

sence d ' a rmo i r i e s a permis un début d ' o r i en t a t i on pour la r e c h e r c h e . 

Les des t ina ta i res c o n n u s sont ou t re le d o c t e u r de Bémy les é chev in s de Liège, 

les églises paroiss ia les de S t -André et de S t -E t i enne à Liège, les a b b a y e s du Val 

S t - L a m b e r t . de S t - Jacques , de S t -Trond et de Vivegnis . 
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Les pe r sonnages c i tés ou identif iables par leurs a rmoir ies appa r t i ennen t au der-

nier quar t du xvii ' s iècle. 

Les dess ins ne por tent a u c u n e s ignature sauf d e u x : le 35, signé Louis Abry , et 

le 38. signé S. F u s s ; le n" 44 por te une ment ion d ' a u t e u r ainsi l ibellée: dessein 

de l'advocat d'Ouffet; c ' e s t , s ans dou te , une copie d ' u n original dû à cet ar t is te . 

A ma c o n n a i s s a n c e , les œ u v r e s d ' a r t dess inées ici, si elles ont vu le j o u r , sont 

tou tes dé t ru i tes ou dép lacées ; les au t eu r s anc iens n ' en parlent pas ou ne les 

a t t r ibuent pas à un a r t i s t e : l ' au teur du recueil res tera donc inconnu j u s q u ' a u 

moment où la consu l ta t ion des a rch ives , sur tout les c o m p t e s des églises où elles 

étaient p lacées , révé lera le nom de celui qui les avait c o n ç u e s ; les monograph ies 

dont on d ispose ac tue l l ement pour ce r t a ines d ' e n t r e el les, é tant mue t t e s à cet 

égard . Osera i t -on les a t t r ibuer p rov i so i rement à Louis Abry ? 

Les nombreux dess ins par tagés en deux par un trait vert ical invisible ne peuvent 

ê t re que des pro je ts laissant au client le choix en t re les deux déco r s , selon la 

c o u t u m e a n c i e n n e . 

Si f r agmenta i re que soit cet te d o c u m e n t a t i o n , elle cons t i tue un appor t notable à 

la conna i s sance si imparfa i te de l 'a r t liégeois de la fin du x v i r siècle. 

Sigles: B.I.A.L. = Bulletin de l'institut archéologique liégeois 
B.S.A.H.D.L. = Bulletin de la société d'art et d'histoire du diocèse de Liège. 
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2 Sauf mention contraire, les dessins sont 
tracés à la plume avec rehauts d'aquarelle 
ou de lavis gris perle. 
La mention fig. indique que le dessin est 
reproduit sous le même numéro que le 
texte qui s'y rapporte. 

/. peu avant la p. I 
Perspective de la face interne d 'une cou-
pole élevée sur un cercle. La moitié infé-
rieure est ornée de deux entablements sé-
parés par des pilastres; entre ceux-ci, des 
ovales posés verticalement et des décors 
de 3 carrés superposés. Dans le haut, un 
personnage étendant les bras, à mi-corps, 
sort des nuages où volent des anges à 
peine esquissés. 
2. p. S 

Moitié droite d 'une cheminée: le manteau 
se compose d 'un cadre rectangulaire au-
quel s'appuie une console à volutes: de 
celle du haut, pend une grosse guirlande. 
La moitié gauche se trouve au n" 33, p. 64. 
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3. f 11 v ° 
Niche dont le haut est semi-circulaire, en-
cadrée de nombreux ornements: palmes, 
guirlandes, oves, feuilles d 'acanthes, can-
nelures, quatre chérubins. Au-dessus, bla-

son à trois losanges, timbré d 'une crosse: 
ce sont les armes de Marie-Catherine de 
Nassogne, abbesse de Vivegnis, lez Liège 
(1685-1712)3. Beau décor bien équilibré. 

3 B.S.A.H.D.L.. 19(1910) p. 43 et 10(1896) 
p. 18; Monasticon belge. 11. p. 216. Ma-
redsous. 1929. 
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I 

4. p. 13 
Vase orné de fruits, feuillage, chérubins et 
godrons, accosté de deux angelots dont un 
offre des branches à l 'autre. Plume. Pas de 
rehauts. 

5. p. 14 
Porte à chambranle nu surmontée d'un ta-
bleau ovale posé verticalement, entouré 
d'un riche décor: oves, trois chérubins, 
couronne et verdure, représentant un ange 
gardien guidant les pas d'un enfant vers un 
crucifix. Echelle du dessus de porte: X 
pieds et demi. En marge: Tableau 5 pieds 
haut demy et 4 de large : au lieu d'un oval 
en huit pan serait aussy bien. Dessin d 'un 
cadre vertical, à huit côtés: c'est le «huit 
pan» proposé par le client. 
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6. pl5 v" 
Autel à portique, sans colonne; le tableau 
central, non reproduit, est surmonté de 
deux branches croisées, nouées par un ru-
ban et d'un tympan, sous un arc déprimé, 
orné d'un blason ovale, à un chevron et 3 
anneaux, timbré d 'une mitre et d 'une 
crosse: armes de Robert Le Rond, abbé du 
Val-Saint-Lambert, près de Liège (1673-
I689)4. A côté de l'autel une niche sur-
montée d'un décor de feuillage, godrons et 
pot-à-feu. Rien de l 'autre côté. Pas de re-
hauts. 

7. f 16 v° 
Autel à portique, sans colonne. Le rectan-
gle central est arrondi dans sa partie supé-
rieure: il est encadré par deux pilastres à 
chute de feuillage et deux autres à décor de 
feuilles entrecroisées, surmonté par un 
entablement à cannelures et un tympan 
triangulaire avec esquisse d'armoiries? Pas 
de rehauts. 

4 Sur cette abbaye cistercienne, voir Mo-
nasticon belge. II, p. 169. Maredsous, 
1929. 
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statues des évangélistes Luc et Jean: sur 
l 'autel, un tabernacle; au-dessus, deux an-
ges soutiennent un médaillon destiné à des 
armoiries, couronné d'un chérubin et 
d 'une couronne à trois fleurons. Entre les 
deux autels, une porte surmontée d 'un 
octogone où apparaît, en gloire. Dieu te-
nant le monde. Une guirlande le domine 
ainsi qu'une statue de saint Paul au-dessus 
de l 'entablement. La présence du taberna-
cle à l'autel latéral indique que ces autels 
appartenaient probablement à une cathé-
drale. une collégiale ou une église 
conventuelle. 

5. f°17v° 
Projet de décors et d 'autels: moitié de 
droite. 
Un grand autel dont le retable est un ta-
bleau. semi-circulaire dans sa partie supé-
rieure, est composé d'un atlante ailé sup-
portant un chapiteau ionique, d'un enta-
blement. d 'une frise couronnée d'un tym-
pan orné de feuillage sous un arc déprimé. 
Cet entablement se prolonge jusqu'à l'ex-
trémité droite où il repose sur deux pilas-
tres à chapiteaux ioniques qui forment le 
cadre d'un retable d 'un autel latéral plus 
petit que le premier. Devant ces pilastres. 



9. en regard de la p. 18 
Portail et tribune d'orgue dont la balus-
trade est ajourée en son centre très sem-
blable au n" 49. 

10. f 18 v° 
Vues frontale et latérale d'un banc 
d'église, appliqué à un mur et reposant sur 
pieds; le dossier est divisé en panneaux 
porteurs d'armoiries séparés par des pilas-
tres à chutes de feuilles portant un enta-
blement à oves et chérubins. Seules quatre 
divisions sont dessinées. Un des blasons 
rappelle les armes Stockhem mais sous 
toutes réserves. Cfr n" 59. Profil de l'age-
nouilloir. Cette sorte de siège tient lieu de 
stalles dans certaines églises, notamment 
en Italie. 
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II. f 19 v° et 20. Portes et lambris 
A gauche, porte à deux battants, composée 
de simples panneaux rectangulaires, celui 
du dessus orné de diaprures, surmontée 
d'un décor de guirlandes ovales blasons 
ovales d 'une alliance: une pelle ou soc de 
charrue, qui doit être Moreau et une fasce 
ondée avec deux arbres, un en chef, un en 
pointe, qui est Crassier5 . Un pilastre à 
chute de feuilles la sépare d'un lambris, 
dont le panneau central porte un grand 
ovale orné d 'oves et de guirlandes à ru-
bans: au milieu, des lettres entrelacées, 
trop sommairement tracées pour être dé-
chiffrées. Il est posé sur un cadre rectan-
gulaire d 'oves. 

5 Guillaume Moreau, seigneur de la Neu-
ville. Hermalle-sous-Huy et Recogne avait 
épousé Marie Pentecôte Crassier. Lui et 
son beau-frère Crassier devinrent barons 
du St-Empire en 1703. Cfr POSWICK 
(Guy). L 'Armoriai d'Abry. n 3024. Liège, 
1956, Annuaire de la Noblesse, tome de 
1877. p. 152 et 1884. p. 191. — ROU-
HART (Juliette). Inventaire îles archives 
de la famille de Crassier, p. 5. Bruxelles, 
1960 — [P.L. de Saumery] Les délices du 

Pays de Liège.,.1. 361. Liège. 1738. Mo-
reau fut anobli en 1702. L'absence de cou-
ronne sur les blasons fait penser que le 
dessin est antérieur à 1702. 
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12. f 21 v° 
Décor en forme de cœur contenant une ai-
gle bicéphale auréolée, surmontée d'une 
couronne impériale du type de celle de 
Rodolphe II. Pas de rehauts. 

13. après le f' 23 
Plan d 'une tablette de cheminée? à côté 
d 'une «verière» et deux motifs ornemen-
taux: palmette entre deux volutes. Pas de 
rehauts. 

14. revers du f 13 
Elévation d'un autel à retable rectangulaire 
et entablement sans décor autre que des 
moulures. La partie inférieure est omise. Il 
s'agit peut-être d 'une cheminée. Pas de re-
hauts. 

15 et 17. fol. 27 et 39 
Dessin d'une cheminée sans décor, réparti 
sur deux folios séparés par un cahier 
contenant les folios 28 à 38. Tracé à main 
libre, sans rehaut, à l 'envers. 

18 

16.f28 v° 
Décor formé de deux rinceaux, de deux 
culots, d 'une feuille d 'acanthe. Pas de re-
hauts. 

17. 
Voir 15. 

18 p. 41 
Entrelacs à décor végétal entourant deux 
angelots, l'un les mains jointes, l'autre 
brandissant un calice. 
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19. à côté Je Ici p. 42 
Elévation d'une bibliothèque ouverte à 
moitié. A gauche, 7 planches permettent 
de ranger des livres, dessins ou gravures 
dont le format est quatre fois indiqué: de 
haut en bas: octav. quarto, folio minori, et 

folio maiori. A droite, une porte décorée 
d'un ovale à cadre richement orné d'oves, 
de perles, etc. surmonté d'un aigle mono-
céphale auréolé entre des branches de 
chêne. Probablement destinée à une per-
sonne. morale ou physique, honorant saint 
Jean l'Evangéliste. 

20. p. 44 
Manteau de cheminée (?) 
Le centre, carré, est orné d'un motif cir-
culaire encadré de perles et d'acanthes. 
Sur les côtés, pilastre à feuillage, à gauche 
et de rosaces dans des cercles, à droite. 

21. fol. 46. v" et 47 v" 
Décor d'un lambris de porte ou d'un man-
teau de cheminée. Chérubins, chutes de 
feuilles, guirlandes et entrelacs rehaussent 
les abords d 'une baie rectangulaire à 
droite, incurvée à gauche, avec lambre-
quins. 

22. p. 48 
Rinceau avec putto. Crayon. 

23. pp. 50-51 
Porte et dessus de porte décoré de deux 
ovales inclinés l'un vers l'autre portant des 
lettres entrelacées: F S et S.O.V. sous une 
couronne à 7 perles rehaussées et sur un 
ruban portant: «Pour un souvenir». 



152 BULLETIN DE LA COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES SITES 

24. p. 53 
Niche. 
Légèrement concave, sous un fronton à 
arc surbaissé et cantonnée de deux pan-
neaux à décor géométrique, la niche est 
divisée en deux: à gauche, une coquille et 
un masque d 'homme barbu crachant l'eau 
dans une vasque supportée par une élé-
gante console à feuille d 'acanthe; à droite, 
un vase à guirlande et godrons. contenant 
un arbuste. 



UN R E C U E I L . DE DESSINS D ARCHITECTURE ET D'ART DECORATIF LIEGEOIS 138 

25. En regard de la p. 54 
Monument funéraire des abbés de Saint-
Trond. Un soubassement dont le centre est 
réservé à une inscription est limité par 
deux pilastres à cinq ovales, supportant les 
armoiries muettes d 'un pape et d'un empe-
reur de la maison de Habsbourg, proba-
blement Léopold 1", Joseph I " ou Charles 
VI. 
Dans le bas, armes, timbrées de la crosse, 
de la mitre et de l 'épée. de Maur van der 
Heyden, abbé de Saint-Trond (1690-1730). 
Entre les armes pontificale et impériale, un 
soubassement plus petit, à face déprimée, 
orné d'un médaillon représentant un 
homme vêtu à l 'antique, porte une géante 
mitre endadrée de feuillage et de rubans. 
Sur cette mitre. 65 ovales dont dessinés. 
Il ne peut s'agir que d'un projet de tom-
beau ou de cénotaphe collectif pour les ab-
bés de St-Trond où les armoiries de cha-
cun d'eux auraient pris place dans les 
ovales; il fut effectivement érigé en 17266 

selon un modèle inconnu aujourd'hui. 
Un tombeau semblable fut érigé, en 1710. à 
l 'abbaye norbertine de Grimbergen, près 
de Bruxelles, par l 'abbé Herman-Joseph de 
Munck (1698-1712). sous forme d'autel à 
portique comme celui de l 'abbaye du Parc 
placé en 1721. Ils sont encore à leur place 
originelle. Ces cénotaphes remplaçaient les 
pierres tombales ou autres monuments fu-
néraires jugés démodés dans les nouveaux 
pavements de marbre. On fit de même à la 
cathédrale de Liège en 1740 mais une sim-
ple dalle remplaça les anciennes épitaphes. 

6 G. S IMENON. Les épitaphes de l'ab-
baye de Saint-Trond. B.S.A.H.D.L. , 16 
(1907) 330. Sur l 'abbaye, voir Monasticon 
belge, t. 6 (1976). pp. 13-69. 
S. DURIAN-RESS. Dus barocke Grab-
mal in den sudlichen Niederlanden. S In-
dien zur Ikonographie and Tvpologie dans 
Aachener Kunstblâtter, 45 (1974), p. 296 
qui reproduit le cénotaphe de Grimbergen. 
M. BUSSELS. Kunstenaars en ambacht-
slieden van de 18e eeuw in dienst van de 
abdij te Sint-Truiden dans Het onde land 
van Loon\ 16(1961) 221-235 ne cite pas ce 
cénotaphe. 
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31 

26. f 56 v" 
Autel à portique, de style ionique, muni 
d'un tabernacle (?) et orné de cinq statues 
dépourvues d'attributs. Au dessus du reta-
ble rectangulaire, deux angelots supportent 
un objet dont le haut est un cercle lumi-
neux et le bas un socle très large et très 
volumineux qui ne rappelle en rien les os-
tensoirs. Echelle muette. Papier collé sur 
la page du registre. 

27. f > 5 7 v " 
Autel. 
Fort semblable au n° 7. Le retable est 
cantonné de pilastres à sequins et timbré 
des armes de Robert Lerond, abbé du Val-
St-Lambert ( 1673-1689). La partie droite 
est dessinée sur une bande de papier collée 
sur le dessin primitif. Plume. 

28. f 58 v° 
Autel. 
Très semblable au 6 mais sans niche laté-
rale; mêmes armes que 6 et 27. Pas de re-
hauts. 

29. f" 59 v° 
Porte et dessus de porte. 
Rappelle le n" 5 : au-dessus, un seul chéru-
bin; le dessin de la peinture est toutefois 
omis: il y est inscrit: 3 p[ied] large 14 et 
demy Haut. 

30. f 60 v° 
Moitié droite d'un pot-à-feu ou vase, de 
section trapézoïdale, orné de godrons. vo-
lutes, chérubins, rosaces, oves, acanthes, 
et angelot brandissant une touffe de feuil-
lage. 

31. f'61 v" 
Manteau de cheminée ou haut d'autel à 
portique, cantonné de doubles pilastres 
surmontés chacun d'un chérubin; le centre 
est couvert de feuillage et fleurs symétri-
ques. Dans le bas, une échelle de mesure? 

32. p. 62 
Fragment de balustrade interrompue par 
un pilier orné d'un médaillon circulaire 
posé sur branchage. Probablement banc de 
communion. Crayon et plume. 

33. p. 64 
Partie gauche d 'une cheminée dont le 
manteau est accolé d 'une console à double 
volute. La partie droite se trouve au n" 2, 
p. 8. 
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34. pp. 68 et 69 
Niche à décor de rinceaux et guirlandes 
contenant une statue baroque de l'ange 
conducteur (si fréquente à Liège aux xvif 
et xviii" siècles) posée sur un soubasse-
ment. On trouve à la page 69 un texte 
identifiant le dessin 34: «Dessein de l'ange 
Gardien de la chape! des Encloitre à St 
Lambert ».... 
Cette statue n'est pas citée par H. Hamal. 
Tableaux et sculptures des églises ... de 
Liège, publié par R. LESU1SSE. dans le 
Bull. Soc. Bibl. liégeois 19(1956) 218 qui 
attribue à Jean Del Cour les statues se 
trouvant dans le cloître occidental. Cepen-
dant, celui-ci n'aurait jamais travaillé pour 
la cathédrale, s'il faut en croire son «livre 
de raison» publié par B. Lhoist Colman 
dans BIAL 87 (1975) 187-224. 

35. p. 69bis 
Vue sommaire des remparts et de la ville 
de Maastricht avec légende indiquant les 
fortifications des défenseurs et assaillants 
de la place, en 1673 et signée Louis Abry. 
La vue est prise de l'ouest car St-Jean-
Baptiste se voit à droite de la collégiale St-
Servais. Lieux désignés par des lettres et 
nombres renvoyant à une légende. Ma-
dame Rouhart prépare une étude de cette 
vue. 

36. f 73 v° 
Seconde inscription se rapportant au n" 36: 
« Dessein de la cheminée de la chambre 
d'audiance de chez Mr le docteur Bimy. 

f 73 v° 
Dessus de cheminée orné d'un médaillon 
ovale posé verticalement entouré de pal-
mes et de rubans portant les lettres entre-
lacées E.B.M. (?). Texte: Pour la chemi-
née de monsr Bimy. Cfr n° 50-52. Plume, 
lavis gris et brun. 
36 bis 7 f 74 v" 

Paysage alpestre composé de rochers, de 
précipices et de quelques rares arbres 
comme les affectionnaient les peintres du 
xvi' siècle. Lavis rouge. 

34 

7 Les dessins qui ne relèvent pas de l'ar-
chitecture sont dotés d 'un numéro bis. 
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37. p. 76 
Colonne ou pilastre à chapiteau décoré 
d 'oves, avec échelles de mesure muettes. 
Inscriptions «La Cimaise» «Le tailloir». 
Des chiffres au nombre de sept, allant de I 
à 4, sont placés à côté des moulures de la 
base. 

38. f 77 v° 
Colonne avec piédestal et entablement de 
l '«ordre dorique» [sic) avec module, et 
long texte expliquant les proportions, ci-
tant Vitruve, Vignole, Palladio et Sca-
mozzi. 
En bas: «tirée hors du grand Vignole l'an 
1697 S. Fus s fecit ». 

L'ordre n'est pas dorique car les colonnes 
ont des bases à scotie entre deux tores: les 
chapiteaux sont incorrects. 

39. f 78 v' 
Elévation d 'une cheminée à simple décor 
de moulures; des oves entourent le tableau 
du manteau non représenté. Texte: «pour 
une cheminée». Echelle muette. 

40. après le p. 78 
Double projet pour une cheminée décorée. 
Dans le bas, carrelage de faïences entou-
rant une baie découpée pour le foyer. En 
haut, place pour une peinture (texte: «la 
peinture ») accolée à gauche, d'un buste de 
femme, à droite d'un pot-à-feu. A droite, 
sur le mur. flambeau d'applique. Tout en 
haut à droite espace réservé pour une 
poutre (texte: «le poudre»). Double page. 
4L p. 80 v° 

Vue en perspective d 'une maison ou châ-
teau. prise du ciel. Seule la maçonnerie de 
la maison est représentée, sans la char-

pente de la toiture. La façade a 8 fenêtres 
à chaque étage et comporte 5 soupiraux, 
un rez-de-chaussée et deux étages. Les fe-
nêtres ont 3 lumières au rez, 2 au premier 
étage et une au second. Les seuils, traver-
ses et linteaux traversent toute la largeur 
de la façade sauf aux 4 fenêtres du rez-de-
chaussée. à droite. La porte occupe l'em-
placement dévolu à la 4e fenêtre en com-
mençant par la gauche: elle est surmontée 
par une fenêtre à 4 lumières. Les fenêtres 
du rez-de-chaussée sont à harpes. La fa-
çade latérale est divisée de la même ma-
nière mais ne comporte que 6 fenêtres par 
étage: la moitié inférieure n'est pas dessi-
née; les lre et 4'' fenêtres ont 4 lumières au 
lieu de deux. A gauche de la façade princi-
pale. silhouette d 'une tour coiffée d 'une 
pyramide ou d'un cône surmonté d'une 
poivrière couverte d 'une toiture en cloche. 
L'ensemble est conforme au style mosan 
du xvir siècle. Pas d'échelle. 
En haut, à gauche, coupe d'une charpente 
avec poinçon, entrait et deux étages de 
faux entraits sur lesquels on lit: 22 ' h et 
42; à droite élévation d'un pignon percé 
d'une grande baie en arc brisé avec faitière 
et 8 pannes sans faitière. Pas d'échelle. 
Double page: plume. Pas de rehauts. 
42. f 81 v° 

Cadre ovale vertical surmonté d'un car-
touche et d'un phylactère muet; en des-
sous, un soubassement orné d'acanthes, de 
palmes, guirlandes et oves, réserve une 
large place à un texte épigraphique non 
transcrit. Dans le haut du dessin, on lit 
«pour un tableaux à St iacques». Il s'agit 
probablement de cadres pour les scènes de 

la vie de saint Benoit peintes par Fisen en 
1693 et 1696 (B.S.A.H.D.L. 1(1881) 
pp. 35-36). On conserve de nos jours deux 
de ces tableaux, un aux armes de dom Be-
noit de Slins qui fut abbé de 1703 à 1708, 
l 'autre, dont le phylactère porte « Antonius 
1694 ». est aux armes des de Tiège décrites 
dans l'armoriai d 'Abry. en plusieurs en-
droits, quatre précisément (n"42I l de 
l'édition déjà citée de G. Poswick) mais, à 
St-Jacques, le champ de la pointe est d'ar-
gent et non d 'azur. 

Sur l 'abbaye bénédictine de St-Jacques, 
voir Monasticon belge, t. 2, pp. 5-31. Ma-
redsous, 1928. 

43. f'82 v". 
Panneau rectangulaire orné d'entrelacs et 
de rinceaux. Pas de rehauts. 

44. f 83 v° 
Autel à portique muni d'un tabernacle: en 
haut: au dessus du retable, palmes croi-
sées semblant appeler une scène de mar-
tyre dans le tableau ou le relief du retable: 
au milieu de l 'emplacement de celui-ci. une 
inscription à l 'encre: «dessein de Tadvo-
eal d'Ouffet». Il s'agit du fils du peintre 
Gérard d'Ouffet dont Abry a décrit la vie 
et le caractère fantasque allié à un goût ar-
tistique certain, dans Les hommes illustres 
de la nation liégeoise, crayon*. 

s Edition H. HELBIG et S. BORMANS. 
p. 189. Liège, 1867. 
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9 Sur cette église, voir Th. GOBERT. 
Liège à travers les âges, t. 2. pp. 621-622. 
Liège, 1925. Atteinte par les boulets in-
cendiaires des Français, en 1691. elle fut 
restaurée en 1695. reconstruite en 1743. 
désaffectée en 1797; transformée en théâ-
tre puis démolie en 1807. 

44 bis f 84 
Paysage: un fleuve bordé de hautes mon-
tagnes et de rochers à pic couronnés par 
un long château-fort dont la porte est flan-
quée de grosses tours basses flanquant un 
gros château à toit plat, de plan rectangu-
laire: à droite, une maison de plaisance est 
juchée sur une des grosses tours du châ-
teau. Encre et lavis rouge. 

45. p. 86 
Dessus de porte (?) composé d 'une corni-
che surmontée d'un cadre en trapèze dont 
les côtés incurvés sont décorés de chutes 
de feuilles ou de fleurs en touffes: au mi-
lieu. un grand ovale horizontal; à droite 
une découpe est réservée à l'about d 'une 
poutre du plafond. Ni échelle, ni rehaut. 

46. f 87 v" 
Décor composé d'un ovale portant la lettre 
M et les lettres C et G affrontées, timbrées 
d'une couronne à 9 perles; encadré de 
touffes de feuilles, l'ovale est inscrit dans 
un octogone à côtés concaves, lui-même 
posé sur un rectangle. Pas de rehauts. 

47. en regard 
Console et montant de cheminée ornés de 
feuillage. Encre et rehauts de sanguine. 

48. p. 90 
Lambris identique au n" 59. mais sans ar-
moiries, remplacées ici par un cartouche et 
des rinceaux dans le petit panneau. 

49. p. 92 
Porte et jubé identiques au n" 9. rappelant 
ceux de St-Remacle-au-Pont. Dans le bas: 
«Les dogsale de St-Etienne » révèle la 
destination du projet: l'église paroissiale 
située près de la collégiale St-Denis, située 
dans la rue du même nom 9 . La moitié de 
droite du projet est plus ornée que l 'autre, 
plus proche du projet n" 9. 
50-52. 
Plan et élévations de la maison du docteur 
de Bimy à Esneux. 

50. f 93 v" 
Façade principale à deux niveaux et cinq 
travées, les deux extrêmes en ressaut or-
nées de chaînages d'angles. Fenêtres à 
croisées et cubes de pierre dans le haut et 
le bas des piédroits. Portail au centre, à 
refends et arc plein cintre. Corniche mou-
lurée; trois lucarnes; sphères de plomb aux 
sommets des angles des toitures. A deux 
fenêtres du rez-de-chaussée, dessin des 
plombs sertissant les vitres. Dans le bas, 
aux côtés, dessin d 'un gros larmier en 
forme de tore qui indique que les façades 
latérales ne sont pas bâties à même le sol 
mais sur un soubassement. 

51. f 94 v" 
Façade latérale composée de ce très haut 
soubassement, (la maison était donc bâtie 
à flanc de coteau, la cour d 'honneur vers le 

haut de la pente), de 2 étages à 3 fenêtres 
semblables à celles décrites ci-dessus; cor-
niche. toiture à 45 ", une lucarne au centre. 
Sphères de plomb sur la lucarne et aux an-
gles du toit. Echelle de 50 pieds équivalent 
à la longueur de cette façade soit près de 
15 mètres. Crayon et lavis gris. 

52. f 96 

Double page. Plan de la maison au niveau 
du rez-de-chaussée et de la cour d 'honneur 
dont l 'étendue dépasse la surface de la 
maison. Cette cour est bordée de murs 
percés d'un portail dans l'axe de la mai-
son. Celle-ci se compose d'un vestibule 
d 'entrée donnant dans deux grandes salles 
éclairées par 4 fenêtres et dotées de che-
minées, occupant les ailes latérales tandis 
que la partie arrière de la maison se com-
pose de 4 salles à cheminées, éclairées par 
une seule fenêtre chacune, disposées de 
part et d 'autre d 'un escalier donnant sur le 
vestibule éclairé par deux fenêtres. Devant 
la porte principale, le texte suivant: plant 
et dessein pour batire à Awionpuche 
apartenant aut docteur Bimy. Echelle dont 
la mesure n'est pas précisée. 
Avionpuits est un hameau de l'ancienne 
commune d 'Esneux. On sait que le docteur 
Bimy ou de Bemy. médecin du prince-évè-
que y possédait une maison. (C. SIMO-
NIS, La seigneurie et comté d'Esneux, 
dans B.I.A.L., 24 (1894), p. 329, qui re-
trace l'histoire de ce bien et de cette fa-
mille. Cfr n" 36. 
52. vis-à-vis de la p. 99 
Rinceaux. Crayon et plume. 
54. p. 104 

Perspective d 'une colonnade sur plan cir-
culaire d'un ordre non défini. Esquisse ra-
pide. Pas de rehauts. 
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55. p. 108 v° 
Baie avec décor de consoles, rosaces et 
palmes encadrant les armes d'alliance: 
Hinnisdael-Simonis, ovales posées sur 
palmes10. Dans le haut, texte: surmontées 
d'un entablement et d'une frise nue. 
« Pour rehausser les portes et les dessus 
des deux côtés de l'autel de St André par 
ordre du pasteur Friessen. » 
Le curé de St-André est Jean-Jacques 
Friessen, prêtre de l'ordre teutonique. 
chanoine de St-Jean (1684-1702). protono-
taire apostolique et résidant du roi d'Espa-
gne auprès du prince-évèque. C'est lui qui 
fit sculpter la belle barrière du jubé, ré-
cemment replacée dans l'église St-André et 
faire un plateau et des burettes conservés à 
St-Antoine. Le dessinateur est peut-être 
l'auteur de ce jubé puisqu'il avait la 
confiance du pasteur. 

L'église gothique à laquelle cette porte 
était destinée fut remplacée par l'actuelle 
durant la seconde moitié du xvni' siècle 
par l'architecte Renoz. Th. GOBERT. op. 
cit., t. II, pp. 45-48. Liège 1925. 

56. f 109 
Tenture portée par un angelot à côté de 
deux colonnes torses à chapiteau compo-
site ou corinthien (le haut est invisible), 
posée derrière saint Pierre tenant la clé et 
prenant la tiare que lui tend un autre an-
gelot. 
Il s'agit probablement d'un projet de décor 
à poser aux deux côtés d'un retable de 
maître-autel destiné à cacher l'architecture 
de l'église comme on l'avait fait à la cathé-
drale. à St-Paul et ailleurs (R. FORGEUR. 
Le maître-autel baroque et l'abside gothi-
que de St-Lambert. dans Bull. S té R. Le 
Vieux Liège, t. 5 (1956-1960). pp. 387-
40211. 

10 Walter-Lambert de Hinnisdael (1644-
1693). échevin de Liège et conseiller privé 
à Un fin de sa vie. avait épousé Jeanne-Ma-
rie de Simonis (1646-1672). Ils eurent une 
fille et un fils qui. veuf, devint prévôt de 
Tongres. P. HANQUET. Les Liverlo à 
Liège, p. 238. Liège 1963 et Ch. THYS, 
Le chapitre collégial de Tongres, t. 2, 
p. 66. Anvers 1888. 
11 Le Saint-Pierre, en bois sculpté peint en 
blanc, attribué à Hans. placé jadis à côté 
du maître-autel de St-Paul et conservé de 
nos jours à St-Vincent n'a pas la même at-
titude que celui du dessin. De plus cet au-
tel. actuellement à Seraing. n'a pas de co-
lonnes torses. 
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57. p. 112 
Lambris identique au n" 48 mais sans car-
touche. Texte: « premier dessein pour ma-
nottes de Si Etienne » . c'est-à-dire plafond 
ou lambris pour les bas-côtés de l'église 
paroissiale. 

58. f" 119 v»° 
Double page. Lambris composés d'un sou-
bassement et d'un haut entablement dé-
coré de rinceau, rubans et guirlandes. 
L'espace qui les sépare est découpé en 108 
rectangles destinés à des blasons dont un 
est reproduit. Le soubassement est 
constitué par une alternance de piédestaux 
et de reliefs alternativement longs et hori-
zontaux ou courts et verticaux. Dans ces 
derniers, une épée. posée la poignée en 
bas. est appliquée sur des entrelacs. Dans 
les autres, on voit soit des épées croisées 
en sautoir sur une balance, soit des putti 
tenant un ovale portant les lettres affron-
tées J.G.V. ou J.S.V. où l'on cherche en 
vain les initiales de Jean-l.ouis d'Elderen 
ou de Joseph-Clément de Bavière. Dans le 
haut: «ce dessein fut fuit pour mettre 
touttes les armes des sgrs eschevins de 
Liège dans un sale d'audience au palaix». 

Il est bien connu que les échevins de Liège 
avaient fait redécorer les locaux leur attri-
bués dans l'aile occidentale du palais, celle 
qui fut démolie et réédifiée par Delsaux au 
milieu du xix" siècle. Quelques fragments 
de sculpture et peinture en subsistent au 
palais provincial, bâti sur cette aile; d 'au-
tres au musée archéologique. 
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59. Entre les pages 137 et 138 
Décor composé de 5 rectangles, deux hori-
zontaux séparant les trois verticaux, bor-
dés chacun d 'un cadre d 'oves. Ces der-
niers portent chacun deux blasons entou-
rés de feuilles : 

a) Caroli-Liverlo. 
b) Stockhem-de Vaulx. 
c) Caroli-Stockhem. 

Les panneaux en largeur portent un octo-
gone curviligne encadrant un ovale: celui 
de gauche contient une rosace, celui de 
droite les armes Caroli posées horizonta-
lement ce qui oblige à admettre qu'il s'agit 
d'un plafond: dans un lambris mural, tou-
tes les armoirires eussent été posées à la 
verticale. En haut «pour St Etienne ». Ces 
alliances sont connues grâce à l'ouvrage de 
P. HANQUET. Les Liverlo à Liège, 
p. 241, Liège. 1963. 

Un Henri Caroli (1623-1691) licencié en 
droit et conseiller ordinaire, épousa Mar-
guerite Liverlo ( t I janv. 1670 à St-
Etienne), inhumés tous deux à St-Gangul-
phe église voisine où se trouvait leur ca-
veau. Ils eurent un fils Gérard Martin 
(1665-1707) qui succéda à son père dans la 
même magistrature et mourut à St-Etienne, 
sa paroisse. Il avait épousé en 1695, à St-
Etienne, Marie de Stockhem. fille de Léo-
nard de Stockhem et de Marie de Vaux 
(+ 1750); tous furent inhumés à St-Gangul-
phe. 

60. p. 139 
Plan de la moitié d'un autel (?) avec mar-
chepieds. table, colonne, tabernacle et 
prédelle pour 6 chandeliers. Pas de re-
hauts. 

61. f 140 v° 
Moitié droite d'un cartouche entouré 
d 'acanthes, de cuirs, guirlandes et bran-
ches d'oliviers; le blason visible porte les 
armes de la famille Hodeige. Pas de re- 6 3 
hauts. 

62. f' 141 v ° 

Mis au carreau. Barrière renforcée d 'un 
double ressaut, ornée d 'oves et de riches 
feuillages, posée au-dessus d'un escalier de 
3 marches. Pourrait être un banc de com-
munion. Vues latérale et frontale. La bar-
rière doit mesurer de 75 à 90 cm de haut à 
en juger par la hauteur des contremarches. 

63. f 142 v" 
Cartouche aux armes Liverlo timbrées 
d 'une couronne à 9 perles, encadrées 
d 'oves et d 'acanthes, et posées sur des 
épis de blé et des palmes. Encre noire et 
aquarelle bleue. Double page. 

% 
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REPERTOIRES 

I. S U J E T S D E S D E S S I N S 

Architecture : 

Colonnade, 54 

Colonnes: 37, 38, 54 

Coupole : I 

Château: 41, 50-52 

Autels: 6-8, 14. 26-28, 44. 60 

Balustrades ou bancs de communion: 32. 62 

Bancs de chœur d'église : 10 

Bibliothèque: 19 

Cénotaphe : 25 

Cheminées: 2. 13. 14, 15, 17, 20, 33, 36. 39. 40, 47 
Décors: 16, 18, 22, 43, 46, 53 

Cadres de tableaux. 42: voir cheminées 
Lambris 58: voir plafond 
Niches: 3. 34 
Portes de maisons: 5, 11. 21, 23, 29. 45 
Portes d'églises: 9. 49. 55 
Vases: 4, 30 

Fontaine: 24 
Paysages: 36 bis. 44 bis 

Plafond: 48. 57, 59 
Portail et tribune d'orgue: 9, 49 
Statues de saints : 

Ange gardien : 5. 34 
Jean év. : 8. 19 
Luc: 8 
Paul : 8 
Pierre: 56 

Vue de ville : 35 

II. N O M S DE L I E U X E T DE P E R S O N N E S 

Lieux cités 
Esneux - Avionpuits: 36. 50-52 
Maastricht: 35 

Cfr Destinataires 
Artistes cités 

Abry Louis, 35 
Douffet, 44 
Fuss. 38 
Palladio. 38 
Scamozzi. 38 
Vignole. 38 
Vitruve. 38 

Autres personnes citées 
Friessen J .J . : 55 
voir armoiries 

Destinataires ou propriétaires 
des oeuvres dessinées 

Dr (de) Bémy ou Bimy, 36, 50-52 
Liège, cathédrale: 34 
Liège. St-André : 55 
Liège. St-Etienne: 9. 48, 49. 57 
Liège. St-Jacques: 42 
Liège. Salle des échevins: 58 
St-Trond, abbaye: 25 
Val-St-Lambert. abbaye: 6, 27 
Vivegnis, abbaye: 3 

Armoiries: 
Caroli : 59 
de Crassier: 11 
de Habsbourg: 25 
de Hinnisdael: 55 
de Hodeige: 61 
de Liverlo: 59. 63 
de Moreau : 11 
de Nassogne : 3 
de Simonis: 55 
de Slins: 42 
de Stockhem: 10. 59 
de Tiège : 42 
de Vaulx: 59 

empereur des romains: 25 
Lerond : 6, 27. 28 
pape : 25 
St-Empire romain: 12 
van der Heyden a Blisia: 25 
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N o u s t enons à e x p r i m e r tous nos r e m e r c i e m e n t s à M. le P r o f e s s e u r P. Co lman 
et à M. R. F o r g e u r pour leurs conse i l s , ainsi q u ' à M. R. Wat t i ez pour la part ie 
héra ld ique . M. Forgeur a t ranscri t et t raduit le tex te reprodui t par la f igure 12. 

Sauf indication contraire, les clichés sont de 
l'auteur. 
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1 U. BERLIERE, Les évêques auxiliaires 
de Liège. Bruges, 1919. pp. 47-52. 
2 Th. GOBERT. Les rues de Liège, nou-
velle impression par Marie-Georges NI-
COLAS. t. VIII, Bruxelles, 1977, p. 109. 
' Selon l'inscription figurant sur l'autel de 
la chapelle de Haillot (Condroz), élevée 
sur les lieux-mêmes où mourut l'ermite. 
4 Publiée en traduction par Fr. JAC-
QUES, Saint Mort. Sa vie. Ses reliques. 
Son pèlerinage. Haillot, 1971, pp. 6-7. 
5 GOBERT, op. cit.. t. VIII. p. 109. 
6 Toujours selon GOBERT, loc. cit.. re-
pris, semble-t-il. par Fr. JACQUES, op. 
cit.. p. 34. 
7 GOBERT. op. cit.. t. VIII. p. 110. 
* Voir le Registre au cens ou rentrées de 
la paroisse de S. Veronne. mss. conservés 
à la cure de Sainte-Véronique, pour le lieu-
dit Fragnée. Cette maison était située «aux 
Marets», près de la chapelle du Paradis. 
9 Aujourd'hui rue Bovy n" 19. Si l'on en 
croit Gobert (op. cit.. t. III. p. 470). elle 
fut bâtie en 1690. «bien que le millésime 
1516 soit gravé sur une cheminée du rez-
de-chaussée». Si l'on suit Le patrimoine 
monumental de la Belgique, vol. 3. Pro-
vince de Liège. Arrondissement de Liège. 
Ville de Liège. Liège. 1974. p. 71. le noyau 
d'origine est de 1516 et l'état actuel du bâ-
timent daterait d'un agrandissement et de 
remaniements de 1690. Du XVII" siècle à 
1839, la maison resta propriété de la fa-
mille de Rosen. 
Sur Pierre Rosen, + 1666, voir J. DE 
THEUX, Le chapitre de St-Lamhert à 
Liège, t. 3. pp. 251-3, Brux. 1871 et Léon 
LAHAYE, Inventaire analytique des 
chartes de la collégiale de Saint-Jean 
TEvangéliste à Liège, t. I, p. XXVII, 
Bruxelles, 1921. Il est le neveu de Pierre 
Rosen. doven du chapitre de St-Jean. 
, 0 U. BERLIERE, Monasticon belge. 
t. II. Maredsous. 1928. pp. 54-55. 
" Voir aux Archives de l'Etat à Liège. 
Cathédrale Saint-Lambert, testaments des 
chanoines, vol. XIII. f 90-91. 

Au n" 64 de la rue Sa in t -Maur , à Liège, sur le plateau de Co in te , s ' o u v r e une 

petite chapel le a u j o u r d ' h u i bien m é c o n n u e des Liégeois . C e modes t e édif ice du 

xv i i ' ' s i èc le fit par t ie , j u s q u ' à la Révolu t ion , de l ' « e rmi t age de F r a g n é e » , et 

connu t , j u s q u ' à une da te r écen te , un pèler inage fort f r é q u e n t é . 

En 1402, un p remier ora to i re est é levé à cet endroi t par Henri de N e u s s , é v ê q u e 

de Sidon et auxil iaire de L iège 1 ; il est c o n s a c r é , selon G o b e r t 2 , à la Vierge et à 

saint Math ieu . Il se dressa i t sur des t e r ra ins a p p a r t e n a n t à l ' a b b a y e de Saint-

Lauren t . 

En 1466, les moines de l ' abbaye , c h a s s é s par la guer re , sont ré fugiés à Huy . 
L ' u n d ' e u x , Gérard de Ginge lom. est le p remier à recueil l ir une légende locale 
sur la vie d ' u n e rmi te n o m m é Mort , d é c é d é en 613 3 . Ce cu r i eux p rénom avait 
pour origine le miracle opéré par N o t r e - D a m e de la Vignet te à H u y , qui ressus-
cita l ' en fan t mor t -né que ses paren ts p résen ta ien t à son aute l . Le nom aurai t é té 
u l té r ieurement o r thograph ié Maur , d a n s ce r ta ines régions , par con fus ion avec le 
saint abbé angev in . Dans la région hu to i se , c e p e n d a n t , la graphie d 'o r ig ine pré-
vaut . 

De ce t te légende , Gérard de Gingelom nous a donc c o n s e r v é la vers ion écri te la 
plus a n c i e n n e 4 , au d e m e u r a n t succ in te . 

La légende huto ise et le cul te dont l ' e rmi te était l 'objet d a n s la région semblent 
avoir f r a p p é les bons moines de S a i n t - L a u r e n t 5 . Quoi qu ' i l en soit , dès le 
x v i ' s iècle, l ' e rmi tage de F ragnée , re levant de leur a b b a y e , est c o u r a m m e n t 
placé sous le vocable de saint M a u r 6 . 

Au x v i r siècle, l ' e rmi te , dés igné par le Chap i t re de S a i n t - L a m b e r t , d ispensai t 
l ' ins t ruct ion aux en fan t s du vois inage, et les pè ler inages s ' é t a i en t mul t ip l iés 7 . 
L ' o ra to i r e de l ' é v ê q u e de N e u s s fut r emplacé par l ' éd i f ice ac tue l , g râce aux 
largesses de deux g rands pe r sonnages . Pierre (de) Rosen . p révô t de Saint-Jean 
TEvangél i s te , a rch id iacre de C a m p i n e et chance l ie r du p r ince -évêque . possédai t 
à F ragnée . au bord de la route de Coin te et au pied m ê m e de la col l ine, une belle 
d e m e u r e de c a m p a g n e " , encore debou t et c o n n u e sous le nom de « t o u r Ro-
s e n » 9 . C e grand pe r sonnage intervint d o n c à t i tre de voisin d a n s les f ra is de 
r econs t ruc t ion . L ' a u t r e b ienfa i teur fut l ' abbé de Sa in t -Lau ren t , un des p remie r s 
pe r sonnages de l ' E t a t , Gui l laume Na ta l i s 1 0 ( l ' e rmi tage , ne l ' oub l ions pas , dé-
pendait de ce t te abbaye ) . Deux vi t raux du c h œ u r rappela ient leur souveni r . 
En l ' absence d ' a u t r e s d o c u m e n t s , nous d e v o n s nous f ier , pou r la da te de cons-
truct ion de la chape l l e , aux inscr ipt ions du bâ t iment lu i -même. La f a ç a d e de la 
rue Sa in t -Maur por t e , encas t r é s , une série de blocs de tu f f eau , dont l 'un donne 
la da te de 1673. Sur la m ê m e f a ç a d e , le c l aveau axial de la po r t e , avec un blason 
mar te lé , d o n n e la da te de 1674. La f a ç a d e ar r iè re , au nord , p r é s e n t e , elle auss i , 
un bloc de tuf feau inscri t , avec la da t e de 1673. Le vitrail c o m m é m o r a t i f sub-
sistant dans le c h œ u r , et le vitrail a u j o u r d ' h u i d i spa ru , d o n n e n t éga lement 1673. 
Le p remier por te en ou t re une date a m p u t é e des deux de rn ie r s ch i f f res . Ce 
pourrai t ê t re la da t e du début des t r a v a u x , pu isque le verbe e m p l o y é est posait. 
Le verbe utilisé ap rè s est renovatur : il indique t rès ce r t a inemen t la date de 
l ' a chèvemen t des t r avaux de r econs t ruc t ion ; il ne peut s 'agir d ' u n e res taura t ion , 
l 'édif ice é tant a lors tout neuf . On peut donc a d m e t t r e la d a t e de 1673 pour 
l ' a chèvemen t des t r a v a u x , avec pose des v i t raux du c h œ u r . La por te d ' e n t r é e 
aurai t é té a c h e v é e l ' année su ivante . 

Le problème posé par le vitrail de Pierre de Rosen est c o m p l e x e . En e f fe t , le 
prévôt est mort en 1666: la chapel le a donc é té t e rminée a s sez long temps ap rè s 
son décès . La p remiè re da te aurai t a lors c o m m é m o r é son in te rvent ion maté-
rielle, la s econde rappe lan t l ' a c h è v e m e n t . Signalons que le t e s t amen t de Pierre 
de Rosen . conse rvé aux Arch ives , ne fait a u c u n e ment ion de la c h a p e l l e " . 



166 BULLETIN DE LA COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES SITES 

Figure 1. (Cliché A.C.L.) 

"t 

i 

Venons -en à la descr ip t ion du bâ t iment . La chapel le (fig. 1) est couve r t e d ' u n e 

bât ière d ' a r d o i s e s , r é c e m m e n t r enouve l ée , avec c roupe t t e au cô té opposé au 

c h œ u r , et s o m m é e de deux épis t rès s imples à ses ex t r émi t é s . Un c loche ton de 

bois et d ' a r d o i s e s , en fo rme de py ramide est su rmon té d ' u n e croix de fer forgé , 

avec un coq pa r -des sus . 

L a f açade sud , à rue , est en br iques , r eposan t sur des ass i ses i r régul ières de 
g rès , avec remploi de blocs ca lca i res , ce r t a inement an té r i eu r s au xy i l ' s iècle. 
Une fr ise d e n t é e cour t sous la co rn i che , avec trois a n c r e s de fer à deux volutes 
t o u r n é e s vers le bas . 

Tro i s f enê t r e s à a rc surba i ssé en b r iques écla i rent l ' éd i f ice de ce cô té . Deux 

donnen t dans la nef , et la t ro is ième d a n s le c h œ u r . Le cheve t est à t rois pans . 

A l ' au t re ex t r émi t é du bâ t iment , une belle por te en plein c int re (fig. 2), à pié-

dro i t s ha rpés de ca lca i re gris, p résen te une clef j ad i s a rmor i ée , avec l ' inscr ipt ion 

«1674 a n n o » . Le h e a u m e et les l ambrequ ins en tou ran t l ' écu sont e n c o r e en 
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part ie visibles, mais il est impossible d ' iden t i f i e r le b lason , mar te lé (fig. 3). Cet te 
por te , unique a c c è s à la chapel le par l ' ex té r ieur , est s u r m o n t é e d ' u n e peti te 
niche en bâ t iè re , cons t ru i t e en pierre de sable , à p iédroi t s c r e u s é s c h a c u n d ' u n e 
canne lu re . Le fond est cons t i tué par une p laque de la m ê m e mat iè re , po r t an t , en 
faible relief, un profil d ' h o m m e barbu tou rné vers la d ro i te ; ce pourra i t ê t re saint 
Maur (fig. 3). 

Le dispositif le plus cur ieux de la chapel le est une f enê t r e bas se , à hau teu r 
d ' h o m m e , d i sposée en longueur en t re les d e u x f enê t r e s de la nef (fig. 4). Elle est 
f e rmée par une c la i re-voie cons t i tuée de co lonne t t e s de c h ê n e à chap i teau tos-
can . chevi l lées au cad re d e s s u s et d e s s o u s . L in teau , seuil et p iédroi ts sont , en 
e f fe t , éga lement en c h ê n e ; la f enê t re est s u r m o n t é e d ' u n a rc de décha rge en 
br iques . 

N o u s n ' a v o n s pu t r o u v e r de parallèle à ce t te cu r i euse d ispos i t ion . Le fait que la 
principale s ta tue de saint Maur se t rouvai t j u s t e en face , et sur tou t la p r é s e n c e , 
à l ' in tér ieur , d ' u n t ronc encas t r é dans l ' e m b r a s u r e de la f enê t r e por tent à croi re 
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Figure 4. 

Figure 5. Façade arrière. 

qu' i l s 'agit d ' u n e fenê t re à o f f r a n d e s , par laquelle les pèler ins in t roduisa ient leur 
obole lorsque la chapel le était f e r m é e . Ce t te f enê t re jouera i t donc le rôle des 
c la i res-voies des por t e s de chapel les de pèler inage. G é n é r a l e m e n t s i tuées à la 
c a m p a g n e , là où le terrain permet le cho ix de l ' implanta t ion du bâ t imen t , par 
ai l leurs souven t t rès pet i t , ces chape l les ont p r e s q u e tou jou r s l ' en t rée dans 
l ' axe . Ces pet i ts éd i f ices é tant la p lupar t du t emps f e r m é s — ne fû t -ce q u ' e n 
ra ison de leur exiguï té — la claire-voie de la por te permet en tout t emps le dépôt 
des o f f r a n d e s et les o ra i sons . 

La chape l le de Co in t e était s i tuée elle auss i , à l 'or igine, à la c a m p a g n e . Elle 
p ré sen te l ' o r ien ta t ion habi tuel le e s t -oues t . Mais le terrain m o n t u e u x obligea 
l ' a rch i tec te à la d i spose r para l lè lement à la rou te , e t , c o m m e a u j o u r d ' h u i en-
co re . v ra i semblab lemen t en t re deux bâ t imen t s ( l 'un au moins é tant la d e m e u r e 
de l ' e rmi te) . Cela expl iquera i t que l ' en t rée soit la térale . La chapel le Sa in t -Ha-



LA CHAPELLE SA1NT-MAUR /I LIEGE 169 

Figure 6. (Cliché A.C.L.). delin à Olne , don t la part ie occ iden ta le domine un roche r à pic, p ré sen te une 

en t rée ana logue . On peut aussi y voir une su rv ivance du plan médiéva l . 

Les obl igat ions de l ' e rmi t e 1 2 le con t ra igna ien t sans dou te à f e r m e r souvent la 

chapel le . T o u s ces é l émen t s nous aura ien t valu cet te f enê t r e t rès par t icul ière . 

L a f açade sud c o m p o r t e e n c o r e , nous l ' avons signalé, t rois blocs de tu f feau , 

re la t ivement a b î m é s " . Le premier , en t re la por te et la p r emiè re f enê t r e , por te 

l ' i nvoca t ion : « S T M A V R E / O R A PN 66» . Q u e r ep ré sen te le ch i f f re f ina l? 

serai t -ce une allusion à la da te du décès de Pierre de R o s e n ? Il est difficile de se 

p rononce r . Le second bloc, en t re les d e u x f enê t r e s de la nef , d i t : « S I N E D E O / 

N 1 H I L / 1673». Enf in , en t re la de rn iè re f enê t r e de la nef et celle du cheve t , 

l ' inscr ip t ion : « S O L I / D E O / H O N O R / E T G L O R I A » . 

La f açade nord , visible des j a rd ins , p ré sen te un apparei l de grès b e a u c o u p plus 
é levé q u ' à rue , sur une hau teur de deux mèt res et plus , j u s q u ' à la base des 
f enê t res . Le res te du mur gout tero t est en b r iques , avec la m ê m e fr ise den tée à 
anc res de fer que sur l ' au t re f açade (fig. 5). 

Les vest iges d ' appare i l de grès mont ren t que l 'édif ice du x v i r siècle r ecouv re 
p resque e x a c t e m e n t une cons t ruc t ion an té r i eu re , celle de Henr i de N e u s s selon 
toute v ra i s emblance . Ce ne serait donc pas un aff lux de pè le r ins , mais la vé-

,, ^-rMirn-r tus té , ou plus s implement le dési r de met t re la chapel le au goût du jour , qui a 
12 Voir a ce propos GOBER I, op. cit., . . , ' . 1 B J • i 

t VIII pp 110-111 pousse a la r econs t ruc t ion . Il fau t m e m e a d m e t t r e que le plan est res te le m ê m e , 
13 GOBERT. op. cit.. t. VIII. p. 114 les y compr i s le cheve t à trois pans , pu i sque les ass ises de grès y sont e n c o r e visi-
voit plus abîmés qu'en réalité. bles. Cela r e n f o r c e également l ' h y p o t h è s e de l ' en t rée la térale médiéva le . 
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C o m m e à la f a ç a d e pr incipale , trois f enê t r e s dans la m ê m e dispos i t ion , deux à la 

nef et une au c h e v e t . Une qua t r i ème baie plus peti te c o r r e s p o n d à la por te ; elle 

éclaire le j u b é . Une c h e m i n é e , qui sort au pan c o u p é du cheve t , devai t permet-

tre le chau f f age de la peti te sacris t ie s i tuée à cô té du c h œ u r . De cons t ruc t ion 

plus r écen te , semble-t- i l , elle est de plan rec tangula i re et cons t ru i t e en br iques . 

Ecla i rée par d e u x baies rec tangula i res à linteau de bois, elle s ' é t e n d j u s q u ' à la 

f enê t re de la nef . 

Un bloc de tu f feau encas t r é d a n s ce t t e f açade men t ionne s implemen t , c o m m e 

nous l ' a v o n s di t , la da te de 1673. La g ravure est meil leure que celle des blocs de 

la f açade pr incipale . 

Au n" 62, con t r e le c h œ u r , à l 'est de la chapel le , s ' é l ève une bâ t i sse du x v t r siè-
cle ou du début du XVIII' s iècle, bien d é n a t u r é e il est vrai , et qui a de ce fait 
é chappé aux e n q u ê t e u r s cha rgés de rédiger le Patrimoine monumental. Une 
toi ture d ' a r d o i s e s et de tuiles à la Mansar t couv re le bâ t imen t , de br iques mas-
quées de c iment . Les e n c a d r e m e n t s de f enê t r e s semblent de p ie r re : les blocs 
sont visibles sous l 'endui t (à moins qu ' i l ne s ' ag isse d ' u n dess in imitant des 
blocs). La maison ne c o m p o r t e q u ' u n é t age , à trois f enê t r e s ; le r ez -de -chaussée , 
ou t re la por te , c o m p r e n d deux fenê t res . C h o s e cur ieuse , la c h e m i n é e est con t re 
la f a çade , en t re les deux fenê t res . Le toit a é té percé r é c e m m e n t de trois lucar-
nes r a m p a n t e s . La f açade latérale est présenta i t p lusieurs p e r c e m e n t s , por te et 
f enê t r e s , a u j o u r d ' h u i murés . Cet te maison éta i t , j u s q u ' à une da te r écen te , en 
communica t i on d i rec te avec la sacris t ie de la chapel le . C 'é ta i t d o n c , selon tou te 
v r a i s e m b a n c e , la maison de l ' e rmi te . 

U n e source coulai t j ad i s p rès de la chape l le . Les pèler ins lui a t t r ibuaient des 
ver tus mi racu leuses . Ce t te source su l fu reuse , issue du schis te houil ler , coulait 
dans un bac de p i e r r e 1 4 . Selon G o b e r t 1 S , la source était abr i t ée sous un petit 
bâ t iment p r o c h e de la chapel le . Plus rien n ' en subs is te a u j o u r d ' h u i , et nous 
ignorons son e m p l a c e m e n t . Il faut s ignaler que le bosque t en pente qui sépare 
main tenan t le terre-plein de la chapel le de la rue m ê m e est p a r s e m é de p ier res 
ca lca i res f a ç o n n é e s , parmi lesquel les nous a v o n s recueilli un petit chapi teau de 
pilastre en tu f feau a s sez ab îmé . 

L ' in té r i eur de la chape l le , malgré son d é l a b r e m e n t , o f f r e e n c o r e bien de l ' inté-

rêt . La por te de la rue s ' o u v r e sous un petit j u b é de chêne , auquel on a c c è d e , du 

côté o p p o s é , pa r un escal ier à ba lus t res t o u r n é s , ident iques à ceux de la galerie. 

Après la por t e , à d ro i t e , est encas t r é un béni t ier en f o r m e de coquil le ra inurée . 

de m a r b r e rouge s o m b r e veiné de gris. Ce mur de la nef c o n s e r v e auss i , encas t r é 

sous la c la i re-voie , dans le lambris à p a n n e a u x , un t ronc que l 'on pouvai t vider 

par un panneau p ivo tan t . Les murs , ou t re d iverses s t a tues don t subsis tent en-

core en place les conso le s , por ta ient des pe in tu res (fig. 6). 

Un banc de c o m m u n i o n à ba lus t res t ou rnés en c h ê n e , du m ê m e style que le 

j u b é , por te , g r avée sur la tab le t te , à gauche , l ' inscr ipt ion s u i v a n t e : « par la libé-

ralité des religieux de St l acque en L i è g e » . 

L ' au te l , de bois peint en ma jeu re part ie à l ' imi ta t ion du m a r b r e , da te de la tin du 
x v i f ou du débu t du x v n r siècle. Il est déco ré de d e u x pai res de co lonnes à 
chapi teau c o m p o s i t e do ré . L e s deux co lonnes ex té r i eu res suppor ten t des mor-
ceaux de f ron ton c o u r b e , p lacés en obl ique . Les deux co lonnes in tér ieures sont 
s u r m o n t é e s d ' u n f ron ton cou rbe ent ie r a v e c une gui r lande; el les encad ren t le 
tableau d ' a u t e l , ce rné d ' u n e bo rdu re de bois sculp tée de feui l lages et dorée 
(fig. 7). Le t ab leau , à l 'huile sur toile, r ep résen te la Pentecôte. Ce t te pe in ture , 
a u j o u r d ' h u i noircie et d é t e n d u e , a le plus urgent besoin d ' u n e r e s t au ra t i on 1 6 . Le 
coin infér ieur droi t por te l 'écu ovale de la famille de B o n h o m e 1 7 . Les soubas -
s e m e n t s cub iques des co lonnes sont o r n é s , sur les faces visibles, pour les inté-
r ieurs de ro saces , pour les ex té r i eu r s de feui l les d ' a c a n t h e . Le t abe rnac l e , enca-
dré de c h u t e s de laur ier , por te un cal ice su rmon té d ' u n e host ie r ayonnan t e , 
f l anqué de c o r n e s rempl ies d ' ép i s et de p a m p r e s . Le bord de la table t te au-des-
sus est sculp té de feuil lages et de per les . T o u t e s ces scu lp tu res sont do rées . 

14 A. POSKIN. Les sources minérales de 
la Belgique. Nomenclature. géographie, 
analyses et bibliographie. dans Bull, de la 
Soc. belge de géologie, de paléontologie et 
d'Indrologie IBruxelles), 2 (1888). pp. 348-
382. 
15 Op. cit., t. VIII. p. 115. Voir aussi 
J. CHALON. Un peu de folklore. A pro-
pos de quelques fontaines miraculeuses, 
dans Bull, de la Soc. d'anthropologie de 
Bruxelles, 32 (1913), p. 102. L'auteur si-
gnale qu'il n'y a plus de source. Elle 
«coulait autrefois devant la chapelle, de 
l'autre côté du chemin. On en retenait 
l'eau dans un vulgaire trou sans margelle 
(...). Depuis la construction de l'égoût 
collecteur, la source a disparu». Il n'est 
donc question ni de bac de pierre ni de bâ-
timent. Cependant, ailleurs. GOBERT 
(Eaux et fontaines publiques à Liège. 
Liège. 1910, pp. 294-295) parle aussi d'un 
petit bâtiment abritant la source. 
16 Une photo de 1955, à l'Institut Royal du 
Patrimoine artistique, permet de mieux ap-
précier cette œuvre. 
17 Coupé: au un d'argent au lion léopardé 
de gueules; au deux d'or au sautoir de 
gueules. 
Pour les environs de 1700. les membres les 
plus illustres de cette famille sont: I" Léo-
pold de Bonhome, époux de Marie-Pétro-
nille Bouxhon. conseiller à la Cour féodale 
et bourgmestre en 1692; 2" son fils, Léo-
pold-Joseph (1684-1737), fut conseiller à la 
Cour féodale et échevin en 1716; 3" le frère 
du précédent, Nicolas-François-Xavier 
(1682-1763), chanoine de Saint-Lambert en 
1720, devint évêque de Carpase en 1729; 
4" Joseph-Léonard (1725-1803), fils de 
Léopold-Joseph, apparaît à une époque 
trop tardive, si l'on considère le style de 
l'autel (à moins que le tableau n'ait été re-
fait par la suite). Signalons aussi que les 
beaux-parents du bourgmestre Léopold de 
Bonhome, les époux Bouxhon. étaient en-
terrés à l'église Sainte-Véronique. Rappe-
lons que la chapelle Saint-Maur relevait de 
cette paroisse. Le blason dont il est ques-
tion ici est seul, et surmonté d'une tête 
d'angelot. Il s'agit probablement du blason 
d'un ecclésiastique; en tenant compte du 
style de l'autel on peut suggérer le nom de 
Nicolas-François-Xavier comme donateur 
avant son élévation à l'épiscopat, mais 
sans absolue certitude. Voir Recueil héral-
dique des Bourgmestres de la Noble Cité 
de Liège. Liège. 1720. pp. 499-450; C. de 
BORMAN, Les échevins de la souveraine 

justice de Liège, t. II, Liège, 1899. 
pp. 351-352; U. BERLIERE. Les évéques 
auxiliaires de Liège, p. 155. 



LA CHAPELLE SA1NT-MAUR /I LIEGE 171 

Figure 7. (Cliché A.C.L.). 
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Figure 8. (Cliché A.C.L.). 

La fenê t re g a u c h e du c h œ u r c o m p r e n d un p a n n e a u de verre peint aux a rmes de 
Pierre de Rosen a c c o m p a g n é e s de l ' inscr ipt ion suivante d a n s un c a r t o u c h e 
o v a l e : « Ds Pe t rus de Rosen c a n o n i c u s / Leod ien . a r ch id i aconus Campin iae / 
p repos i tus Sti lois Evangel i s tae / Cance l la r ius & posuit a n n o 16.. / r enova tu r 
1673». N o u s l ' avons dé jà ment ionné à p ropos de la da te de cons t ruc t ion . Le 
panneau vitré de droi te est vis iblement une recons t i tu t ion ainsi q u ' o n peut le 
voir sur une pho tograph ie a n c i e n n e " : le panneau est intact , mais les deux der-
niers ch i f f r e s du p remier millésime sont r emplacés par des poin ts de suspens ion . 
Ce t te res taura t ion pourrai t da te r , c o m m e celle du p la fond , de 1930. Le vitrail a 
de nouveau é té e n d o m m a g é en 1944. ce qui expl ique les p lombs d ' é c l a t e m e n t 
plus n o m b r e u x a u j o u r d ' h u i . Il était é v i d e m m e n t imposs ib le de recons t i tue r le 
millésime si les deux de rn ie r s ch i f f res avaient d i sparu (figs. 8 et 9). 

Figure 10. (Cliché A.C.L.). 

'* D'argent au chevron de gueules accom-
pagné de trois roses du même: C. une rose 
de l'écu. 
19 Figurant dans une plaquette anonyme 
publiée en 1929: La chapelle Saint-Maur. 
Liège. |I929], Voir aussi une photo de 
r i .R.P.A. datée de 1945. mais peut-être 
antérieure. 
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20 Op. cit.. t. VIII. p. 114. 
21 Patrimoine monumental, vol. 3. p. 346. 
22 Témoins deux photos; l'une de 1929, 
dans la plaquette citée à la note 19. en 
donne une vue complète; l'autre photo, à 
l 'I.R.P.A., est une photo du chœur en 
1945, où l'on voit la fenêtre de droite litté-
ralement soufflée vers l'intérieur, les 
plombs arrachés ou pendants. 
Les armes de Guillaume Natalis (d'or au 
cœur de gueules, soutenu de deux lions 
affrontés du même; I'écu surmonté d'une 
mitre et d'une crosse et de la devise 
«corde et animo») étaient accompagnées 
de l'inscription: «Guilielmus Natalis 
Exempti / Monastery Sti Laurenty ad Leo-
dium / Abbas cleri secundary civitatis / 
patriae et diocesis Leodensis conser / vator 
apostolicus dnus temporalis in Anthinnes 
Glons Villereux / Maswich Kikepois etc 
1673». 
23 Parmi les blasons, ceux des familles de 
Lame. Le Paige. Begasse de Dhaem. Nève 
de Mévergnies et Capelle, Delvaux de 
Fenffe. Poncelet et Winandy. Les deux 
blasons aujourd'hui illisibles sont ceux des 
époux de Soer de Solières et de Coune. 
Enfin, deux panneaux simplement mono-
grammés appartiennent aux familles Tart-
Beaujean et Delhaise-Bribosia. 
24 GOBERT, op. cit., t. VIII, pp. 112-113. 
25 Les armes sont: coupé: au chef d'azur 
plein: en pointe d'argent au brasier au na-
turel brochant sur le tout. 
Il n'a pas été possible d'identifier ce blason 
ni de vérifier s'il appartenait bien à une 
famille Pierart. Pierard ou Pirard. Aucun 
de ceux figurant dans les armoriaux. lié-
geois et autres, ne possède ce blason. 
26 De sable à la croix d'or, cantonnée de 
quatre trèfles d'argent posés en sautoir, 
leur tige mouvant des angles de la croix. 
Cette même estampille se retrouve sur plu-
sieurs tableaux provenant de la collection 
de Max de Soer qui figurent aujourd'hui 
aux Musées des Beaux-Arts de la ville de 
Liège. La chapelle ne s'est donc enrichie 
que récemment de ces œuvres. 

Ce vitrail, a u j o u r d ' h u i en part ie dé t ru i t par de j e u n e s vanda l e s , possédai t un 
pendant sur la f enê t r e de droi te , signalé par G o b e r t 2 0 . aux a r m e s de Gui l laume 
Nata l i s , a b b é de Sa in t -Lauren t . 11 est reprodui t d a n s la b r o c h u r e de 1929. Ce 
panneau est e n c o r e cité dans l ' inventa i re monumen ta l de la vi l le2 1 c o m m e fai-
sant par t ie du mobi l ier de la chapel le . Or , il a d i spa ru , p r o b a b l e m e n t en 194 4 2 2 . 
Il est r emplacé par de pet i tes vi t res ve rdâ t r e s ana logues à cel les des au t res fe-
nê t res . 

Le plafond de la chapel le , en bois, a é té refait en 1930. A u - d e s s u s de l ' au te l , un 
panneau oc togonal peint por te les a r m e s et la devise de Mgr K e r k h o f s . é v ê q u e 
de Liège de 1927 à 1961. D ' a u t r e s p a n n e a u x , rec tangula i res , por tent les a rmoi -
ries de b ienfa i t eurs c o n t e m p o r a i n s 2 3 . Une bande peinte , au milieu du p la fond , 
porte l ' inscr ip t ion , e n d o m m a g é e par l ' humid i té , « . . . co l l abeba tu r a edes an t iqua 
re f ic i tu r» . T o u t e la par t ie gauche du p lafond est d ' a i l l eurs ab îmée par l 'humi-
di té ; un panneau a rmor i é est a u j o u r d ' h u i illisible. 

Parmi les pe in tu res et scu lp tu res qui o rna ien t la chapel le j u s q u ' e n 1960. très peu 

ont appa r t enu dès les origines au mobil ier . Ce sont pou r la p lupar t des œ u v r e s 

a p p o r t é e s au xix> et au début du xx* s iècle, t rès p r o b a b l e m e n t . Le tableau 

d ' au te l est c e r t a inemen t d 'o r ig ine , et peut -ê t re aussi la c ro ix , si l 'on pense que 

le cul te ne fut j a m a i s in t e r rompu , m ê m e à la Révo lu t i on 2 4 . Ce r t a ines œ u v r e s 

peintes p rov iennen t ind iscu tab lement de col lect ions pr ivées . 

Pour des ra isons de sécur i té , ces œ u v r e s ont é té remisées à l 'église N o t r e - D a m e 

de Lou rdes vois ine . Seul , saint Maur abbé est e n c o r e visible d a n s une des cha-

pelles la térales . N o u s d e v o n s à l ' a imable autor i sa t ion de M. le C u r é d ' a v o i r pu 

les e x a m i n e r et les pho tograph ie r , avec l 'a ide du sacr is ta in . Depuis 1977, elles 

sont t r ans fé rées au musée d ' a r t religieux de Liège. 

Parmi les pe in tu res , d e u x toiles sont a u j o u r d ' h u i i r r éméd iab lemen t pe rdues , 

rongées d ' humid i t é et illisibles. L ' u n e rep résen ta i t , semble-t- i l , le Chris t en 

cro ix , et l ' au t re Sainte Madeleine ait pied de la croix, ainsi que l ' a t tes te une 

photographie de l ' Ins t i tu t Royal du Pa t r imoine ar t i s t ique da tée de 1955 (fig. 10). 

Dans l ' ensemble c o n s e r v é se dé t achen t n e t t e m e n t , par leur qual i té , deux volets 

de t r ip tyque du xvii" siècle (fig. 11). Ce sont les seules œ u v r e s du lot que l 'on 

puisse a t t r ibuer à un véri table ar t is te , quoiqu ' i l nous d e m e u r e e n c o r e inconnu . 

Ces panneaux (huile sur c h ê n e . 102 x 35 cm) sont d ' u n e p ièce , de f o r m e rec tan-

gulaire a l longée, avec le sommet en tr iangle. Le panneau de g a u c h e r ep résen te 

le d o n a t e u r , t ou rné vers la droi te , agenoui l lé sur un pr ie -Dieu , un livre ouver t 

devan t lui. Le pe r sonnage , vu à mi -corps , paraît âgé d ' u n e c inquan ta ine d ' a n -

nées . Son regard plein d ' a s s u r a n c e est fixé droit devan t lui. Der r iè re lui, saint 

Jean-Bapt i s te tient l 'Agneau . Que lques a rb re s , à l ' a r r i è re -p lan , complè ten t le 

décor . Les a r m e s du dona t eu r f igurent sur le tissu qui r e c o u v r e le pr ie-Dieu, 

au -dessus de l ' inscr ipt ion « P E T I T A P E T I T / P I E R A R T » 2 5 . N o u s ne p o u v o n s 

ma lheu reusemen t rien préc iser sur ce Pierar t . 

Son é p o u s e , agenoui l lée sur un prie-Dieu ident ique , est t o u r n é e vers la gauche . 
Ses vê t emen t s , c o m m e ceux de son mari , sont re la t ivement s imples . Mais le 
peintre a insisté par t i cu l iè rement sur les b i joux . Elle por te de r iches bouc les 
d 'ore i l les d ' o r , où que lques t o u c h e s d i sc rè tes de rouge doivent f igurer des pier-
res , t e rminées par trois pende loques o r n é e s d ' u n e perle. Elle por te e n c o r e un 
pendent i f à pierre ovale et pende loque o r n é e d ' u n e per le , e t , à la main gauche , 
out re l 'a l l iance d ' o r , une bague à c a b o c h o n au pouce . Derr ière elle, sa p a t r o n n e , 
sainte Ca the r ine d ' A l e x a n d r i e , t ient à la main droi te la pa lme du m a r t y r et le 
glaive. La dona t r i ce semble avoir le m ê m e âge que son é p o u x , mais son regard 
est ba issé , et tou t , d a n s son visage, t émoigne d ' u n e soumiss ion a c c o m p a g n é e 
d ' u n e cer ta ine lass i tude . 

Les deux volets po r t en t , f r appée au ve r so , une es tampil le a v e c l ' inscr ip t ion « M. 

DE. S O E R . S O L I E R E S » et les a r m e s de ce t t e f ami l l e 2 6 . 

Ces deux por t ra i t s de r iches bourgeo is révèlent un pein t re c apab l e de saisir avec 
vigueur et j u s t e s s e la personnal i té de ses modè les . Les au t r e s t ab leaux sont loin 
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Figure 11. (Cliché A.C.L.). 

de valoir ceux-c i , tout en é tant d ' u n e honnê te f ac tu re . 

C i tons d ' a b o r d une Apparition de la Vierge à saint Antoine de Padoue (huile sur 
chêne , 85 x 64 cm) , du x v i r siècle (fig. 12). La scène se passe en haut d ' u n e 
colline dominan t une vallée. A dro i te , la Vierge appara î t , pieds nus sur un crois-
sant , debout sur une nuée . La tête est n imbée d ' é to i l e s , visibles à gauche seu-
lement a u j o u r d ' h u i . Klle fait de la main droi te un geste vers saint Anto ine : elle 
tient le bras g a u c h e mi-fléchi sur la poi t r ine , les doigts mont ran t le haut du 
tab leau . Le saint s ' agenoui l le , en habi ts rel igieux, la main dro i te sur le c œ u r , la 
gauche tenant un r a m e a u fleuri de trois lis. Le visage du saint et d e u x f leurs sont 
une r e s t au ra t ion , sur morceau r appor t é . Dans le ciel j a u n â t r e , en t re les d e u x 
pe r sonnages , un objet que dés igne la Vie rge : un c œ u r rouge s u r m o n t é d ' u n e 
c o u r o n n e dorée . Le c œ u r est f r a p p é d ' u n cruci f ix d ' o r , qui le par tage en d e u x ; la 



LA CHAPELLE SA1NT-MAUR /I LIEGE 175 

Figure 12. (Cliché A.C.L.). 

27 Le texte n'a pu être déchiffré totale-
ment, ni traduit avec certitude. Certains 
passages restent assez obscurs. «Die un-
befleckte Iungfraw und Mutter Gottes Ma-
ria |i]st in dieses Gestalt dem H. Antonio 
von Padua / barfuesser ord[en]s erschienen 
zu ihm sprechendt: Antoni, diss ist mein 
Wapen welches ich in [meijnen / Hertzen 
gefuhrt ... |habe] von d[e]r Zeit an als mein 
allerl ie[b]ter Sohn Iesus XPS fur das 
gantze mensch[!iche] Geschle / cht ist ge-
creutziget w[o]rden und wer dieses Wapen 
in seinem [Hjaus verehret dessen [H|aus 
ist von ieders brunst Pesti|le]ntz / und zau-
beren b|e]freyet diss hatt nach Geschehe-
nerersche[inu|ng des H. Antonius zur 
Vermeherung de[r] Andacht des ... riu... / 
eigten Erlôsers und der unb|ef]leckten und 
aller reinesten lmpfangnus Mariae offetlich 
zu Padua verkundige|t u]nd / zum zeichen 
der gôttlichen Liebe ducrin diesem Wapen 
e[r]funden mitt der Chorden seines H. Or-
dens umfangen. •> 

C'est en cette attitude que l'immaculée 
vierge et mère de Dieu est apparue à saint 
Antoine, de l'ordre des Pieds-nus [francis-
cains] en lui disant: «Antoine, ceci est 
mon blason que j'ai porté dans mon cœur 
depuis le jour où mon fils très aimé Jésus-
Christ, a été crucifié pour tout le genre 
humain. Si quelqu'un vénère ce blason 
dans sa maison, celle-ci sera à l'abri de 
tout incendie, peste ou sortilège». Après 
l'apparition, saint Antoine l'a publique-
ment révélée à Padoue pour augmenter la 
dévotion au ... Sauveur et à la très pure et 
immaculée Conception de Marie et comme 
témoignage de l'amour divin; il a entouré 
le blason avec la cordelière de son saint 
ordre. 
28 Le meuble (une croix) du premier n'a 
pu être précisé. On peut cependant tenter 
de le blasonner comme suit: «d'argent à la 
croix de gueules, les bras chargés à leur 
extrémité d'un meuble indistinct d'or. C. la 
croix de l'écu posée en sautoir». 
Le second est «d 'or à neuf tourteaux de 
gueules, trois par trois». Aucun de ces 
deux blasons n'a pu être identifié. Signa-
lons que la famille Maixheré porte d'argent 
à neuf tourteaux de gueules. On peut peut-
être considérer que l'argent du blason de 
droite a bruni? 

moitié droi te est m a r q u é e de f l ammes d ' o r . Le tout est e n t o u r é d ' u n e corde l iè re 

nouée , dont un bout r e tombe . L ' e n s e m b l e est bien s y m é t r i q u e , à la façon d ' u n 

blason. A l ' a r r iè re-p lan . à gauche de saint Anto ine , une col l ine e s c a r p é e , boisée , 

su rmon tée de bâ t imen t s . En t re les d e u x pe r sonnages , une chape l le avec deux 

enc los de part et d ' a u t r e , au bord d ' u n f leuve . Devant la chape l le se d r e s se une 

g rande cro ix , p r écédée de deux pet i ts pe r sonnages . De l ' au t re cô té de l ' eau , on 

devine un au t re c locher . Le bas du tableau est o c c u p é par un c a r t o u c h e b lanc , 

por tant une inscr ip t ion, noire et rouge , en a l l emand , d i sposée sur sept l ignes 2 7 . Le 

ca r touche est e n c a d r é , au s o m m e t , de deux pet i ts b l a s o n s 2 8 . 

La pe in ture est a s sez écai l lée , n o t a m m e n t dans l ' inscr ip t ion , car les p lanches du 

panneau ont j o u é . Ce panneau a reçu une a r m a t u r e r écen te de croisi l lons per-

pendicu la i res , et por te aussi l ' es tampi l le de la collect ion de Max de Soer . 

Un Christ de pitié (huile sur toile marouf l ée sur p a n n e a u , 101,5 x 75 cm) peut 

ê t re da té éga lement du XVII" siècle (fig. 13). 
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Ce tableau est moins bien conse rvé : une des trois planches du support est déta-
chée, et la toile coupée également à la jo inture des deux aut res . L 'ensemble , 
assez terne, est peint dans les tons de brun, avec quelques touches de rouge 
sombre, de vert et de blanc. Le Christ est figuré à mi-corps. Il a les mains liées, 
ramenées vers l ' avant , et porte la couronne d 'ép ines . Sur ses épaules , un man-
teau vert. Sa tête est tournée vers la droite. Derrière lui. un vieillard barbu, en 
turban, soulève de la main droite un pan du manteau du Supplicié, la gauche 
revenant à ccMé du bras gauche du Christ . A droite, un homme jeune , barbu, 
torse nu. se présente de profil avec le visage tourné vers le specta teur . Ses 
cheveux sont re tenus par un lien. Il semble soutenir deux é léments de bois per-
pendiculaires, qui ne paraissent pas être la croix. 

Une Résurrect ion (huile sur panneau, 71 x 52,5 cm) date de la fin du xv i r ou du 
début du xvi i t ' siècle (fig. 14). Le panneau est bien conservé . Le Christ , un 
linge blanc drapé à la taille, un manteau rouge largement rejeté derrière lui. 
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Figure 14. (Cliché A.C.L.). 

foule aux pieds la pierre du sépulc re . Il lève la main dro i te , dont seul l ' index est 
d r e s sé , et tient d a n s la gauche un é t enda rd rouge don t la h a m p e se te rmine en 
croix. La figure r a y o n n e sur un fond de nuées , mais l ' e n s e m b l e est a s sez t e rne , 
et le bas fort s o m b r e . Le suppor t est cons t i tué de d e u x p l anches de c h ê n e : il 
por te en es tampil le un F inversé accolé à un B. 

Enf in , une toile bien c o n s e r v é e . Apparition de l'Enfant Jésus à saint Antoine de 
Padoue (huile sur toi le , 98 x 69 cm) , da te du x v n r siècle (fig. 15). Le saint est 
agenouil lé . Il tient des deux mains les j a m b e s de l ' E n f a n t . Celui-ci , l 'air g rave , 
lui ca resse la j o u e de la main droi te . Dans le haut du t ab leau , à gauche , deux 
angelots sont en conve r sa t i on sur des nuées . Le visage d ' u n t ro is ième appara î t 
der r iè re eux . A dro i t e , t ou jour s dans le haut , un angelot volant semble éca r t e r à 
deux mains les nuages . A mi-hau teur , sur la droi te , d e u x anges ado le scen t s ; 
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l ' un , en rose , ass is , tient un livre ouve r t , et l ' au t re , en ver t , debou t à sa gauche , 

lit pa r -dessus son épau le . Les g rands cô té s du tableau laissent appara î t r e la 

t r ame , s o m m a i r e m e n t brunie . La toile d é b o r d e largement le châss i s à l ' a r r ière . 

C e châss is por te la m ê m e es tampil le FB que le tableau p r é c é d e n t . 

L o r s q u ' o n é tud ie les scu lp tu res , on est f r a p p é par leur n o m b r e et leur qual i té . 

La Croix d'autel (bois peint et do ré , h. 103 cm), du XVIII' siècle (fig. 16). a un 

socle de style rocail le , en deux par t ies . L ' i n f é r i eu re , à volu tes et r inceaux , com-

prend au cen t r e un c a r t o u c h e lisse acco té de feuil lages. La part ie supér ieure est 

un globe e n t o u r é par le se rpent de la G e n è s e mordan t une p o m m e . La croix 

p ropremen t di te est en bois noir , et le Christ doré . Le pér izonium agité par le 

vent pe rpé tue le souven i r de Del C o u r 2 9 ; la tê te est incl inée sur l ' épau le droi te , 

les pieds c h e v a u c h e n t légèrement . L ' œ u v r e est en bon état de conse rva t ion , et 

semble avoir gardé pe in ture et d o r u r e d 'o r ig ine . 

29 Voir dans R. LESUISSE, Le sculpteur 
Jeun Del Cour, s.l., 1953, deux œuvres qui 
peuvent être rapprochées de celle-ci: un 
crucifix de la basilique Saint-Martin, attri-
bué à Van der Plante (pl. 85) et un crucifix 
anonyme du Musée Archéologique à Liège 
(pl. 118). Le crucifix de Van der Plante est 
le plus proche, mais c'est une œuvre plus 
sèche. 
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La seule s ta tue p rovenan t de la chapel le qui soit e n c o r e visible ac tue l l ement se 
t rouve à l ' in tér ieur de l 'église N o t r e - D a m e de L o u r d e s . C ' e s t un Suint Maur 
abbé (bois p o l y c h r o m e , h. 94 cm) (fig. 17). Il y a eu . i ncon t e s t ab l emen t , con fu -
sion en t re l ' abbé angevin , le mieux connu des listes hag iograph iques , et l ' obscur 
ermite hutois auquel est dédiée la chape l le . Et c ' e s t la s ta tue de l ' abbé que 
prient les f idèles . Le saint , imberbe et nu- tê te , se tient l égè rement voû té , quoi-
qu' i l soit jeune enco re . Il tient un livre d a n s sa main g a u c h e , et une c ros se , 
r écemmen t r emplacée , dans la dro i te . Il est vêtu d ' u n e cou le et por te une au-
musse d ' h e r m i n e au tou r du cou . L 'ceuvre semble da t e r du xvit" siècle et est en 
bon état de conse rva t i on . La po lychromie est neuve . 

U n e g rande s ta tue de chêne p o l y c h r o m e (h. 105 cm) qui da t e du début du 
xvi'- siècle r ep ré sen te un Saint ermite (fig. 18). Il pourra i t s ' ag i r de saint An-
toine . mais aussi de saint Maur de H u y , 0 . Le saint , ba rbu , est coi f fé d ' u n bon-
net a r rond i , à d e u x pans r e tomban t s , celui de gauche pourvu d ' u n gland. Il por te 
aussi une coule , r ecouve r t e d ' u n scapula i re et d ' u n grand m a n t e a u à c a p u c h o n . 
Il tient un livre ouver t d a n s la main dro i te , un bâton dans la g a u c h e . A cô té de 
lui. à gauche , une t ruie de taille t rès rédui te , d ' u n travail plus s o m m a i r e . Le 
t ronc qui a servi à la confec t ion de la s ta tue est g ro s s i è r emen t év idé par l ' a r -
rière. C ' e s t une œ u v r e de qual i té , pleine de gravi té et de nob les se d a n s le visage 
et le main t ien , et d ' u n e bonne f ac tu re , n o t a m m e n t d a n s les plis du m a n t e a u . 

... . . , , Cas sé s et p r o f o n d s , ceux-ci d e m e u r e n t e n c o r e dans la t radi t ion go th ique . L ' œ u -
3U Une représentation analogue du saint ,, . . , , , . . . . . . , . . 
est placée sur l'autel de la chapelle de v r e e s t e n e x c e l ' e n t é t a t , mats la po lychromie a ete re fa i te , et le bâ ton du saint 
Haillot. est récent . 
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Figure 19. (Cliché A.C.L.). 

Une Pietà ( chêne p o l y c h r o m e , h. 74 cm) nous o f f re éga lement un bon exemple 
de sculp ture du x v f siècle (fig. 19). La Vierge en l a rmes , la tè te t ou rnée vers la 
gauche , est ass i se sur un large siège droi t . Elle tient son Fils mort sur les ge-
noux , lui sou tenan t la tê te de la main dro i te , tandis qu ' e l l e lui sou lève le bras 
gauche de l ' au t r e . Le bras droit du Chr is t r e tombe sur le sol. La Vierge por te 
une gu impe m o n t a n t e , un voile, une robe droi te et un m a n t e a u , ainsi que de 
larges c h a u s s u r e s à bout a r rondi . Le pér izonium du Chris t est c ro isé en t re les 
j a m b e s , un peu à la maniè re d ' u n lange. L e visage de la Vierge est part iculière-
ment expres s i f : la dou leu r est in tense , quo ique re t enue , et les ges tes nobles des 
bras la soul ignent avec d iscré t ion . L e s d r a p é s sont larges, et les plis plutôt ar-
rondis . L ' œ u v r e est en t rès bon état de conse rva t i on , mais la po lychromie a été 
refa i te . C e type de Pietà est connu par ai l leurs dans d e u x églises l iégeoises au 
m o i n s : c ' e s t la Pietà dite de Sa in t -Remy, d ' a p r è s la s ta tue c o n s e r v é e à l 'église 
Sa in t - Jacques et p rovenan t de l ' anc ienne paroiss ia le ; un au t re exempla i re se 
t rouve à Sa in t -Denis . 
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Figure 20. Vierge [terre cuite). 
Figure 21. Vierge à l 'Enfant (bois poly-
chrome). 

Figure 22. Saint Evêque. 

31 Aucune œuvre figurant dans LE-
SUISSE, op. cit.. ne peut cependant être 
mise en parallèle avec celle-ci. Deux Vier-
ges portent l'Enfant sur le bras droit (pl. 59 
et 87) — alors qu'il est généralement sur le 
gauche — mais elles ont une attitude très 
différente. Le visage, notamment, n'est 
jamais baissé. 

Une peti te Vierge à l'Enfant ( terre cui te , h. 27,5 cm) provient de la niche exté-
r ieure , a u - d e s s u s de la por te (fig. 20). De la fin du xvii", ou du début du 
xviii" s iècle, elle n 'es t pas sans rappe le r les Vierges de Del C o u r " . Elle en a la 
grâce et l ' é légance . Son visage est ba i ssé , ses cheveux co i f fés en b a n d e a u x , son 
man teau revient vers l ' avan t , dans un m o u v e m e n t t ou rnan t a c c e n t u é , mais non 
ou t ré . Elle po r t e l 'En fan t sur le b ras dro i t , et son genou g a u c h e est f léchi . 
L ' E n f a n t en lace sa mère , mais tou rne la tê te vers le spec t a t eu r . L ' œ u v r e paraît 
en bon é ta t , mais elle est engluée de plâtre bleu ciel. 

U n e au t re Vierge à l'Enfant (chêne p o l y c h r o m e , h. 100 cm) est une œ u v r e naïve 
et maladro i te , qui n ' e s t pas an té r i eu re au x v i r siècle (fig. 21). La Vierge, qui 
devai t tenir que lque chose dans la main dro i te , aux doigts j o in t s et levés , por te 
l 'En fan t sur le b ras gauche . Sa j a m b e droi te est légèrement a v a n c é e , et elle est 
un peu h a n c h é e . La tète est a m é n a g é e pour por te r une c o u r o n n e de métal . Les 
vê t emen t s sont a s sez s imples. L ' E n f a n t t ient une c o l o m b e d a n s les mains . Les 
visages ont des t rai ts épais , sur tout le nez . et a s sez f ru s t e s . La po lychromie est 
récen te . La s ta tue est en bon é ta t , mais les d e u x c o u r o n n e s de fer peint qui 
l ' a ccompagnen t sont t rès ab îmées . Elles para i ssen t de tou te man iè re a s sez ré-
cen tes . 

Un Saint évêque (bois p o l y c h r o m e , h. 72 cm) nous o f f re un bon exemple de 
s ta tuai re ba roque du xvill" siècle (fig. 22). Le saint , mi t ré , por te une cour t e 
barbe et tient d a n s la main gauche un res te de c ros se . Il por te une c h a p e re t enue 
par un gros fermai l c i rcula i re : le v ê t e m e n t revient vers l ' avan t en un m o u v e m e n t 
agité. L ' é to l e lui t o m b e p resque aux pieds . L ' œ u v r e est en bon é ta t , si l 'on 
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Figure 23. Baiser de Judas (bois poly-
chrome). 
Figure 24. Paire de chandeliers d'autel en 
étain. 
Figure 25. (Cliché A.C.L.). 

excep t e une c a s s u r e à un pli de la c h a p e , à l ' a r r iè re mais la po lychromie a été 

refai te . 

U n e œ u v r e for t cu r i euse est un relief , i r régul ièrement ovale (bois p o l y c h r o m e , le 
plus grand d iam. 69 cm) , du XVII1, s iècle , r ep ré sen t an t le Baiser de Judas 
(fig. 23). Trois p l anches a s semb lée s sont t ravai l lées en haut relief , ou en relief 
plus plat . Deux g r o u p e s se dé t achen t d a n s un paysage qui é v o q u e Ge thséman i . 
A gauche , le Chris t et J u d a s , en lacés , dont les man teaux p résen ten t des plis 
c a s sé s a s sez ra ides , mais n é a n m o i n s m o u v e m e n t é s . Le relief est a s sez p r o f o n d , 
et d e s j o u r s appa ra i s sen t même en t re les m a n t e a u x . A dro i te , un soldat en mar-
che vers eux se d é t a c h e d ' u n g roupe . Vêtu à la romaine , il lance des deux mains 
une co rde . Le relief est éga lement for t , avec , de n o u v e a u , un j o u r en t re le soldat 
et l ' a rb re du fond . Derr ière lui, un g roupe de qua t re so lda ts , d a n s le m ê m e 
c o s t u m e , tenant c o r d e , f l ambeau et ha l lebardes . Ce g roupe est un peu c o n f u s , et 
l 'on dis t ingue mal les a t t i tudes de c h a c u n . Le paysage est suggéré par trois 
a r b r e s et des r o c h e r s ; un cro issant de lune est visible dans le ciel. L ' œ u v r e est 
en bon état de conse rva t ion (un petit morceau m a n q u e , à gauche ) et témoigne 
d ' u n e honnê te f a c t u r e , malgré que lque ra ideur dans les a t t i tudes . Un a r rache-
ment est visible sur tout le pou r tou r , un peu recouver t par la po lychromie plus 
récen te . On peut p e n s e r que ce t t e œ u v r e devait s ' i n sé re r d a n s un ensemble dont 
elle fut d é t a c h é e , peut -ê t re un c o u r o n n e m e n t d ' au t e l . Le travai l en for t relief 
s ' expl iquera i t dès lors a s sez b ien : l 'œuv re était des t inée à ê t re vue d ' u n peu 
loin. 
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Figure 26. (Cliché A.C.L.). 

Une paire de chandeliers d'autel en étain (h. 59,5 cm) complè t e le mobil ier 
(fig. 24). De style Louis XVI , ils para issent da te r du XIX' s iècle, et n ' o f f r e n t rien 
de t rès r e m a r q u a b l e : le pied tr iangulaire est suppor t é par t rois boules en part ie 
canne lées ; deux f aces sont o rnées du S a c r é - C œ u r , la t ro i s ième du Delta mysti-
que . La tige bu lbeuse est d é c o r é e de feuil les. 

Deux œ u v r e s appa r t enan t à la chapel le ont é té volées en 1962, ainsi q u ' e n té-

moignent les pho tograph ies de l ' Ins t i tu t Royal du Pa t r imoine a r t i s t ique : un 

g roupe de f igur ines en cire p lacées sous globe et un Saint-Lambert du XVII'1 siè-

cle (figs. 25 et 26). 

Sans dou te , ces œ u v r e s que la chapel le renfermai t j u squ ' i l y a peu lui confè ren t 
un grand intérêt . Mais celui-ci rés ide auss i d a n s ses ca rac t é r i s t i ques archi tec tu-
rales. Il est a s sez ra re , a s s u r é m e n t , de t r o u v e r un tel édif ice rural englobé dans 
une ville. En d e h o r s des murs , c ' é ta i t la c a m p a g n e , lieu de cu l tu re et d ' é l evage , 
avec des maisons de plaisance (dont que lques -unes subs is ten t enco re au-
jou rd 'hu i ) . L a proximi té de la ville valait à la chapel le , et à son pèler inage, une 
f r équen ta t ion as s idue , qui con t ra s t e avec l 'oubli d a n s lequel elle est a u j o u r d ' h u i 
t ombée . N é a n m o i n s , le ca rac t è r e rus t ique du bâ t iment subs is te . Et il est aussi 
r emarquab le de no te r que cet e rmi tage est p ra t iquement a r r ivé intact j u s q u ' à 
nous . 

Des c o m p a r a i s o n s seraient à é tabl i r avec d ' a u t r e s édi f ices c a m p a g n a r d s . C ' e s t 
une œ u v r e de longue haleine, plus qu ' i l n ' y paraît à p remiè re vue . L ' a rch i t ec -
ture religieuse rus t ique du XVIF siècle es t . en e f f e t , e n c o r e mal c o n n u e au-
j o u r d ' h u i . Et les invest igat ions que nous a v o n s pous sée s n ' o n t donné aucun 
résultat probant - ' 2 . 

Il faudra i t par ai l leurs , tout met t re en œ u v r e pour p rése rve r ce précieux témoin 

d ' u n passé révolu . La Ville de Liège s ' e s t r endue propr ié ta i re du bâ t iment , mais 

ne semble pas se p r éoccupe r de son dé l ab remen t e x t r ê m e . Pensons au fragile 

vitrail, dont la survie est c o m p r o m i s e , d a n s un aveni r immédia t . 

N o u s e spé rons que cet te é tude con t r ibue ra à mon t r e r l ' in té rê t de cet édifice 

méconnu et l ' u rgence des mesures de p rése rva t ion . Il res te , nous l ' avons dit , à 

replacer le bâ t iment dans l ' évolu t ion a rch i tec tura le de son é p o q u e . Il faut sou-

haiter que les mei l leures des œ u v r e s d ' a r t sor ten t de l 'oubl i . L e u r nombre et 

leur qual i té , d a n s un si petit bâ t iment , n ' e s t pas un mince sujet d ' a d m i r a t i o n . 

12 On peut cependant citer l'ermitage de 
Bernister (Malmédy) qui date également du 
XVII'- siècle, et qui est intact. Mais il dif-
fère notablement, du point de vue archi-
tectural. Il est aussi plus fruste. 
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I N T R O D U C T I O N 

Liège a eu d e u x églises déd iées à saint Michel . L ' u n e était s i tuée sur le Mar-

c h é ' ; l ' au t re , à mi -hau teur de la rue H a u t e Sauven iè re , à l ' endro i t de l 'ac tuel le 

place Sa in t -Michel . C ' e s t de ce t te de rn iè re église qu' i l est ques t ion ici. 

Elle desserva i t une paro isse issue de l ' anc ienne se igneur ie ecc lés ias t ique de la 

Sauven iè re , d é p e n d a n c e du chap i t re ca thédra l . Elle était à la col lat ion du grand 

prévôt . Dans les l imites res t re in tes de la paro isse tenaient la Basse Sauven iè re , 

une part ie de la place aux C h e v a u x et du terr i toire c laustral de la ca théd ra l e , les 

rues voisines de l 'église et la part ie infér ieure de la rue H a u t e Sauven iè re 

(fig. D 2 . 

A la fin du XVII' s iècle, la popula t ion , r édu i te , mais d ' u n n iveau social é levé , s 'y 

répart i t en que lque 80 habi ta t ions : la moit ié sont o c c u p é e s pa r des no tab les , 

avoca t s , no ta i res , échev ins . b o u r g m e s t r e s , une t ren ta ine par des digni taires ec-

c lés ias t iques , une dizaine par des a r t i s a n s 3 . 

La première église était de type a rch i tec tura l t rès s imp le : une seule nef , f a ç a d e 
à rue , portail s u r m o n t é d ' u n e rosace et c loche ton au milieu du toit (fig. 2). Elle 
aurai t é té édif iée au IXE s iècle, du t e m p s de No tge r . ou au XIE s iècle. Sa démoli-
t ion. à la fin du x v i r s iècle, fut c o m m a n d é e par son état de vé tus t é , et non par 
la « h â t e de faire table rase de tout ce qui rappelai t l ' anc ien style na t iona l» , 
c o m m e l 'écri t T h é o d o r e G o b e r t 4 . 

L 'h i s to i re de la démol i t ion et de la r econs t ruc t ion qui s ' ensu iv i t peut ê t re retra-
cée grâce aux a rch ives de l 'église, cons i s tan t p r inc ipa lement en une liasse et un 
livre de c o m p t e s 5 . La liasse réunit des d o c u m e n t s de la fin du x v i r au début du 
xviii ' s iècles . Ce sont des copies d ' a c t e s no ta r iés , des c o n t r a t s , d e s é ta t s et des 
qu i t t ances , des no te s de ren t rées d ' a rgen t et de la c o r r e s p o n d a n c e . Le livre de 
c o m p t e s est un petit regis t re (18 cm x 24 cm) ni fo l io té , ni paginé, relié en 
pa rchemin ; la part ie Dépenses c o m m e n c e en 1686 et s ' a c h è v e en 1692; la part ie 
Receltes va de 1686 à 1700. Il est de la main d ' H u b e r t S a c r é 6 . 
Ce prê t re est cu ré de Saint-Michel depu i s 1669. Agé et man i f e s t emen t m a l a d e 7 , 
il j o u e n é a n m o i n s d a n s la réédif icat ion de son église un rôle capi tal et digne 
d ' é loges . 11 est l ' i n te rmédia i re en t re tou tes les par t ies en cause . Il est en but te à 
toutes les t r acasse r i e s a t t a chées à ce gen re d ' en t r ep r i s e s . Il paie de sa pe r sonne , 
sans rése rve et sans r e l â c h e : il surveil le le chan t ie r avec vigi lence, tient la 
comptabi l i té avec une honnê te t é s c rupu leuse , a s s u m e la responsab i l i t é d ' ê t r e le 
dépos i ta i re des s o m m e s reçues (il préc ise l ' endro i t où il les c o n s e r v e : d a n s le 
« c o m p t o i r gisant en ma c h a m b r e d ' e m b a s jo indan t à la cu i s ine» ) . Dès le débu t 
des t r avaux , il doit fa i re face à des d i f f icul tés de t résorer ie et il est a m e n é à 
a v a n c e r de ses p rop re s den ie rs . Astreint à t rouve r des fonds coû te que c o û t e , il 
doit sans cesse solliciter les plus hau t s pe r sonnages et les mieux nant is , quê t e r 
a u p r è s de ses paro iss iens et d ' a u t r e s (ainsi inscrit-il les « a u m o s n e s que j ay 
br imbé des e s t r anger s »). Il ne néglige aucun moyen p ropre à rédui re les dépen-
ses : r écupéra t ion des maté r iaux de démoli t ion de l 'égl ise, de bâ t imen t s de la 
Ville ou d ' h a b i t a t i o n s de part icul iers et rabais a r r a c h é s aux fou rn i s seu r s sur 
leurs pr ix" . 

En 1681. « s u r la propos i t ion d ' u n e neu fve église à b a s t i r » , Huber t Sac ré est 
au tor i sé par l ' a s semblée des m a m b o u r s et t enan t s de la pa ro i s se à e m p r u n t e r 
2000 f lorins aux chape la ins de la collégiale Sa in t - J ean 9 . Selon le chano ine Henri 
Hamal ( t 1820), « l ' ég l i se a é té rebât ie en 1682. par la l ibérali té du Cardinal de 
Bouil lon, chano ine de la ca théd ra l e . Mons ieur de Méan et au t res bienfai-
t e u r s » , 0 . 
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Le «Card ina l de Boui l lon» , c ' e s t T h é o d o s e - E m m a n u e l de la T o u r d ' A u v e r g n e 
(1644-1700). pr ince de Sedan , grand prévôt (dès 1675) et a r c h i d i a c r e " , qui avait 
la collat ion de l 'église Saint -Michel . De 1686 à 1688. il f igure q u a t r e fois d a n s les 
reçus du cu ré , a v e c un total de 1437 f lor ins . 

« M o n s i e u r de M é a n » , c ' e s t Lauren t de Méan . a rch id iac re du Hainaut et écolâ-
t r e 1 2 , qui lègue 6500 florins, spéc ia lement des t inés au nouveau c h œ u r . Il ret ien-
dra plus loin not re a t ten t ion . 

Les « a u t r e s b i en fa i t eu r s» sont n o m b r e u x . Les p r inces -évéques Maximilien-
Henri de Bavière et J ean -Lou i s d ' E l d e r e n donnen t r e spec t ivemen t 1200 et 
100 florins. Le v ice-prévôt Henri du Mont o f f r e , à titre p e r s o n n e l . 550 florins et 
pendant p lus ieurs a n n é e s il fait pa rven i r au curé Sacré le produi t des rouges 
scels . soit 420 florins. L 'of f ic ia l Michel Clercx fait un don de 400 f lor ins . Vien-
nent ensu i t e , pour des s o m m e s moind res , les t ré fonc ie rs et que lques chano ines 
de col légiales , le grand doyen (alors J e a n - L o u i s d ' E l d e r e n , qui n 'é ta i t pas en-
core p r ince -évêque) , p lusieurs cu ré s , don t celui de Sa in t -Nico las aux M o u c h e s , 
l ' abbé du Val -Sa in t -Lamber t et la supé r i eu re du couven t de N o t r e - D a m e des 
Anges . 

Les d o n a t e u r s laïcs sont des paro iss iens pou r la p lupar t . Vient en tête « m a d e -

moiselle C l e r c x » , p robab lemen t une des sœurs de l 'off ic ial a v e c 1200 florins; 

puis les «demoi se l l e s de C o n i n x » s œ u r s du chano ine ; M m e de Gra ty , dont le 

mari est r eceveu r général du p r ince -évêque ; les échev ins D e h e r v e et F léron; les 

Lift• L Plan de Liège pur Christophe 
Maire, vers 1735-1738. Détail. Extrait de 
E. HELIN. La population des paroisses de 
Liège aux xvir et xvnr siècles, pp. 136-
137. 
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Fig. 2. L'ancienne église Saint-MicheI et 
ses environs. Grande gravure de Mérian. 
1626. Détail. 
Collection particulière. Photo M. Gilis. 

avoca t s De lvaux , G o e r et Mauger ; les gref f ie rs G e r s h o v e n . L a u r e n t y . Vander -

heyden et de Bergilé (ces deux dern ie rs sont r eceveu r s de la paro isse) : le mar-

chand Moreau , établi sur le Pont d ' I l e , et bien d ' a u t r e s . Les d o n a t e u r s anony-

mes ne sont pas moins g é n é r e u x : l 'un d ' e u x o f f r e 1400 f lor ins , un au t re 800 flo-

rins. 

A cela vient s ' a j o u t e r l 'a rgent relevé d a n s «le grand b l o c q u e » et d a n s « les boî-
t e s» p lacées dans la ca thédra le et d a n s les collégiales Saint-Paul et Saint-Jean 
ainsi que le produi t des col lectes fa i tes par les h o m m e s et les ga rçons parois-
siens de Saint-Michel aux por t e s de ces églises et par le c u r é , dans et hors la 
paro isse . 

A.nrw, 
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Il est impossible de ch i f f re r le mon tan t exac t de la rece t te . De 1682 à 1688. elle 
s ' é l ève a p p r o x i m a t i v e m e n t à 18.500 f lor ins , c o m p t e tenu des 6.500 florins de 
Lauren t de Méan . L e s années 1682-1685 sont les moins f a v o r a b l e s , avec des 
d o n s n ' e x c é d a n t pas 3.000 f lor ins au total . En 1682, Huber t Sac ré se voit obligé 
d ' e m p r u n t e r 200 f lorins à C o n s t a n t , un de ses paro iss iens , qui o c c u p e les fonc-
tions de clerc du grand scel ; en 1683, il est cont ra in t d ' a v a n c e r personne l lement 
400 f lor ins et a p r è s 1686, e n c o r e 800 f lor ins . De 1689 à 1694. les l ibérali tés se 
sont rédui tes à envi ron 1.200 f lor ins en tout ' - ' . 

La c o n j o n c t u r e es t , à vrai d i re , des plus dé favo rab le . Sous trois pr inces-évê-
ques , Maximi l ien-Henr i de Bavière , J e a n - L o u i s d ' E l d e r e n et Joseph-Clémen t de 
Bavière , dont les règnes sont encad ré s par les t ra i tés de N i m è g u e (1678) et de la 
Barr ière (1715), la p r inc ipau té est vic t ime des gue r res de Lou i s XIV. A Liège, 
c ' e s t la sédi t ion, la lutte des par t is , l ' ana rch ie , la dé t r e s se f inanc iè re , voire la 
misère . L a Cité ass is te à l ' anéan t i s s emen t de ses ins t i tu t ions d é m o c r a t i q u e s . 
Elle vit des j o u r n é e s sanglan tes en 1683 et 1684. Les exécu t i ons et les exils 
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Fig. 4. Tour et clocher de l'église Saint-
Michel. à la fin du xvir siècle. « Veuè de 
dessus le petit pont de la ville de Liège », 
par Le Meunier. Détail. 
Liège. Cabinet des Estampes et des Des-
sins. 

! ... 5' 

fo rcés ou vo lon ta i res la dépeup len t . Elle n ' a pour tout spec tac le que des proces-

sions et des suppl ices . En 1691, elle subit de la part du marécha l f rança i s de 

Bouff lers cinq j o u r n é e s de b o m b a r d e m e n t : elle y perd l 'Hô te l de ville et 1500 

maisons . Quand enf in la «neut ra l i t é l iégeoise» est a c h e t é e . Liège connaî t l 'oc-

cupa t ion et l ' admin is t ra t ion des Impér iaux et la «guér i l la» en t re ceux-ci et les 

França is . C a n t o n n e m e n t s , imposi t ions , réquis i t ions , r ap ines et vexa t ions de 

tou tes sor tes sont e n c o r e le lot des Liégeois pendan t des a n n é e s 1 4 . 

Si la r econs t ruc t ion complè te de l 'église est en t repr i se en de telles c i rcons tan-

ces . c ' e s t que la nécess i té s ' en fait impér i eusement sent i r . Cela ressor t effect i -

vement de la déc la ra t ion fai te le 28 juillet 1681. par d e u x ma î t r e s -maçons , Ni-

colas Closon ' 5 et Jean Doreye qui . « a p r è s avoir m e u r e m e n t visité et examiné 

l 'es ta t présent de l 'église parochial le de Sainct Michiel en ces te dit te ci té , ont 

déc la rez et a t t e s t ez en f aveu r de vér i té , ladit te église parochia l le es t re for t vieille 

et c a d u c q u e et m e s m e m e n a c e r ru ine» 16 . 

Le 7 mars 1682, « p o u r le bon zèle et dévo t ion qu' i l at e n v e r s Sainct Michiel 
A r c h a n g e » , le t r é fonc ie r Henri du Mont , prés ident du sémina i re , d o n n e «gra-
tui tement pour la s t ruc tu re et o rnemen t d ' u n e nouvel le église que l 'on en tend de 
bastir a l ' honneu r dudit Sainct , la c h a m b r e telle qu 'e l le est avec la place parem-
bas . ex t an t e en t re les bas t iments de sa ma i son c laust ra l le et laditte é g l i s e » 1 7 . 
Ce t te maison avait son en t rée pr incipale à la rue dite « Der ière Saint Miche l» . 
L ' a r r i è re du bâ t iment donnai t sur la rue H a u t e Sauven iè re : au nord , il jouxta i t 
l 'église et le c ime t iè re : au sud, la maison de l 'official C l e r c x ' 8 . 
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L E B A T I M E N T 

C O N S T R U C T I O N 

Les c o m p t e s de d é p e n s e s , t enus par Hube r t Sacré à par t i r du 15 avril 1682, 
men t ionnen t les f ra is de ses « t ro i s ou qua t t r e vo iages» et « l e s nour r i tu res du 
f r è r e Vincent quand il a venu 4 ou 5 fois , y ayan t une fois d e m e u r é 15 j o u r s » , 
fa isant en tout 40 f lor ins , auxque l s s ' a j o u t e n t 5 p a t a c o n s e n c o r e ve r sés par après 
au m ê m e . Il s 'agi t de Vincent M o n a r t , religieux de l ' abbaye augus t ine de Ma-
lonne , enc lave l iégeoise dans le c o m t é de N a m u r . L ' ac t iv i t é qu' i l déploie est 
celle d ' u n des s ina t eu r de pro je t s pour l ' a r ch i t ec tu re et le mobi l ier . Il est malheu-
r eusemen t a s sez i n s a i s i s s a b l e " . Je n ' a i , j u s q u ' à p résen t , t r ouvé q u ' u n e ment ion 
à son s u j e t : celle de son d é c è s à l ' a b b a y e , en 16912 0 . U n e ques t ion se p o s e : 
pourquoi les Liégeois , qui ava ient d a n s leur ville p lus ieurs h o m m e s de mét ier 
capab les , se sont- i ls a d r e s s é s à Vincent Monar t ? Je n ' e n c o n n a i s pas la r éponse . 
Je peux , tout au plus , a v a n c e r une h y p o t h è s e : ce serait par le sémina i re , sis sur 
le terr i toire de la paro i sse Saint-Michel (dans les locaux de l ' anc ien hôpital de la 
Cha îne) , que les liens se seraient é tabl is . Dans ses le t t res au curé Sac ré , Monar t 
m a n q u e ra rement de le charger soit de p ré sen te r ses r e spec t s à Henr i du M o n t 2 1 

et à T h é o d a r d C o c h e t 2 2 , p ro fe s seu r s et succes s ivemen t p rés iden t s du sémina i re , 
soit de les r emerc ie r pour les « sa lu t a t i ons» qu' i l lui t r ansmet de leur par t . Mo-
nar t , avant d ' e n t r e r au c o u v e n t de Malonne , serait-il pa s sé par le séminai re où 
ses capac i t é s aura ien t a lors é té c o n n u e s ? Par ai l leurs , en n o v e m b r e 1682, 
Maximi l ien-Henr i de Bavière charge Henr i du Mont , son vicaire généra l , de 
fa i re , en c o m p a g n i e de J e a n - E r n e s t de Sur le t , une visite c anon ique du cou-
v e n t 2 3 . 

Aux pa iement s fai ts pour Vincent Monar t s ' a jou ten t ceux fai ts à un « ingén ieur» 
et ceux relat ifs à la des t ruc t ion de l ' ég l i se : à maître P a s q u e 2 4 pour avoir en levé 
les o rgues ; à maî t re Jean « l ' e s c r i n i e r » 2 5 et à ses se rv i teurs pour le t r anspor t 
hors de l 'église d e s tab leaux d ' au t e l s , des sièges e tc . ; à maî t re Géra rd Bous-
s a r t 2 6 , «ha i l t eu r» (couvreur ) , qui a en levé le toit à l ' excep t ion de la part ie cou-
vrant le c h œ u r ; à maî t re Jean Doreye qui a démoli le res te et r épa ré la peti te 
chapel le de N o t r e - D a m e 2 7 et à maître Nico las C r a m i o n 2 8 , tai l leur de pierres . Le 
4 mai 1682, la p remiè re pierre de la nouvel le église est béni te par Huber t Sa-
c r é 2 9 . 

Le 12 ju in , con t r a t est passé en t re le cu ré , r ep résen tan t les neveux et héri t iers 
de feu Lauren t de M é a n 3 0 , et Jean D o r e y e 3 1 pour l ' é rec t ion du nouveau c h œ u r 
«ensu i t t e du desse in et plan fo rmé par F rè re Vincent religieux de Malonne , 
agréé par ledit feu se igneur A r c h i d i a c r e » . Maître Jean « submin i s t r e ra t . tant 
pour soy que a u t r e s m a r c h a n d s et ouvr i e r s , les p ieres , b r i cques . bois , s iments , 
f e r s , a rdo i ses , avec tous au t res ma té r i aux , et mains d ' œ u v r e s nécessa i res tant 
en fond que d e h o r s pour cons t ru i re et ér iger ledit c h œ u r j u s q u e s aux deux pre-
mières f e n e s t r e s de deux cos t e s de ladite église, d a n s lequel seront compr in se s 
et inclues d e u x m a s s e s qui servi ront de sépara t ion dudit c h œ u r , et pour la naive 
[nef] d ' icel le égl ise, scavoi r les bas ses a v e c les châss i s des f e n e s t r e s au deho r s , 
et les d e u x portai l les de pieres d u r e s , les pi lasses de b r i cques , i tem les chapi-
t aux , a r ch i t r ave , co ron i s se s , et la voul te de s seu r l ' au te l , a v e c tou tes les bran-
ches de sable , c o n f o r m é m e n t au susdit de se in . c o m e aussi d e b v e r o n t faire une 
voulte e m b a s s o u b le fond dudit c h œ u r , vuider les t e r res , pou r les met t re dans 
l 'égl ise, et r a c c o m o d e r le pavé dudi t c h œ u r comple t t e , voir que si Messe igneurs 
de Méan es to ien t d ' in t en t ion dy app l i cquer un pavé de m a r b r e , ledit second 
comparan t re t i rera le vieux à son profit en con t r ibuant la main d œ u v r e et les 
maté r iaux pour a j a n c e r le nouveau , et ferat en sorte que ledit c h œ u r sera ac-
comply et a c h e v é , tant de m a s s o n n e r i e , cha rpen t e r i e , menuise r i e , c o u v e r t u r e s 
et au t r e s t ravai l les généra lement nécessa i re s , à la r é se rve seu lement des vi t res , 
et des f e r s y s e r v a n t s , le tout bien f e rmé , adro i t ement t ravai l lé , b lanchy , et 
a c c o m o d é au dire des conno i s seu r s , avec une sacris t ie de qu inze pieds , ou envi-
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ron selon l ' in tent ion dudit se igneur Arch id iac re , en la fes te S. Michel qui est sur 

la fin de s ep t embre p rocha in , et ce pa rmy la s o m m e de six mille c inque cent 

f lorins b raban t une fois que ledit se igneur Arch id iacre a eu la bonté de laisser 

pour l ' é rec t ion susdi te , a payer à p ropor t ion que l ' ouvrage s ' a v a n c e r a t . . . » 3 2 . 

Doreye touche imméd ia t emen t 200 f lorins de J ean -Ernes t de Méan , chano ine de 

Saint -Mart in . Il reconnaî t en avoir dé jà reçu 1000 au mois de févr ie r des mains 

de l ' a rch id iacre . J e a n - E r n e s t de Méan lui en ve r se ra enco re 1000, le 12 décem-

bre suivant . A Nico las Cramion ont dé jà été ve r sés 120 d u c a t o n s et 50 pa tacons . 

Doreye et ses m a ç o n s «on t c o m e n c e z à t ravai l ler par der r iè re Saint -Michel , à la 

j o u r n é e , le 17 aous t 1682», note Huber t Sacré . Et avec eux les « b o t r e s s e s » 

(por teuses de hot tes) , les « p o r t e u r s de b â c h e s » (d ' auges) , les « p a l e t t e s » (ou-

vriers maçons ) et les m a n œ u v r e s 3 3 ainsi que le cha rpen t i e r Gilles D o u p a i g n e 3 4 , 

Nicolas C r a m i o n , la « b r i c t r e s se» , é p o u s e de Henr i Cola , de la c h a u s s é e Saint-

Léonard et le menuis ie r Huber t Ju l l e t 3 5 . Les char t i e r s Nico las et L a m b e r t Méan 

a m è n e n t 9 cha r r e t t e s de p ier res de N a m u r , a r r ivées au r ivage de Beaurepa r t , 3 

de pierres mura les du rivage des Cro is ie rs , 5 « c h a r é e s » de p ie r res « n o u s don-

nées en la rue du Pot d ' O r » et des « c h a r é e s » de bois , don t 6 du quai des 

August ins . Maître Philippe Poi lvache est a lors signalé « pour avoi r tenu la main 

et regardé aux ouvr ie r s l ' e space de 73 j o u r n é e s » 3 6 . 

Le 26 aoû t . Doreye reçoit 100 f lor ins , prix des j o u r n é e s de travail de ses ou-
vr iers , pour «avo i r démoly l 'église et r a c c o m o d é la c h a p e l l e » . En s e p t e m b r e , le 
curé lui ve rse e n c o r e 200 f lor ins . En o c t o b r e , la f e m m e de J a s p a r Gilet touche 
78 florins 15 pour 15.000 br iques et la f e m m e de Henr i Cola 27 f lor ins 19 pour 
17.000 br iques . Huber t Sacré note que les 21 et 22 o c t o b r e , maî t re Jean a pris 
« h o r s des p i e r r e s» 60 « b o t é e s » (hot tes) et le 23 o c t o b r e , 8 « b o t é e s » . Le 5 no-
v e m b r e , il d o n n e e n c o r e 200 f lorins à D o r e y e , «qu ' i l faut r endre à Mr Cons tan t 
qui me les a p res té pour d o n n e r audit Mre Jean , pa rce que ses ouvr ie r s ne 
voulloient plus t ravai l ler sans a r g e n t » . Auss i , t rois j o u r s plus t a rd , devan t les 
m a m b o u r s , t enan t s et paroiss iens de Sain t -Michel , r a s semblés au son de la clo-
che ap rè s la grand m e s s e , le curé explique-t-i l que les d é p e n s e s pour les t r avaux 
fai ts et à faire — en plus du c h œ u r bâti g râce à la généros i t é de l ' a rch id iacre — 
pourra ient bien s ' é l eve r à que lque 1400 f lor ins ; ne les ayant pas , il p ropose 
d ' e m p r u n t e r ce t t e s o m m e au 201' den ie r , sur les biens de la f ab r ique . Seront 
alors payés les t r a v a u x faits pour la démol i t ion et la r econs t ruc t ion des deux 
aute ls , les murai l les «u l t é r i eu re s» de la nef et le « renc lo iement » c o m m e n c é du 
cô té de la Sauven iè re . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e sa propos i t ion et l ' au to r i se à em-
prunte r j u s q u ' à 2.000 florins. Il est déc idé q u ' a p r è s l 'h iver se poursu iv ra l 'ou-
vrage de la nef , « a quel ef fect pour ron t s y p o t e c q u e r tous les b iens de l 'église et 
de la f a b r i q u e » . 

Dès ju in 1683. Jean Sac ré , du village de « C h o q u i e r » (Chokier ) est paié pour des 
muids de chaux (le t r anspor t d ' u n muid coû te 15 pa ta rs et son coulage 25 pa-
tars) . Le cha rpen t i e r Jean R e n a r d 3 7 , les c o u v r e u r s d ' a r d o i s e s Géra rd Boussar t 
et Michel M o r e a u 3 8 . le maître c o u v r e u r de « s t r a i n s » (pailles) Gilles Riga et le 
tailleur de p ie r res Nico las C r a m i o n , dé jà r encon t r é , puis la v e u v e du serrur ier 
T h o m a s David , appara i s sen t d a n s les d é b o u r s e m e n t s du second s emes t r e . Hu-
bert Sacré d o n n e 81 f lorins pour le t r anspor t de 162 « b l o c q u e s de sab le» (tuf-
feau) (soit un esquel in pièce) et 7 f lor ins aux qua t re ouvr i e r s qui les ont t rans-
por té dans le c h œ u r de l 'église. 11 verse 5 florins «à Ihome qui fait des c loches 
proche les f r è re s mineurs pour la pet i te c loche pour sonne r les m e s s e s , pendue 
au toict de not re nœuf c h œ u r » . Doreye reçoit 928 f lor ins de ses mains et 
600 florins de J e a n - E r n e s t de Méan . 

Peu de pa iement s sont fai ts en 1684: à Jean Renard ; à Gui l l aume G o u v e r n e , 
pour ses l ivraisons de d o u x ; à la veuve David , pour des pièces de fer nécessa i -
res pour su spend re la c loche et à Jean Mélart et ses q u a t r e se rv i teurs , pour 
avoir « t r a n s p o r t é des bois hors la maison de Mr le baron de la Marge l l e» . Au-
cun de ces pos tes n ' e x c è d e 20 f lorins. Doreye , enf in , reçoit e n c o r e 400 f lor ins : 
200 du curé et 200 de J e a n - E r n e s t de Méan . 
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Fig. 5. Tour et clocher Je l'église Suint-
Michel. en 1800. Vue de lu Place aux Che-
vaux en 1800. par Hock. Détail. 
Liège, Cabinet des Estampes et des Des-
sins. 

En 1685, les pa i emen t s sont moins n o m b r e u x encore . Ils c o n c e r n e n t que lques 
« n a v é e s » (charge d ' u n ba teau) de pouss i è re s (à 4 f lorins la navée) , que lques 
muids de chaux l ivrés par Jean Sacré et leur t ranspor t par b a t e a u , t rois j o u r n é e s 
de travail de d e u x bo t r e s se s et cel les des col leurs de c h a u x . Les 23 févr ier , le 
conseil de la Cité avai t a c c o r d é au curé le droit de d é m o n t e r , à ses f ra is , les bois 
et p lanches de la « cou r t ega rde » (corps-de-garde) en P e x h e u r u e , pour en couvr i r 
son église ' 9 . 

Dans trois r equê te s pour obteni r des subs ides , Huber t Sacré relate que le tem-
ple. édif ié il y a sept cen t s ans par Notge r , é tant c rou lan t de vé tus té il fallait 
bien le r emplace r , que si la chose est fai te pour le c h œ u r , les m o y e n s de pour-
suivre la r econs t ruc t ion font dé fau t . Il d e m a n d e au p r ince -évêque de se condu i re 
en second No tge r ; au pr ince-abbé de Stavelot don t , souligne-t-i l . l ' abbaye n ' a 
pas déda igné de se chois i r un re fuge à l ' in tér ieur des l imites de la p a r o i s s e 4 0 et 
aux chano ines t r é fonc ie r s de se m o n t r e r géné reux . Ses appe l s fu ren t e n t e n d u s , 
semble-t- i l , ca r les t ravaux con t inuen t . A la visite a rch id iacona le du 20 oc tob re 
1685, l 'église é tant en r econs t ruc t ion les o r n e m e n t s et l ' a rgen te r ie sont d é p o s é s 
en d ivers e n d r o i t s 4 1 . 

Le I e r f évr ie r 1686. un accord est passé en t re Huber t Sacré et le maî t re char-
pent ier Jean Renard pour une «c lo ison et couve r t e provis ionel le à met t re à la 
nouvel le égl i se» p o u r que puisse s 'y faire l 'o f f ice et les a s s e m b l é e s du peuple . 
Elle dev ra ê t re «so l ide , f e r m e . . . .en telle sor te que les ven t s , p luyes , grelles et 
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neiges n ' e n d o m a g e n t les o r n e m e n t s » ; elle sera de tou te la largeur du vaisseau 
de l 'église et hau te de 35 pieds envi ron (10,25 m), avec por te et en t rée convena -
bles «e t sur ce un comble provis ionel incombant à la hau teu r de laditte c loison, 
exauce r en sor te que son fais te se te rmine à la hau teu r du d e s s o u s de la voû te 
fu tu re de la nouvel le ég l i se» . Le prix c o n v e n u est de 80 f lor ins à payer en trois 
fois. Les maté r iaux seront fournis par le cu ré . Le 30 avri l . Renard est payé pour 
avoir « r e n f e r m é la moit ié de l 'église ou les deux c h a p e l l e s » . Bo t r e s se s et ma-
n œ u v r e s f igurent aussi dans les pa iemen t s . Deux m a n œ u v r e s t ouchen t la s o m m e 
élevée de 10 f lorins 10 pour 5 j o u r n é e s c h a c u n «à raison des p u a n t e u r s » , ce qui 
veut dire qu ' i l s ont re levé les co rps mor t s . C h a u x , « a r s é e » (argile), et pouss iè re 
arr ivent par ba t eaux et par cha r re t t e s . 

« L ' o n a r e c o m e n c é a masne r (maçonner ) à not re Eglise aux dern ie rs fonde-
men t s le 26 ju in 1686», écrit Huber t Sacré . Dès le mois de mai , t rois h o m m e s 
avaient e m m e n é des « l inseaux t rès p u a n t s » et les avaient enseve l i s ai l leurs. Les 
pa iements a b o n d e n t . Ils sont faits à L a m b e r t Bauduine t et à Jean Wal ran qui 
reçoivent 80 f lorins 6, pour avoir évacué 74 ba teaux de te r re p rovenan t de 
l 'église et qui avait é té d é p o s é e place aux C h e v a u x , et 12 f lor ins pou r avoir 
t r anspor té 11 « n a v é e s de vieilles t e r res j e t t é e s p roche l ' e a u » 4 2 ; à Doreye (plus 
de 1000 f lorins) ; au tailleur de p ier res Mathy L o n n o i t 4 3 ; à la b r ic t resse , f e m m e 
de Jaspa r Gilet , de la chaus sée Saint-Gil les pour plus de 70.000 br iques ; à Jean 
Sme t s de « S e n e » , marchand de blocs de pierre de s a b l e 4 4 : à maî t re Dirick et 
son fils, tai l leurs de pierres de sable; à Jean Sacré pou r 12 muids de c h a u x ; à 
Michel Gob len . col leur de c h a u x ; à Jean Renard pour avoi r « r e n f e r m é » l 'église 
et pour avoir aidé à fa i re les dern ie rs « h o u r d e m e n t s » ( écha f f audages de ma-
çons) ; au menuis ie r Jean Mélart et à son fils; au ser rur ie r J a c q u e s L a c h a u s s é e 
(alias De la C h a u l c é e , De lachaussée) qui a épousé la veuve de T h o m a s D a v i d 4 5 ; 
au couv reu r Michel La tou r ; à Gui l laume G o u v e r n e pou r ses fourn i tu res de 
d o u x ; à Davis de Fooz pour du poil rouge et du poil b l anc ; aux « n a i v e u r s » 
(battel iers) pour le t r anspor t de «p i e r r e s m u r a l e s » venant « p a r eau d ' O u t e » 
(Our the) , et d ' u n lieu « p r o c h e de S a m p s o n » et pour des ba t eaux de « g r e v e » 
(gravier) pour fa i re le mor t ie r , dont le décha rgemen t se fait p lace aux C h e v a u x ; 
aux char re t ie r s , parmi lesquels Lauren t Roland , t rès souven t men t ionné pour 
des « c h a r r é e s » ou « v o y e s » de vieilles p ie r res , de g rosses p ie r res , de p ier res de 
taille, de «p i e r r e s m u r a l e s » , d ' « a n g l é e s » (pierres d ' ang les ) , de blocs de pierres 
de sable , venant de « d e v a n t la C h a î n e » 4 6 , de vieilles p ier res d ' « A h o n g r é e » 4 7 

données par M. de Posson . ou venant de «de r r i è re Sa in t -Den i s» , ou e n c o r e des 
pierres que l 'on a « c e r c e r pa rmy l ' e a u » , de grands bois, de «da i l l e s» (grosses 
p lanches pour écha f f audage ) ache t ée s au quai de la G o f f e , et pou r le t ranspor t 
de chaux et g rav ie rs ar r ivés par ba t eaux au rivage p roche de la place aux Che-
vaux . D ' a u t r e s pa i emen t s sont faits pour les j o u r n é e s de travail de Mathy De-
gueldre , c o u v r e u r de pailles pour avoi r c o u v e r t le to i t 4 S ; des « a r d e u r s de cho-
k ie r» ; des bo t r e s se s ; des ouvr ie r s m a ç o n s ; des m a n œ u v r e s et des po r t eu r s d ' a u -
g e s 4 9 . 

Le 6 oc tobre su ivan t , le f r è r e Vincent écri t de son couven t de Malonne , à Hu-
bert S a c r é : « Voicy le desin du portail le de Vos t re Eglise j e ne vous laye pas 
envoyé si p r o m p t e m e n t que j e vous lavoit p romis j e vous en d e m a n d e e x c u s e , 
vous scavé t rop que j e ne suis pas a m o y , j e s p e r e que la f a s o n s de ce desin vous 
sat isferat et daus t r e j e me suis es tudié a la faire le moins malle quille mat es té 
possible . . . » 

A l ' époque , Huber t Sacré et les t enan t s de l 'église requ iè ren t du doyen et du 
chapi t re ca thédra l la permiss ion de démol i r l ' a r cade exis tant devan t le c imet iè re 
de l 'église et fa isant part ie de l 'un des mur s de l ' anc ienne église et a n n e x e à la 
maison alors o c c u p é e par l ' avoca t Desbrass ines . L a supp re s s ion de ce t te ar-
cade , inutile, pourra i t «con t r i bue r b e a u c o u p à l ' en t rée et au d é c o r de l 'égl ise» 
Ils d e m a n d e n t auss i à pouvoi r comble r un pnit contigu à l 'église qui e m p ê c h e le 
c o u r o n n e m e n t de la por te , et à pouvoi r supp r imer le « c r a t e r » cons t ru i t par plu-
s ieurs paro iss iens , sans l ' accord du chap i t r e , près du mur de l 'égl ise, vu le dan-
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ger qu' i l p r é sen te par t e m p s d ' h i v e r « p a r l ' i r rupt ion des eaux c o m m e il est ar-
rivé il y a d e u x ou t rois ans de sor te que p e r s o n n e n 'a r r ivera i t plus à mon te r où 
à d e s c e n d r e par la haute sauven iè re à c a u s e du gel desd i t e s eaux à une hau teu r 
d ' u n pieds e n v i r o n » , d ' o ù l ' indignat ion des pas san t s , spéc ia lement des parois-
s iens n ' ayan t plus a c c è s à l ' ég l ise! En séance du 12 n o v e m b r e , le chapi t re per-
met la suppress ion de l ' « a r v a u » 5 0 . Pour le res te , il cha rge Henri du Mont et 
l 'official Michel Clercx d ' e n t e n d r e les par t ies en c a u s e 5 1 . Les c h o s e s t ra înent 
r eg re t t ab lemen t , d ' a u t a n t que les maté r iaux c o m m e n c e n t à a r r i v e r : le 21 avril 
1687, le curé paye les cha r rons pour les 57 « v o y e s » de pierres pou r le portail et 
les 6 h o m m e s qui les ont décha rgées et mises d a n s l ' ég l i se 5 2 . Le 15 mai enf in , 
les vo i r ju rés du c o r d e a u font la visite du puits devan t l ' en t rée de l 'église, «par -
d e s s o u s le portai l à faire et d e s s o u s la tour qui est e n c o m m e n c é e afin de 
conno i t r e si en bat i ssant laditte tour et portail le les f o n d e m e n t s d ' icel le pour-
raient subs is te r et se ra ien t assez sol ides a t t endu que le puit en ques t ion est en 
part ie culbi té p a r d e s s o u s le f o n d e m e n t s de laditte église, et combien que ledit 
puit peut e t re e n f o n c é pa rdes sous les f o n d e m e n t s de l 'église tant murail le que 
terre a len tour de laditte murail le et qu ' e l vuid il peut avoi r pa rder ie re laditte 
murai l le , laquelle se r e t reuve d e s s o u s le fond de laditte église, c o m m e aussi du 
cô té t irant ve rs le royal chemin , et c o m m e n t il f audra i t se regler pou r a s seu re r 
l ' ouvrage qui est a bât i r qui est ledit portai l le et t ou r qui sont en part ie sur ledit 
creu dudit pui t . . . » 

Les vo i r ju rés , d e s c e n d u s dans le pui ts y t rouvent des fonda t ions « d e nulle va-
l eu r» , c ause de sa ruine , à envi ron 19 1/2 pieds de p r o f o n d e u r (environ 6 m). On 
ne peut donc bât i r la tour et le portail « s a n s cour i r r isque de les faire culbi ter 
pour ê t re aussi ledit puit dé t aché p a r d e s s o u s le fond de l 'égl ise, en sor te que les 
f o n d e m e n t s dudi t portail le et tour perdent pied pa r la ruine d ' i ce luy puit qui se 
t reuve c ro i sez de qua t t r e pieds p a r d e s s o u s le f o n d e m e n t s desd i t s portai l les et 
t o u r . . . » De plus , la murail le m ê m e du pui ts , du cô té de la rue Hau te Sauven iè re , 
est d é t a c h é e et inclinée du côté de l 'église d ' e n v i r o n 3/4 de pied. Le pui t , selon 
e u x , est à d é m o l i r 5 3 . Ainsi fut fa i t , semble-t-il : cinq j o u r s plus t a rd . Huber t 
Sac ré paye les c h a r r o n s pour les 48 « v o y e s » de grosses p ie r res du portai l , ame-
nées depu i s le Pont d ' i s l e ; fin ju in , J a c q u e s L a c h a u s s é e est payé « p o u r du fer 
neuf pour faire ag rappe (c rampon) pour le portail pour faire bien tenir les pierres 
ensemble qui se ron t pour la t h o u r r e » ; fin jui l let , Raphaë l , le maî t re ouvr ie r du 
tailleur de p ie r res Mathy Lonno i t , «qu i a condui t tout l ' ouv rage du por ta i l» 
reçoit 2 f lor ins « p o u r r é c o m p e n s e qu' i l a d e m a n d é pour son soing et a d d r e s s e » ; 
en août et s e p t e m b r e , Lonnoi t reçoit 160 f lor ins . La f ac tu re de Jean Renard est 
de 252 f lor ins , pour avoir travail lé au portail pendant 32 1/2 j o u r n é e s , y compr i s 
la b i è r e 5 4 , et pour avoi r livré des ma té r i aux dont 2 s o m m i e r s de 10 pieds et 
2 pièces de bois de 5 pieds de longueur , c h a c u n e posée sur les en t r ée s des deux 
pet i tes tours . 

Le chan t ie r est en pleine act ivi té du ran t tou te la bonne saison de l ' année 1687. 
Le 12 mars , Vincent Monar t a e n v o y é au cu ré « les des ins necesa i re pour le toid 
de leglise S. Michel et c e . seu lement pour ouvr i r les yeux a l en t repreneur de la 
cha rpen te r i e qui ozera t l en t r ep rendre , ces lingne seront plus que suf i san te ou il 
faut que ce fut un ignorant , la fason duquel le cou te ra t cen t e scu t s envi ron sans 
tout fo is vous a r e s t e r a cela et sondé les ouvr i e r s . Je vous avo is Mons ieur promis 
davan ta ige ce p o u r q u o y j e vous d e m a n d e pardon j e suis e x t r e m e n t impor tuné 
pour ne pouvoi r v a q u e r abso lumen t a ces sor tes douvra ige pour aus t re ocupa-
t ion; aures t ne laissé pas de maver t i r en cas qu ' i l y aye que lque cont rad ic t ion en 
m e s l ingne . . .» 

Jean S m e t s con t inue à livrer des blocs de pierre de sable qui sont taillés par 
maî t re Dir ick; les f e m m e s de Hen ry Cola et de J a spa r Gilet livrent envi ron 
100.000 b r iques ; Jean Sacré et la veuve Piette fourn issen t la c h a u x ; Jean Sou-
g n é 5 5 et Barbe Cha r l i s 5 6 livrent le p l o m b et Gui l laume G o u v e r n e les d o u x né-
cessa i res à Jean Renard . 

Arr ivent sur les lieux quant i tés de ma té r i aux (pierres de taille, «da i l l e s» . bois . 
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Fig. 6. L'église Saint-Michel en 1796. 
Bibliothèque Je l'Université Je Liège. Ms. 
1669 B. 
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sable , gravier) . Lau ren t Roland est allé les p rendre au r ivage du Pont d ' I l e , au 
lieu dit « p r o c h e le b e g a z » (les degrés des B é g a r d s ? ) et en « P e c h e u r u e » , et les a 
a m e n é s place aux C h e v a u x . De vieilles p ier res , p rovenan t de la maison de 
l ' avoca t « B o n a m a u » sont a m e n é e s par des bo t r e s ses . Ma thy Lonnoi t t ouche 
1100 f lorins. D o r e y e et ses ouvr ie r s con t inuen t à f igurer régul iè rement d a n s les 
c o m p t e s 5 7 . Jean Renard reçoit a lors 24 f lorins pour avo i r , pendan t trois mois , 
en 1686. prê té ses co rdes et son « h e r n a z » 5 8 pour t irer des p ier res . Des peti ts 
pa iements figurent enco re d a n s les c o m p t e s 5 9 . 
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Le 14 mai 1688, Michel L a t o u r s ' engage vis-à-vis du curé et du r eceveu r Henri 

Vande rheyden à «hai l te r la na ive» (couvr i r la nef d ' a rdo i se s ) , au prix de 9 flo-

rins 5 la «ve rge de t o i t » , y compr i s la bo i s son , le curé ayan t promis de lui 

d o n n e r une tonne de peti te bière. Gui l laume G o u v e r n e , puis sa veuve , fournis -

sent e n c o r e les d o u x nécessa i res à Jean Rena rd et à Michel La tou r . Jean Sou-

gné livre le p l o m b 6 0 . Peu ap rès , 55.000 a rdo i ses sont payées 302 f lorins à Halin 

B o u h o n 6 1 . Les bo t r e s se s touchen t 8 f lorins pour les avoir a m e n é e s de « l e a u » à 

l 'église. L a t o u r et son serv i teur sont payés pour avoir t ravai l lé « a l e n t o u r de la 

petite t o u r r e n t » ( tour) sur le c h œ u r pour y pend re la pet i te c loche t te util isée 

pour sonner à basse messe . Ce t te c loche t t e est payée 35 f lor ins « à un h o m m e 

qui fait des c loches d e m e u r a n t der ier S t . A n d r é » 6 2 . Jean Mêlai t est r é m u n é r é 

pour , en t re au t r e s , bois et façon de moules pou r les tai l leurs de p ier res , de 

pierres de sable et les m a ç o n s ; pour avoir d é m o n t é une g rande ga rde - robe chez 

M. de Gra ty et l ' avoi r r emon tée d a n s la sacr is t ie ; al longé le devan t du maî t re 

autel et fait un marchep ied de p lanches et enfin deux c ro i sées et deux châss is 

pour les deux pet i tes sacr is t ies . En ju in , un cha r ron reçoit 10 pa ta r s pour avoir 

a m e n é avec d e u x c h e v a u x le p lomb p o u r le toit . Mathy Lonno i t fourni t e n c o r e 

des pierres . Le 16 jui l le t . Halin Bouhon livre de nouveau 6.000 a r d o i s e s 6 3 . Le 

lendemain , le curé d o n n e 12 florins pour «dix t onneaux à Ihuile pour brus le r sur 

not re toure pour l 'é lect ion de son a l t e s se» ( Jean-Louis d ' E l d e r e n ) 6 4 , et 10 pa-

tars pour ne t toye r l 'église et ses a l en tours . En s ep t embre , le maî t re menuis ie r 

Huber t , (p robab lemen t Huber t Jullet) et son fils reçoivent 35 pa ta rs pour un 

travail non préc isé . Fin n o v e m b r e . Michel La tou r est r e m b o u r s é pour les «ve r -

r e s» (chevron , pièce de bois) servant à faire un toit de paille sur la tou r et , en 

d é c e m b r e , il est payé pour le travail de ses ouvr ie r s et m a n e u v r e s . Jean Sougné 

reçoit enco re 200 f lor ins pour du p lomb. Durant le p remier s emes t r e de 1689, 

Adam et Ber t rand L a m b e r t , et un t ro is ième cha r ron non n o m m é , a m è n e n t des 

blocs de sable . Lauren t a t r anspor té d e s pierres de « d e g r e z » (escalier) pour la 

« t h o u r e t t e » , de la chaux et du sable . Le maî t re c o u v r e u r de pailles Mathy De-

gueldre a couver t la tour et Bauduin Tilkin. établi « s u r M e u s e » , livre 5 muids 

de chaux . Jean W a r r a n a m è n e des « n a v é e s » de gravier . L e 2 jui l let , Toussa in t 

Nina r reçoit 11 1/2 f lor ins pour avoir char r i é 23 blocs de p ie r res de sable . 

Le 22 jui l let , un dern ie r cont ra t est pas sé en t re les cu ré , m a m b o u r s et t enan t s de 

l 'église, et Jean Doreye , pour « la s t ruc tu re de la voûte de l 'égl ise à fa i re ensui t te 

du desse in et plan de f rè re Vincent religieux de Ma l lone» . D o r e y e fourn i ra , 

ou t re la m a i n - d ' œ u v r e , six g rosses p ièces de bois et d o u z e au t r e s , servant de 

posse le ts ( jambages) pou r cons t ru i re « u n e e spèce de ce rc le pou r a f fe rmir le 

toict au d e s s u s de laditte v o û t e » , en plus de pierres , b r iques , bois , c iment et 

tout ce qui est nécessa i re pour la cons t ruc t ion de la voû te (à l ' excep t ion des 

ferai l les qui seront à charge de l 'église). Doreye dev ra b lanch i r et «p las t r i r» 

(plâtrer) la voû te j u s q u ' a u x « c o r o n i s s e s » (corniches) . Le tout pour le prix de 

1600 florins dont 400 lui sont ve rsés d i r ec t emen t . L ' o u v r a g e d e v r a ê t re te rminé 

pour la p rocha ine fê te de saint Michel . L ' o u v r a g e a c h e v é . Doreye pour ra re-

prendre les bois et au t r e s matér iaux util isés pour la cons t ruc t ion de la voû te . 

Ce dern ie r travail n ' au r a pas été sans his toire . Dans une let tre du début de 

l ' année I69 0 65 le f r è r e Vincent écrit au cu ré . . . « v o u s me m a r q u i e z les d i férent 

que vous avez avec Me Jean l en t r epp reneu r de la vous te de vo t re église de se 

faire payer les en r i ch i s sement oul t re sa conven t i on , sy la di t te conven t ion at 

es té faite pour faire les bendes de pierre de sable il failloit auss i les c o u p e r et par 

conséquen t les en r i ch i semens de p ias t re doivent es t re c o m p r i n s , enfin Mon-

sieur . il f audra i t s en t endre lun laut re , j e souha i te que puiss iez a c h e v e r le tout 

bien tost j e fera i t enco re volont ier le voyage si le t rev iez a p r o p o s ou j e podrez y 

es t re ut i le . . . » 

Dans la m ê m e le t t re , le f rè re Vincent s ' e x c u s e d ' avo i r t a rdé à r emerc i e r Hube r t 
Sacré du soin et de la peine pris en lui e n v o y a n t «le livre Paladio darch i tec tu -
r e 6 6 et les au s t r e s petit l iv res» . Il t ient à r e m b o u r s e r le pr ix, sinon il invite le 
curé à aller chois i r un ou plusieurs l ivres « a lequivalent d e s ceux lat chez le 
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n o i r e » 6 7 , sur l ' a rgent qu ' i l a d o n n é à ce dern ie r . 

Les c o m p t e s de Hube r t Sac ré ne con t i ennen t plus que que lques p a i e m e n t s : fin 

1689. à la s œ u r de Gui l laume G o u v e r n e et à la f e m m e de J a c q u e s L a c h a u s s é e . 

en a c o m p t e sur d e s fe rs de f enê t r e s : en j anv i e r 1690. à maître Mathy Degueldre : 

en févr ie r , au cha r re t i e r Lauren t Roland pour avoir t r anspo r t é des bois de 

l 'église à la place aux C h e v a u x : d ' a o û t à s e p t e m b r e , à J a c q u e s L a c h a u s s é e et 

enf in , le 18 o c t o b r e , 50 pa t acons à Jean Doreye . II n 'y a pas t race de pa iement s 

pour les vi t res et la pe in ture . La finition a dû se pro longer que lque t emps en-

core . 

C e que la r econs t ruc t ion de l 'église a coû té est impossible à ch i f f re r e x a c t e m e n t . 

Pour le mo ins , 20.000 f lorins. La vent i la t ion des f ra is d ' a c h a t des maté r i aux , de 

leur t ranspor t et de la m a i n - d ' œ u v r e 6 8 est difficile à é tabl i r , ca r b e a u c o u p de 

f ac tu res ne font pas le détai l . 

L e s pos tes les plus é levés sont le p lomb, et les p ier res de taille fourn ies et 
t ravai l lées par Mathy Lonnoi t . 

L e t ranspor t des maté r iaux pondé reux (p ier res , graviers , c h a u x ) se fait par ba-

teaux qui prof i tent du cou r s d e s c e n d a n t de l 'Our the et de la Meuse ; par char -

re t tes , pour les maté r iaux p rovenan t de lieux s i tués en aval de Liège, ou de 

d i f fé ren t s endro i t s de la ville. Les bo t r e s se s font le plus souven t le t ransfer t des 

maté r iaux a r r ivés place aux C h e v a u x j u s q u ' à l 'église. 

Les d é p e n s e s fa i tes pour les maté r iaux et leur t r anspor t sont ne t t ement supé-

r ieures à celle de la m a i n - d ' œ u v r e . Celle-ci est sur tout locale. 

T h é o d o r e Gobe r t s ' e s t t r ompé en écr ivant que la réédif icat ion de l 'église ne put 

ê t re en t repr i se q u e d a n s les p remiè res a n n é e s du x y i ^ siècle et que le consei l ler 

de la Ci té , Dusa r t , fu t en 1720 l 'un des p remie r s à ê t re inhumé d a n s la nouvel le 

ég l i se 6 9 . En o c t o b r e 1682. le prê t re Michel Fossens est i nhumé d a n s la c ryp t e : 

en févr ier 1683, l ' anc ien bourgmes t r e Renier J a m a r est i nhumé « a n t e c h o r u m 

nos t re Ecc les iae n o v e » , et d ' a u t r e s e n c o r e t rouven t , dé jà a lors , une sépul ture 

d a n s l ' ég l i se 7 0 . 

DE 1696 A LA D E M O L I T I O N EN 1824 

L o r s de la visite a rch id iacona le d ' aoû t 1696. Huber t Sacré déc la re que tout est 
nouveau mais q u e la sacris t ie n ' e s t pas e n c o r e a c h e v é e et que la tour , n ' é t an t 
pas a s sez hau te , on n ' en t end pas les c loches d a n s tou te la p a r o i s s e ! Pour y 
remédie r il m a n q u e , à son avis , que lques milliers de f lor ins . Le c imet ière n ' e s t 
pas a t tenant à l 'égl ise , il est situé d a n s la Basse Sauven iè re , au lieu dit Laide 
Rue l l e 7 1 . 

En 1700, Louis Abry signale l 'église Saint-Michel parmi les églises l iégeoises 

nouve l lement bât ies , sans faire aucun c o m m e n t a i r e à son s u j e t 7 2 . 

Le 24 s ep t embre 1705, le suf f ragant Lou i s -F ranço i s de Ross ius de Liboy consa -

cre l 'église et l 'autel en l ' h o n n e u r de saint Michel , de l 'Ange gardien et des 

neufs c h œ u r s d ' A n g e s , et il a cco rde des indulgences aux fidèles. Le lendemain , 

il a t tes te avoir aussi béni les s ta tues p r é sen t e s dans l 'église et avoi r concédé des 

indulgences à ceux qui prient devan t e l l e s 7 3 . 

Le p rob lème de la tou r qu' i l fallait r ehaus se r n ' a pas été fac i lement réglé. En 
1714. la Cité a c c o r d e 180 f lorins pour « a i d e r » à l ' a cheve r et en 1716 le chapi t re 
ca théd ra l , suite à une suppl ique du cu ré , lui d o n n e 200 f lo r in s 7 4 . Le 21 août 
1721, le curé note avoi r fait couvr i r les conso les de la tou r et avoi r fait faire le 
p lafond de p lomb pour le prix de 365 f lor ins 14 1/475 . 

Lor s de la visite a rch id iacona le de 1725, le curé déc lare « o m n i a sunt bona ut 
pote n o v a » 7 6 . En 1738, Saumery signale que l 'église «a ian t é té rebât ie depuis 
peu il n ' e s t pas é tonnan t que son a rch i t ec tu re soit dans le goût m o d e r n e » et 
qu 'e l le est «d ' a i l l eu r s t rès p rop remen t o r n é e » 7 7 . Delvaulx ( t 1796). chano ine et 
doyen de Sa in t -P ie r re , la décrit en ces t e rmes « s o n va isseau p ré sen te une ro-
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tonde et malgré sa pe t i tesse , elle l ' e m p o r t e selon les c o n n o i s s e u r s sur les trois 

au t res r o tonde de no t re ville, quo ique celle-ci soient d ' u n e au t re é t endue . La 

p rop re t é et la d é c e n c e régnent ici par t o u t e » 7 8 . Pour le chano ine Henri Hamal , 

l 'église Sa in t -Michel étai t la plus peti te église de L iège 7 9 . 

Sous la Révolu t ion , l 'église est f e r m é e ; elle est rouver te au cul te de 1799 à 1803. 

puis déf in i t ivement désa f f ec t ée . Devenue propr ié té de l 'église Sa in te-Croix , elle 

est d o n n é e en locat ion à des par t icul iers . En 1818, la Ville de Liège acco rde à la 

fabr ique le droi t de vend re l 'égl ise, à condi t ion que l ' a c q u é r e u r la démol i sse et 

a b a n d o n n e le ter ra in à la Ville. L ' oppos i t i on ne se fait pas a t t end re . Elle vient 

des E ta t s p rov inc iaux qui suivent en cela l 'avis du vicaire g é n é r a l 8 0 . En 1823. la 

f ab r ique d e m a n d e au roi l ' au tor isa t ion de vendre l 'église inuti l isée; elle insiste 

pour que l ' a c q u é r e u r soit obligé de la démol i r ; elle souhai te que l ' emplacement 

soit d o n n é à la voie publ ique . L e roi cha rge les m e m b r e s de la Députa t ion des 

E ta t s de p r end re l 'avis de M. Bar re t t , vicaire généra l . Le 2 s e p t e m b r e , celui-ci 

répond en t e rmes nets à leur lettre du 21 aoû t . Pour d i f f é ren te s ra i sons , il s ' op-

pose au projet de « démol i t ion de cet éd i f ice , chef d 'oeuvre d ' a r c h i t e c t u r e , bâti 

sur un plan d o n n é par Mr de V a u b a n » 8 ' . N é a n m o i n s , l ' a r rê té royal du 24 no-

v e m b r e d o n n e l ' au tor i sa t ion de vend re . La première ad jud ica t ion se fait le 

1 " mar s 1824. 

Le courrier de la Meuse du 6 mars 1824 parle de « c e petit m o n u m e n t remarqua-

ble par la j u s t e p ropor t ion de sa s t ruc tu re et les diff icul tés qu ' i l a fallu vaincre 

pour le cons t ru i re d a n s un endroi t e x t r ê m e m e n t r e s se r ré , et dont le cé lèbre Ma-

réchal de V a u b a n , qui l 'a visité, avai t dit qu' i l ne lui manquai t q u ' u n étui pour le 

c o n s e r v e r . . . » et souha i te qu' i l ne d i spara i s se p a s 8 2 . Le Journal de la Province 

de Liège de J . F . Desoe r a n n o n c e l ' ad jud ica t ion défini t ive pour le 12 mars . Elle 

est fa i te , pour un peu moins de 4000 f lor ins , en f aveu r de J . N . Rober t , qui s ' e s t 

associé au nota i re J . J . R ichard , habi tant la place Sain t -Michel . L e ton dans la 

p resse devient p o l é m i q u e 8 3 . C o m m e on le craignai t , la démol i t ion a lieu. De la 

conven t ion p a s s é e en t re les d e u x a c q u é r e u r s est née une si tuat ion qui est enco re 

mat iè re à p r o c è s à l ' heu re ac tue l l e 8 4 . 

R O L E DE V A U B A N 

M. Barret t écr i t que l 'église a é té bât ie sur un plan d o n n é par Vauban . Cet te 
éven tua l i t é , qui d ' a b o r d laisse pe rp lexe , paraît digne d ' ê t r e r e t e n u e 8 5 . « V a u b a n . 
ingénieur mili taire, est tout au tan t un ingénieur civil; édi f ier une église ne lui 
cause pas plus de p rob l èmes que ca lculer le déf i lement d ' u n b a s t i o n » , écr ivent 
A. et O. Golaz à p r o p o s de l 'église de la place for te de Mon t -Dauph in , ent ière-
ment c réée par lui; ce t t e église, il la voulait m ê m e « u n peu j o l i e » 8 6 et il s ' oc -
cupe aussi de son mobi l i e r 8 7 . Tro is au t r e s églises son t , sans a u c u n dou te , dues â 
Vauban . Cel les de Neuf -Br i sach (Hau t -Rhin) , de Br iançon (Hau tes -Alpes ) et 
celle dédiée à Saint -Hi la i re , à G i v e t 8 8 . Ce t t e dern ière est celle qui nous in téresse 
le plus, non seu lement pa rce qu 'e l le s ' é l ève d a n s la vallée de la Meuse tout près 
de nos f ron t i è res , mais parce qu 'e l le est cons t ru i t e en 1682. en m ê m e t emps que 
celle de Sain t -Michel . Celle de Br iançon fait l 'obje t d ' u n e lettre de Vauban , 
riche d ' i nd ica t ions sur la na ture de son in te rvent ion . Elle da te du 23 ju in 1703 et 
elle est a d r e s s é e a u x m e m b r e s de la f abr ique . Elle c o n c e r n e le plan de l 'église 
« q u e le s ieur Robelin a d é t o u r n é » . « C ' e s t moi qui ai p r emiè remen t réglé ce 
p lan» préc ise V a u b a n . «Robe l in n 'y a mis que t rès peu du sien. L 'ég l i se sera 
fort r a i sonnable , mais il n 'y a rien à r e t r anche r . Il f au t , s'il v o u s plait . que ce 
dess in subs is te c o m m e il es t . . . Il f aud ra , s'il vous plaît, avoir soin de l ' exécu te r 
bien e x a c t e m e n t , bâtir de bons maté r iaux et so l idement , et su r tou t ne rien chan-
ger ni à son plan ni à sa figure»89. 

En 1678, V a u b a n est n o m m é par Louis XIV Commissa i r e général aux fort i f ica-
t ions. En 1679, il fait une suite in in te r rompue de t ou rnées aux f ron t i è r e s , no-
t ammen t à celle du N o r d , dont il connaî t la fa iblesse . N a m u r en est une place 
impor tan te . Quan t à celle de Dinant , elle a fai t , dans le T ra i t é de Nimègue 
(1678), l 'obje t d ' u n e c lause par t icu l iè re : les Espagno l s se sont engagés à ob ten i r 
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du prince de Liège qu 'e l le soit c édée à la F rance dans le délai d ' u n an ; et elle le 
fu t . Dans sa let tre du 21 n o v e m b r e 1680, Vauban fait à Louvo i s le c o m p t e rendu 
de sa visite des t r avaux fai ts à Dinant et à Phi l ippevi l le 9 0 . Ainsi . Vauban est 
dans la région de Malonne au momen t où l ' idée de la r econs t ruc t ion de l 'église 
Saint-Michel o c c u p e les espr i t s . 

Une visite de Vauban à l 'église Saint-Michel achevée est tout aussi p laus ib le ; il 

est à Liège du 3 mai au 1 " août I702 9 1 . 

A S P E C T E X T E R I E U R 

Les d o c u m e n t s écr i t s fourn i s sen t peu de d o n n é e s c o n c e r n a n t l ' a spec t de 
l 'église. Le con t ra t du 22 juillet 1689. pour la cons t ruc t ion de la voû te et les 
indicat ions f o u r n i e s par Delvaulx laissent d a n s l ' e m b a r r a s . J . J . van den Berg 
écrit sans l ' é p r o u v e r «la nouvel le église était de fo rme hexagone régul ière , et 
était une des plus bel les églises rondes de la c i t é » 9 2 . 

Le plan établi par le P. Chr i s tophe Maire , vers 1735-1738, la r ep ré sen t e , au bas 

de la rue Hau te Sauven i è r e . acco lée au bloc de bâ t iments dont faisait par t ie , en 

1682. l ' immeuble d ' H e n r i du Mont (fig. 1). Un plan, fait sous le régime f rança i s , 

mon t re , ve rs le haut de la rue, un c o n t o u r irrégulier (fig. 3). 

L a « Veùe de d e s s u s le petit pont de la ville de L iège» (fig. 4 ) 9 3 , g ravée à la fin 

du xv i i ' siècle par Le Meun ie r 9 4 laisse voir la part ie supé r i eu re de la tour et le 

c locher dans son premier é tat . La « V u e de la Ville de Liège et d e s env i rons 

prise de hau t eu r en t re St-Gille et sur Avroy », dess inée par Remac le Le L o u p en 

173895 est t rop sommai re pour ê t re utile. La g ravure qui en a é té t irée pour Les 

Délices du Pays de Liège l ' in te rprè te de f açon passab lemen t f an ta i s i s t e 9 6 . La 

tour e x h a u s s é e et son c locher à conso l e s appara i s sen t d i s t inc tement sur une vue 

de la place aux C h e v a u x datant de 1800 (fig. 5 ) 9 7 . 

Un dess in maladro i t , marqué S MicheI 1796, r ep résen te l ' é léva t ion de l 'église 
(fig. 6)m. L a tour , de plan ca r ré , est en f açade . Elle est co i f fée d ' u n c locher à 
trois n iveaux, t e rminé par un bulbe s o m m é d ' u n e c ro ix ; le d e u x i è m e niveau est 
a jou ré et ca rac té r i sé par de g randes conso le s . Elle est acco lée de deux tourel les 
rondes et pe rcée de trois o u v e r t u r e s s u p e r p o s é e s . Au r ez -de -chaussée , un por-
tail en plein c in t re , c o u r o n n é d ' u n f ron ton c o u r b e ; au p remier é tage , une baie 
plus peti te p o u r v u e d ' a b a t - s o n s . Le des s ina t eu r s ' e s t e f fo rcé de r endre la cour-
bure de la nef. Elle est couver t e d ' u n cur ieux toit bu lbeux et cô te lé , et do té de 
t rès pet i tes lucarnes . L 'éd i f ice est en pierre . Il n ' y a pas de d é c o r a rch i tec tu ra l , 
sinon dans l ' e n c a d r e m e n t du portail . 

Un deux ième dess in , marqué Eglise Si Michel Liège, est v is ib lement une copie 

du dessin p récéden t (fig. 7 ) 9 9 . L ' a u t e u r donne à la nef une f o r m e polygonale , 

soulignée par les cha înages d ' ang les . Il a aussi raidi la f o r m e de la to i ture . 

Un t rois ième dess in (fig. 8 ) 1 0 0 . plus r écen t , est a p p a r e m m e n t une copie du pré-

c é d e n t . avec de n o m b r e u s e s r e touches , des t inées à lui d o n n e r une al lure plus 

s tr icte; les p ropor t ions sont changées d a n s l ' ensemble et dans de n o m b r e u x dé-

tails; en par t icul ier , les conso les sont r edess inées . 

Des fouil les sy s t éma t iques n 'on t j a m a i s été en t repr i ses place Sain t -Michel . En 
mars 1897 une t r anchée , ouve r t e par la Socié té du gaz . a mis la c ryp te à j o u r . 
L. 'ensemble, de f o r m e ovoïde , était p rofond de 4.50 m et avait env i ron 3 m de 
d iamèt re . Les p a r e m e n t s é taient fai ts de moel lons ; la voû te de b r iques avait en 
son milieu une o u v e r t u r e de 0.80 m. f e rmée de pet i tes dal les . U n e so ixan ta ine 
de sque le t tes y é taient d é p o s é s 1 0 1 . 

En août 1978. une t r a n c h é e a été ouve r t e par les se rv ices t echn iques de la 
S . T . I . L . , à l ' endroi t où se trouvait le c h œ u r de l 'église. Elle a c té p re sque aus-
sitôt r e f e rmée . D a n s les débla is , e x t r ê m e m e n t hé t é rogènes , se t rouva ien t une 
grande quant i té d ' o s s e m e n t s . 
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LE M O B I L I E R 

L E J U B E 

La première pièce de mobil ier r encon t rée dans les a rch ives est le j u b é . Dans un 
état de 1685. le cha rpen t i e r Jean Renard préc ise avoir t ravai l lé du 14 mars « à la 
nuit de la Pasque g r a n d e » , soit dix j o u r s et demi , aidé de son fils et de son 
serv i teur , et avoir livré 14 « p a s » (marches ) pour l ' esca l ier et 4 ba lus t res , « le 
tout pour la docqsa l le » , 0 2 . En mai 1686, Jean Renard reçoit 80 f lorins pour les 
ouv rages qu ' i l s y ont enco re fai ts . En févr ie r 1690, F ranço i s Rena rd , le fils, est 
payé pour avoir démoli le j u b é 1 0 3 . Il s 'agi t a p p a r e m m e n t de l ' anc ien j u b é , dont 
les o rgues avaient é té en levées par Paquay L e m b o r au m o m e n t de la démol i t ion 
de l ' anc ienne église. Ces orgues , de J a c q u e s Boesmans , et leur buffe t da ta ien t 
du milieu du s i èc le 1 0 4 . Dans l ' inventa i re est imatif de l 'an VII I . le j u b é avec deux 
bancs de bois et un taboure t est éva lué à 20 l ivres; les o rgues et le buffe t à trois 
c laviers à 140 livres. L ' i n s t r u m e n t est « r é s e r v é » par a r rê té du minis t re . En 
1808. il passe à l 'église du s é m i n a i r e 1 0 5 . 

L E M A I T R E - A U T E L 

Un projet non d a t é , de la main d ' H u b e r t Sac ré , c o n c e r n e le maî t re-aute l : « . . .on 
est résout de le fa i re avec deux co lonnes et deux pilaces à raison de gaigner 
place, le co lonnes au dedans et les pi laces aux d e h o r s , afin q u ' o n puisse en t r e r 
dans la place par der r iè re l 'autel et avoir a ccès à la niche à me t t r e les poss ine t s , 
e tc No ta q u ' o n pré tend de mon te r d e u x m a r c h e s à l 'autel et un à l ' en t rée du 
c œ u r Et on p ré tend de faire le soc de l 'autel j u s q u à la hau t eu r de la pierre 
d ' au te l de m a r b r e de theux qui est de pierres noires et t rès bel les , et les deux 
marches de l 'autel de semblab les p ie r res , et le rest de bois Q u a n d à la r emons -
t rance on p ré tend de le met t re sur un pied qui sera r e n f e r m é d a n s le t abernac le 
et q u ' o n t i rera avec un ridan qui m o n t e r a aussi haut que la t es te du pres t re qui 
cé lébra la messe . » 

Dans son registre p rofess ionne l , le pe in t re Engleber t Fisen a inscrit le tableau 
pour le maî t re-autel de l 'église Saint -Michel à l ' année 1685: c ' e s t la date de 
réalisation du tableau et non celle de son p a i e m e n t 1 0 6 . Le c h a n o i n e Hamal pré-
cise que ce t te toile représenta i t l ' a r change saint Michel t e r r a s san t le d ragon et 
que les deux anges a d o r a t e u r s de l ' aute l é ta ient de « C o r n é l i s » 1 0 7 . En juillet 
1686. Huber t Sac ré donne 10 patars pou r la co rde « pour t i rer le r ideau devant le 
grand a u t e l » . C ' e s t le seul pa iement qui s 'y r appor te . L ' au t e l a é t é ' o f f e r t à 
l 'église, on a tout lieu de le c r o i r e 1 0 8 . En 1722, note le curé J a s p a r . « f e u e Mad. 
la douai r iè re de Méan a fait m a r b r e r de nouveau le grand autel avec deux anges 
et c o u r o n n e qui sont au haut du t a b e r n a c l e » 109 . L ' i nven ta i r e de l 'an VIII es t ime 
à 40 livres le «g rand autel à qua t re co lonne d ' o r d r e cor in th ien à p iedes taux 
su rmon té d ' u n t impan cintré c o u r o n n é par deux ché rub ins tenant inscript ion 
" Q u i s t ut d e u s " avec un tableau au milieu r ep résen tan t l ' ange Michel , ledit 
autel Lambr issé j u s q u ' à hau teur des p iedes taux ». Sa « garn i ture » : « deux grands 
ché rub ins , d e u x rel ikaire, qua t re chande l i e r s en bois a rgen té , qua t re b r a n c h e s 
dite gondole dont deux en cu iv re» est éva luée à 10 l iv res 1 1 0 . Le courrier de lu 
Meuse du 17 mars 1824 a n n o n c e qu' i l y a à v e n d r e , au n" 31 des c loî t res de 
l 'église Sa in te -Cro ix , « u n maît re-autel en co lonnes de 8 a u n e s 25 lignes de hau-
teur et de 3 a u n e s 794 lignes de l a r g e u r » , soit 8,250 m et 3.794 m 1 " . La m ê m e 
annonce paraît le 18 mars d a n s 1 e Journal de la province de Liège. Cet autel est 
très p robab lemen t celui de l 'église Saint -Michel . 
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L E S C O N F E S S I O N N A U X 

La c o r r e s p o n d a n c e en t re Vincent Monar t et Huber t Sac ré d o n n e que lques pré-

cis ions au suje t d ' u n confess ionna l . Le 3 févr ie r 1690. le religieux écrit « je en-

voyé icy un des in d u n confes iona le lequel j a y e fait voir a N a m u r a que lque 

menuz ie r il mont d e m a n d é 45 pa t acons mais j e pre tend qu ' i l se peu faire pour 35 

ou env i ron , si le des in vous est agréable podré le fa i re voir a Liege j a y e seule-

ment marqué la moit ié du p land . lequel sufit pour l ouv r i é» . Sa lettre du 23 fé-

vrier t radui t une ce r ta ine impat ience «Il y at envi ron un moit que j e vous aye 

fait tenir un des in pou r un siege confes iona le apropr iez selon la s t ruc tu re de 

vos t re église et en sui te duquel j e supliat V. Reve rence dun mot de r e p o n c e . . . » 

Enf in , d a n s sa de rn iè re let t re , (il meur t l ' année suivante) , il note « q u ' a n d au 

des in du siege confes s iona le si la scu lp tu re le fait che re el se peu d iminuer sans 

changer la f o r m e laquel est p ropre selon la s t ruc ture de vos t re eg l i se . . .» L ' in-

venta i re de l 'an VIII ne décri t pas les d e u x c o n f e s s i o n n a u x , repr is avec les 

l a m b r i s " 2 . En 1729, le menuis ie r Fabr i est payé pour avoir p lacé des p lanches 

«en bas des d e u x f enê t r e s , au d e s s u s des d e u x c o n f e s s i o n n a u x pour garant i r les 

m o l u r e s » 1 1 3 . 

LA C H A I R E DE V E R I T E 

La chai re de vér i té fait l 'objet de la de rn iè re note de d é p e n s e s du curé Huber t 

S a c r é : « c e 20 maye 1692 d o n n é et payé pour un nouveau siège de prédica t ion , 

t raize p a t a c o n s » , soit 52 f l o r i n s " 4 . L ' i n v e n t a i r e de l ' an VIII es t ime à 4 livres 

« u n e chai re a p r e c h e z p l i an te» , une boiser ie et qua t re t ab leaux dont deux ser-

vant de d a i s 1 1 5 . 

A U T R E S P I E C E S DE M O B I L I E R 

Le 3 févr ie r 1690, Vincent Monar t écri t au curé « jespero i t de t e m p s et t emps 

aller a Liege pour por te r le desin de Mons i eu r Loficiale mais j e luy aye e n v o y é 

pour ce que le t e m p s sont for t f acheu et j e n ' en aye pas e n c o r e de r eponce , j e ne 

scay sil luy serat agréab le , sy vos t re Reve rence en scavoi t que lque chose j e 

vous serai t for t obligé si voulié bien p rendre la paine m ' e n esc r i r e . . . »Le 23 fé-

vrier , f r è re Vincent rappel le au curé sa dern iè re let t re , d a n s laquelle il lui de-

mandai t de lui e n v o y e r un mot « t o u c h a n d le desin que j a y e e n v o y é a Mons ieu r 

Lof ic ia le , vous podr ié bien scavoi r d e s o u x main sil lui est agreable ca r j e nay 

a u c u n e r eponce et me fér ié grâce si vous avié la bon té vous en in fo rmer , j e vous 

suplie Mons ieur un petit mot de r e p o n c e . » Enf in , d a n s la lettre su ivante , il 

expl ique « jespe ro i t e s t re apellé a Liege pour d ivers afaire et si j au ro i t eu achevé 

le desin de Mons ieu r de S u r l e z " 6 . j e lui por te ra i t et si mes des ins ne se met tent 

en execut ion ché Mr loficiale j e ne peu es t re sitôt a Liege. Vous ne m a v e z pas 

marqué Mons ieu r si j en devoi t faire d a u s t r e . j e souhai te ra i t bien lobl iger . . .» 

A quoi se r appor ta ien t c e s d e s s i n s ? Aux d e u x peti ts au te l s que l ' inventa i re de 

l 'an VIII décri t c o m m e étant « d ' o r d r e dor ique a deux co lonne avec deux pié-

des t aux aux deux c ô t é s » et es t ime c h a c u n à 15 l ivres, aux lambris en touran t 

l 'église, au buffe t d ' o r g u e ou enco re au banc de c o m m u n i o n " 7 ? 

L E S S T A T U E S 

Tro i s s t a tues en bois sont e x p o s é e s d a n s l 'église en 1696: cel les de la Vierge, de 
saint Michel et de l ' ange gardien . En 1705, les s t a tues béni tes par le suf f ragant 
sont au n o m b r e de s ix : aux trois p r é c é d e n t e s s ' a j ou t en t cel les de saint J o s e p h , 
de saint Roch et de sainte Barbe . En 1729. les six figures sont por tées chez un 
cer ta in L a m b o t t e " " pour ê t re b l a n c h i e s " 9 . Le chano ine Hamal préc ise que les 
s t a tues en bois de l 'église sont de C o r n é l i s 1 2 0 : ce n ' e s t pas imposs ib le , le 
scu lp teur est mort en 1740. L ' i nven ta i r e de l 'an VIII éva lue à 12 livres les six 
figures faisant le pou r tou r de l ' ég l i se 1 2 1 . Q u e sont-el les d e v e n u e s ' 2 2 ? 
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L E S T A B L E A U X 

On sait peu de c h o s e s des tab leaux qui décora ien t l 'église. Deux pet i ts tab leaux 

de L a t o u r orna ient le c h œ u r , écrit Hama l ; l ' inventa i re de l ' an VIII les si tue aux 

deux cô tés du maî t re-aute l et les dits s u r m o n t é s de médai l lons en p l â t r e ' 2 5 . Le 

chano ine a t t r ibue à Dumoulin les tab leaux des d e u x peti ts au te l s ; l ' inventa i re de 

l 'an VIII n ' en dit rien de no t ab l e 1 2 4 . Les Apôtres pe in ts à l ' e n t o u r de l 'église 

étaient d 'Ol iv ie r Pi ro t te , selon Hamal ; l ' inventa i re de l 'an VIII signale dix ta-

b leaux, éva lués à 15 l ivres, fa isant le p o u r t o u r de l 'église et r ep résen tan t dix des 

d o u z e apô t r e s et , vis-à-vis de la chai re de vér i té , deux t ab leaux mont ran t saint 

Pierre et saint Paul , et d e u x au t r e s e n c o r e « s e r v a n t de da i t» 1 2 5 . 

L E S O B J E T S DU C U L T E 

Ce que l ' anc ienne église possédai t c o m m e ob je t s du cul te n ' e s t pas connu de 
f açon préc ise . P lus ieurs ment ions d ' a r c h i v e s conce rnen t des p ièces d o n n é e s par 
des par t i cu l ie r s 1 2 6 . Durant les t r avaux de r econs t ruc t ion , l ' a rgen te r i e et les or-
nemen t s sont d é p o s é s en d ivers e n d r o i t s 1 2 7 . En 1696, sont m e n t i o n n é s : une 
r emon t r ance en argent do ré , o rnée de pierres p r é c i e u s e s 1 2 8 : d e u x c iboi res ; deux 
cal ices; une pyx ide : une lampe; six re l iquaires ; t rois s t a tue t t e s , celle de la Vier-
g e 1 2 9 . de saint Michel et de saint Roch . part ie en a rgen t , par t ie en b ronze ar-
genté et do ré : d e u x cro ix , une en o r . l ' au t re en b ronze par t ie l lement a rgenté et 
doré et deux c a n d é l a b r e s a r g e n t é s 1 3 0 . En 1710, a lieu la bénéd ic t ion d ' u n e s ta tue 
en argent de sa inte C a t h e r i n e 1 3 1 . Lor s de la visite a rch id iacona le de 1725, en 
plus des qua t re f igures de saints et des au t r e s p ièces dé jà r e n c o n t r é e s , sont 
signalés une c o u r o n n e et un scep t re en argent à la s ta tue de la Vierge en bois, 
ainsi q u ' u n a n t e p e n d i u m et deux vases en a r g e n t 1 3 2 . De 1722 à 1748, les orfè-
vres « Bov ie r» K n a p s 1 3 4 , et Jean D e t h i e r 1 3 5 . r éparen t des p ièces ou en réali-
sent de nouvel les . Dans le rappor t de la visite a rch id iacona le de 1775 figure un 
inventai re t rès détail lé de l ' a rgenter ie , des vê t emen t s l i turgiques et des orne-
m e n t s 1 3 6 . Ils ont d i spa ru , tout c o m m e le mobil ier . 

Liège, mai 1979 
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N O M S R E N C O N T R E S 
Métiers* Fournisseurs Localités 

BAUDU1NET Lambert charretier Liège 
BOESMANS Jacques 'facteur d'orgue Liège 
BOUHON Halin ardoises Liège 
BOUSSART Gérard "couvreur d'ardoises Liège 
BOVERYE "fondeur 
BOVIER |BOVY] "orfèvre Liège 
CHARLIS Barbe plomb Liège 
COLA Henri (sa femme) briques Liège 
COLSON Nicolas "maçon Liège 
CRAMION Nicolas "tailleur de pierres pierres «de Namur» Liège 
DAVID Thomas (sa veuve) serrurier fer Liège 
DE EOOZ David poils Liège 
DEGUELDRE Mathy "couvreur de pailles Liège 
DETHIER Jean "orfèvre Liège 
DIRICK "tailleur de pierres de sable Liège 
DOREYE Jean "maçon entrepreneur Liège 
DOUPAIGNE Gilles "charpentier Liège 
DUMOULIN peintre Liège 
FABRI menuisier Liège 
FISEN Englebert "peintre Liège 
GILET Jaspar (sa femme) briques Liège 
GOBLEN Michel colleur de chaux Liège 
GOUVERNE Guillaume, puis sa veuve doux Liège 
HANSFELT. Jean van BOLEN dit bois Liège 
JULLET Hubert "menuisier Liège 
KNAPS, Jean-François "orfèvre Liège 
LACHAUSSEE Jacques "serrurier Liège 
LAIRESSE charretier 
LA1RESSE manœuvre Liège 
LAIRESSE Jacques "sans précision de métier fer Liège 
LAMBERT Adam charretier 
LAMBERT Bertrand charretier 
LAM BOTTE peintre Liège 
LATOUR Jean peintre Liège 
LATOUR Michel "couvreur d'ardoises Liège 
LEMBOR Pasque "facteur d'orgue Liège 
LONNOIT Mathy "tailleur de pierres pierres Liège 
LOUIS "sculpteur Liège 
MEAN Lambert charretier 
MEAN Nicolas charretier 
MELART Jean "menuisier Liège 
MONART Vincent architecte Malonne 
MOREAU Michel "couvreur d'ardoises Liège 
MOSENS Albert peintre 
N*** ingénieur 
NINAR Toussaint charretier 
PELISSER "peintre et doreur Liège 
PIETTE Simon (sa veuve) chaux 
P1ROTTE Olivier "peintre Liège 
POILVACHE Philippe surveillant Liège 
RAPHAËL "ouvrier tailleur de pierres Liège 
RENARD Jean "charpentier bois Liège 
RENARD François (fils de Jean) charpentier Liège 
RIGA Gilles "couvreur de pailles lattes, osier Liège 
ROLAND Laurent charretier Liège 
RULQUIN (les demoiselles) doreuses Liège 
SACRE Jean chaux Chockier 
SMETS Jean pierres de sable Sichen 
SOUGNE Jean plomb Liège 
VAN BOLEN Jean (voir HANSFELT) bois Liège 
T1LKIN Baudouin chaux 
VAN DER VEKEN Cornélis "sculpteur Liège 
WARRAN (alias WALRAN) Jean charretier 

" pour la qualification de maître 
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S A L A I R E S J O U R N A L I E R S 

botresses 
"charpentier (Renard) 
son fils 
son serviteur 

"couvreur d'ardoises (Boussart) 
un «fort serviteur» 

"couvreur de pailles (Degueldre) 
"maçon (Doreye) 
manœuvres 
porteurs d'auges 

"tailleur de pierres (Cramion) 
"tailleur de pierres de sable (Dirick) 

12 patars 
30 patars avec bière 
18 patars 
18 patars 
30 patars 
20 patars 
25 patars 
30 patars avec bière 
20 patars avec bière 
16 patars avec bière 
30 patars 
30 patars 

M A T E R I A U X 

Ardoises 
Bois 
Daille 
Horon 
Planche 
Terrasse 
Briques 

Chaux 
Cloux d'ardoises 
Cloux de lattes 
Fer 
Gravier 
Marbre noir 
Pierres de taille 

« murales » 
Pierres de réemploi 
Plomb 
Poil blanc 
Poil rouge 
Tuffeau 

Lieu d'origine 
9 

Liège 

Liège 

Chockier 
Liège 
Liège 
Châtelet 

Theux 
région namuroise 

Liège 
Liège 
Liège 
Liège 
Sichen 

Prix 
le mille: 3 à 6 fi. 

pièce: 12 à 13 pat. 
le pied: 10 liards 
le pied : 10 liards 
le pied: 2 pat. 
le mille: 4 à 10 fl. 
avec transport 
le muid: 4 à 4 1/2 fl. 
le mille: 15 pat. 
le mille : 25 pat. 
la livre : 4 pat. 
la mande : 2 fl. 

la livre : 3 à 4 pat. 
la livre : 6 pat. 
la livre : 6 liards 
le bloc : 4 à 10 pat. 

NOTES 1 J. LEJEUNE, Suint-Michel sur le Mar-
ché et la commune de Liège, dans An-
nuaire d'histoire liégeoise, n" 27 (fasc. 2 
du tome VI). 1959, pp. 361-421. R. HAN-
KART, L'hôpital Suint-Miche! dit des 
communs pauvres-en-lie à Liège, dans 
Bulletin de l'Institut archéologique lié-
geois. T. 9", 1978, pp. 157-195. 

2 L. LAHAYE, Les paroisses de Liège, 
dans B.I.A.L.. t. 46. 1921, pp. 18-19. 
37-38. 
1 E. HELIN, La population des paroisses 
liégeoises aux xvir et xvnr siècles, dans 
Commission communale de l'histoire de 
l'ancien pays de Liège. Documents et mé-
moires, fasc. IV. Liège. 1959. pp. 169-177. 
Une liste des ecclésiastiques habitant la 
paroisse figure dans le rapport de la visite 
archidiaconale de 1696. 
4 Th. GOBERT, Liège à travers les âges. 
Les rues de Liège, t. 4, 1926, p. 204. La 
date « 1700» portée sur le dessin du ms de 
J.J. van den Berg est fausse: l'église repré-
sentée est alors détruite (B.U.L., Ms 1666 

B, f ' 4 v". GOBERT, op. cit.. t. 8. 1977, 
fig. 2052). 
5 A.E.L., Cures. Saint-Michel, nos 24 et 
25. Les documents d'archives mentionnés 
dans cet article en sont extraits. A moins 
d'indications contraires, les autres fonds 
d'archives signalés sont conservés dans le 
même dépôt. 
6 Ses comptes sont tenus en florins Bra-
bant-Liège. en patars ou sous (valant 1 /20e 

de florin) et en sols (valant 1/24'' de patar). 
On y trouve aussi des esquelins (1/2 florin), 
des écus ou patacons (4 florins), des du-
catons (5 florins), des pistoles (15 florins) 
et des florins d'or (20 florins). 
7 Lors de la visite archidiaconale de 1685, 
il est absent et remplacé par le curé de 
Saint-Nicolas aux Mouches, François 
Goffin. Selon lui. Sacré est malade depuis 
quatorze ans environ. En 1686. Hubert Sa-
cré fait allusion à sa «grande maladie» et à 
son séjour à Spa. Il fait son testament le 
24 juillet 1702. Le 22 avril 1703, il est in-
humé dans le caveau qu'il a fait faire dans 
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l'église, pour lui-même et les curés de 
Saint-Michel, ses successeurs (Registres 
paroissiaux. Liège, 205, f1 83). 
* Ce côté économie de bouts de chandel-
les, on le retrouve chez bien d'autres sous 
l'ancien régime, même quand la nécessité 
ne s'en faisait pas vraiment sentir, comme 
c'était le cas pour Mathias Clercx, bâtis-
seur du château d'Aigremont. 

* L'assemblée s'est tenue le 22 juin, chez 
le conseiller Remouchamps. 
10 HAMAL, Notice, p. 251. 
11 J. de THEUX de MONTJARDIN, Le 
chapitre de Saint-Lambert à Liège, t. 3, 
Bruxelles, 1871, pp. 323-325. 
12 Ibidem, pp. 284-286. 
13 Parfois, le donateur précise à quoi il 
veut voir affecter sa libéralité: Henri du 
Mont donne 150 florins pour la voûte, puis 
20 patacons pour acheter des ardoises; le 
greffier Bergilé donne 40 florins pour aider 
à payer une note de 57 florins du charpen-
tier J. Renard; l 'avocat Goer donne 3 1/2 
esquelins pour du mortier et des briques; la 
demoiselle Gershoven donne 1 florin 5 
pour du mortier, et une fois, 1 florin pour 
de la chaux.. . 

14 En 1702, le maréchal Vauban, qui sé-
journe à Liège, fait état des mauvais trai-
tements que les Français infligent aux Lié-
geois et «qui achèvent de nous les aliéner 
tout à fait: cela se voit et s 'entend partout 
dans les places publiques et dans tous les 
lieux de cette ville par qui les veut enten-
dre. Ils n'en font pas la petite bouche» 
(P. HARSIN, Vauban à Liège en 1702. 
dans B.S.R.V.L.. t. 4, n1"" 104-105, 1954, 
p. 311). 
15 Probablement ce maître Nicolas Closon 
alias Cloeson, dit « architecque » et «ar-
chitecteur» quand il fait la visite et l'esti-
mation de maisons situées en Basse Sau-
venière (Notaire M. Pinsart, 20-3-1682; 
Notaire L. Ogier. 21-6-1683). A l 'époque, 
un Nicolas Closon est pendant plusieurs 
années gouverneur du métier des charpen-
tiers. Des Closon, menuisiers, originaires 
de Herstal et qui se prénomment invaria-
blement Nicolas, font aux xvip et 
xviif siècles partie de ce métier. L'un 
d'eux le relevait en 1603, déjà, lis travail-
lent pour la Cité et les églises de la ville 
(Métiers, 66. f 29, 84 v°, 94, 163 v"; 68. 
Listes de 1677, 1678, 1680; Conseil privé, 
220, Listes de 1678, 1679). 
16 Copie de l'acte de déclaration par-de-
vant le notaire Michel Torrentius, à la date 
du 28 juillet. Torrentius est paroissien de 
Saint-Michel (Etats, 84. f ' 98 bis). 11 meurt 
le 23 juillet 1688 (Reg. par., 205. f ' 77). 
17 Le chapitre cathédral avait donné son 
accord le 4 juin 1681 (Cathédrale. Secréta-
riat. Conclusions capitulaires, 56. p. 256). 
18 En 1675, Henri du Mont avait donné 
cette maison en location au docteur en 
droit et conseiller de S.A.. Nicolas de 
Gerbes à Remouchamps. de qui il l'avait 
acquise en 1666; en 1686. du Mont la re-
vendra pour environ 10.000 florins à An-
toine de Goer. juriconsulte et avocat du 

Souverain conseil du Brabant (Cathédrale. 
Secrétariat. Cour des tenants delle cham-
bre , 1671-1683, f '92-93 v"; 1B1D., 1683-
1702, f ' 57-59 v»), 
19 Je suis reconnaissante à M.A. Deblon, 
conservateur du dépôt des Archives de 
l 'Evêché à Liège, et à M.J. Hockay. pro-
fesseur à l'Institut Saint-Berthuin à Ma-
lonne, de m'avoir aidée dans ces recher-
ches. 
20 A.E.N. , Archives ecclésiastiques. Cha-
noines réguliers de Saint-Augustin. Ab-
baye de Malonne, 3453. Nomina confra-
trum Maloniensium caeterorumque amico-
rum meorum defunctorum sacerdotum 
(1688-1762), [ P I ] : « Anno 1691 obijt 
confrater Vincentius Monnart conversus». 
Vincent Monart pouvait être liégeois: des 
Monart (alias Monar, Monard. Monnar, 
Mornar) sont établis à Liège au x v i r siè-
cle. Aucun Vincent Monart ne figure dans 
les registres de baptêmes de la ville; mais 
le prénom de Vincent avait probablement 
été choisi lors de l 'entrée en religion. Un 
Lambert Doreye dit Morenard est baptisé 
à Notre-Dame aux Fonts le 24 mai 1637 
(Reg. par., 9. P 271). Son père. Noël, a 
fait relief du métier des maçons en 1634. 
par son père Jean Doreye dit Renard (BI-
BLIOTHEQUE COMMUNALE DE LA 
VILLE DE LIEGE, Ms Métiers. 9. p. 67). 
21 Né en 1611, il est professeur au sémi-
naire dès 1637 et président de 1651 à 1686, 
tréfoncier en 1653, abbé séculier d 'Amay 
en 1685, grand écolâtre de 1688 à 1689, vi-
ce-prévôt de Saint-Lambert. Il meurt le 
14 février 1700. 
(J. de THEUX de MONTJARDIN, 
op.cit., p. 309. A. GRANDSART, Histoire 
du grand séminaire de Liège jusqu'au mi-
lieu du xvtl'siècle, dans B.S.A.H., t. 39. 
1955, p. 151. Fonds de familles. Famille 
Lohest-Mottart, n" 236 — testament de 
1699). 
22 Baptisé à Thuin en 1636. il est prêtre en 
1660, licencié en théologie, curé de Sainte-
Ursule, professeur au séminaire en 1675, 
président en 1686 à la suite d'Henri du 
Mont, doyen de la confrérie des Trente 
prêtres de Liège de 1687 à 1693, chanoine 
de la collégiale Saint-Jean l'Evangéliste en 
1693 (A. GRANDSART, op. cit.. p. 151; 
L. LAHAYE, Les paroisses de Liège. 
dans B.I.A.L.. t. 46, 1921, pp. 182-183: 
Ibidem, Inventaire analytique des chartes 
de la collégiale Saint-Jean l'Evangéliste à 
Liège, t. 1, Bruxelles. 1921, p. LXIV). Son 
testament date du 22 décembre 1698 (Col-
légiale Saint-Jean. 20, P 157-157 v"). Il 
meurt le 29 décembre et est inhumé au sé-
minaire (Reg. par.. 205. P 81). Hubert Sa-
cré note qu'il était son ami. 
23 V. BARBIER. Histoire de l'abbaye de 
Malonne, Namur, 1894. p. 133. 
24 C'est le facteur d'orgues Pasque Lem-
bor, alias Pascal de Limbourg (R. FOR-
GEUR. Documents d'archives concernant 
des orgues et des facteurs d'orgues rhéno-
mosans, dans L'organiste, t. 9. 1977, 
pp. 84-85). En 1685, Lembor répare les or-
gues de la cathédrale Saint-Lambert 

(A.Ev.L. , Cathédrale, B III.5, P 65 v»). 
Paroissiens de Saint-Martin en lie. Pasque 
Lembor et Jeanne Palante. sa femme, font 
leur testament le 6 mars 1687 (Notaire 
J. Wasseige, f" 54-54 v"). Trois jours plus 
tard, le facteur est inhumé dans l'église 
(Reg. par., 201. P 6). Le menuisier Jean 
Mélart était leur gendre. 
25 II s'agit du menuisier Jean Mélart. La 
table onomastique du registre aux reliefs et 
acquêts du métier des charpentiers ren-
voie. pour lui. au P 22 (Métiers, 66). Le 
registre, actuellement amputé de son dé-
but, ne commence qu'au P 23, en 1668. 
Son relief ou son acquêt devait dater de 
1667-1668. Le 7 juillet 1668, il épouse Eli-
sabeth-Aldegonde. fille du facteur d'orgues 
Pasque Lembor (voir note 24; Reg. par.. 
234. P 8 v°). Durant les années 1678-1680, 
Jean Mélart est, avec Jean Del Cour et 
d'autres, en procès avec le métier des 
charpentiers (B. LHOIST-COLMAN, 
Jean Del Cour dans les archives liégeoi-
ses, dans B.S.A.H., t. 48, 1968. pp. 25-27). 
En 1684. Jean Mélart, Arnold du Hontoir 
et douze autres maîtres menuisiers signent 
une requête aux députés de la Régence : ils 
s'indignent de voir des étrangers prendre le 
titre de maître, avoir des valets et exercer 
leur métier sans avoir fait le chef-d'œuvre 
indispensable, en vertu de l'article I du rè-
glement du 24-7-1619; ils expliquent que 
cet état de fait leur est préjudiciable autant 
qu'au public qui «pensant avoir un ou-
vrage de Maistre. na bien souvent qu'un 
meschant ouvrage d'apprentis ce qui ne 
vaut pas la moitié de son argent puisque la 
valeur ou non des ouvrages ne se peut 
connoistre d'extérieur, mais bien de l'inté-
rieur, en quoy le public est trompé le plus 
souvent.. .» Gain de cause leur est donné 
par les députés le 4 novembre et par le 
prince-évêque le 4 décembre (Conseil 
privé. Dépêches, 128. P 104 v" - 106 v"). 
Deux ans plus tard. Mélart travaille pour la 
cathédrale (R. JANS. Un paysagiste lié-
geois du xvir siècle redécouvert : Jeun 
Dumoulin, dans Leodium, t. 58. 1971. 
pp. 52-55). Jeanne Palante. veuve, lui 
laisse en héritage sa maison située rue 
Sœurs de Hasque. voisine de celle de la 
«Vieille Monnoye» (Notaire J. Wasseige. 
16-6-1687). 

26 Gérard Boussart est établi en Hors 
Château (Etats, 84. P 14). A son décès, 
l'office de varlet de la fabrique de la cathé-
drale échoit au fils de Jean Doreye (.Cathé-
drale, 190. Registre aux commissions. 
P 124 v"-126, 12-1-1712). Plusieurs mem-
bres de la famille Boussart exercent le 
même métier. Jacques Boussart obtient 
l'office de maître couvreur de la cathédrale 
en 1673 (Cathédrale. Secrétariat. Conclu-
sions capitulaires. 54, pp. 2-6). 
27 Elle est pourvue d'un toit dont les plan-
ches sont fournies par un certain « Hans-
felt». et «d'un petit armoir pour remettre 
la couppe du vénérable» fait par Jean Mé-
lart. En 1674. Hansfelt occupait la maison 
enseignée de la «Verd porte» en Saint-Mi-
chel et, en 1684. le «capitaine» Hansfeldt 
est établi en Haute Sauvenière (Notaire 
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N.P. Malpais, 8-11-1674: Etats, 84, f ' 100). 
11 s'agit de «Jean van Bolen dit Hansfelt», 
qui meurt veuf en 1691. L'acte du décès de 
sa femme la disait «uxor Hansfetz Bolen» 
(Reg. par., 205, f 75 v", 79). 
28 Le 25 juillet 1670. Nicolas Cramillion, 
demeurant à Andenne, acquiert la grande 
rate du métier des maçons. Deux de ses 
cinq fils. Prospère et Nicolas, entrent dans 
le métier en 1680 (A.Ev.L. . Documenta 
leodiensia, X. 10.19. Liste des acquérants 
depuis la réforme de tan 1649 et jusques à 
lan 1682. non folioté. En marge de l'acquêt 
de Nicolas père, figure la mention «dans la 
basse sauvenière»). En 1683, Nicolas 
Cramion intervient dans une affaire de me-
surage de pierres (Notaire G. Hollants, 

12 septembre). En 1689. la capitation de la 
paroisse Saint-Michel le relève «devant» 
la place aux Chevaux (Etats, 84. f" 102 v"). 
En 1685. on le retrouve dans les archives 
de la cathédrale Saint-Lambert et de 
l'église Saint-Martin en Ile (Cathédrale. 
Secrétariat. Conclusions capitulaires, 57, 
p. 403 et Protocoles des directeurs. 131, 
f 15 v": Cures. Saint-Martin en Ile. 88, 
f ' 219 v», 221 et passim). En 1690. l '«en-
treprenneur» Nicolas Cramion passe un 
contrat pour la façade de l'église du collège 
des jésuites (Notaire J. Wasseige, 10 oc-
tobre). En 1702-1703. il fournit des pierres 
pour la construction de l'hospice des Incu-
rables (Bienfaisance. Incurables, 6. 
f 5-5v°). En 1716, un Nicolas et un Jean 
Cramion décèdent en Sainte-Aldegonde, à 
quelques jours près (Reg. par.. 91, f 73 et 
78). La Cité fait en 1725, deux paiements à 
la veuve Cramillion pour ses livraisons 
pour l'hôtel de ville (Cité. Comptes. 91. 
f> 85 v"; 92. f 82). La famille Cramillion 
compte d'autres tailleurs de pierres: Guil-
laume relève le métier des maçons en 1680 
et ses trois fils Guillaume. Simon et Jean le 
relèvent à leur tour. Guillaume, religieux 
minime est !'« architecte » de l'église de 
Beaufays. «Ingénieur», il fait en 1709 les 
plans de l'église de Lantin; son père livre 
une porte de pierres de taille (Métiers. 
108 A, f ' 40 v", 60 v", 72 vu; J. YER-
NAUX. La construction de l'église de 
Beaufays en 1700-1701, dans Leodium. 
t. 39. 1952, pp. 9-15: CURE DE LANTIN. 
Registre intitulé Mémoire de tout ce qui 
s'est fait et donné du tems du Rd Sr Mel-
chior Alexandre Verdin. curé de Lantin. 
p. 29. 40. En 1717. un Jean Cramillon. na-
tif de Seilles. devient bourgeois de Liège 
(Conseil privé, 129, f ' 341 v"). En 1720. un 
maître tailleur de pierres de la Cité porte le 
même nom (Notaire J.H. Bidart. 12 octo-
bre). 

20 Reg. par., 205. f" 73. 
30 Laurent de Méan, paroissien de Saint-
Michel. est décédé le 4 avril (Etats. 84. 
f ' 100: Reg. par.. 205. f ' 73 v": Cathédrale. 
Secrétariat. Testaments des chanoines, 
277. f» 265-266: codicille de 1679 au testa-
ment de 1677). Né en 1616. il est écolâtre 
en 1644, prévôt de Tongres en 1647. archi-
diacre du Hainaut en 1659 (J. de THEUX 
de MONTJARDIN. op. cit.. pp. 284-286). 

Il portait aux arts beaucoup d'intérêt 
(B. LHOIST-COLMAN. Lambert Du-
hontoir (1603-1661}. maître tailleur et scul-
pteur de pierres de la cathédrale de Liège. 
dans B.S.R.V.L.. t. 8, n" 183, 1973, 
pp. 298-299). 
31 A Liège, on trouve des traces de la fa-
mille Doreye (alias Daureye, Dorée, Do-
reille. Doret, Dorey, Dorez, Doroeil) dès le 
xni- siècle. Du xvir au xix- siècles, la plu-
part de ses membres sont soit marchands 
de pierres, soit sculpteurs, soit maçons, 
faisant fonction d'entreprenneurs et parfois 
d'architectes. Ils sont partagés en deux 
dynasties principales: celles de Lambert et 
de Jean. Ces deux prénoms sont repris à 
chaque génération. Le risque de confusion 
est grand. Celui qui nous occupe pourrait 
être né en 1621. en 1630, ou en 1631 (Reg. 
par.. 76, à la date du 15 mai; 77. à la date 
du 17 janvier et 8, f" 176 v°, à la date du 
11 octobre). La table onomastique du re-
gistre aux reliefs et acquêts du métier des 
charpentiers (Métiers, 66) renvoie, pour 
Jean Dorey, au f ' 6 malheureusement 
perdu. En 1658 et 1663. Jean et son frère 
Lambert figurent dans la liste des officiers 
et compagnons du métier des maçons. En 
1666, ils en sont gouverneurs (A.Ev.L. , 
Documenta leodiensia, X. 10.19). En 1669. 
Jean détient l'office de maître maçon de la 
cathédrale, vacant par le décès d'Adam 
Stienne (Cathédrale. Secrétariat. Conclu-
sions capitulaires, 52, p. 297). Dès lors, il 
apparaît régulièrement, et souvent associé 
à Lambert, dans les dépenses du chapitre. 
Le 4 juin 1674. Jean Doreye s'engage, 
vis-à-vis des frères prêcheurs dominicains, 
à construire « la rotonde du chœur» de leur 
église. La voûte devra avoir 90 pieds de 
diamètre. L'acte est passé au domicile de 
Bertholet Flémal et en présence d'Engle-
nert Fisen (Notaire Gérard-François Pau-
wéa). Il est de nouveau gouverneur du 
métier des maçons en 1684 (Conseil privé. 
129. f ' 34 v", 55). La capitation qui a lieu 
cette année signale « Mre Jean Dorée, 
masson», «sur Moeuse», non moin de la 
rue Cheravoye. dans la paroisse de Sainte-
Adelgonde. Il est inhumé dans l'église le 
26 septembre 1694 (Etats, 84. f ' 8 : Reg. 
par.. 91, p. 24). La place qu'il occupait 
«sur» la chambre Saint-Martin est alors 
donnée à Nicolas Delleneuville (Conseil 
privé. 129, f" 259 v"): l'office de maçon de 
la cathédrale est dévolu à son fils Jean 
(Cathédrale. Secrétariat. Commissions. 
189, f ' 172 v"-173 v"). Jean Doreye père, 
travaillait à la fois au palais pour le prince-
évêque, pour des particuliers à Liège et 
hors Liège, des communautés religieuses, 
des fondations hospitalières, pour la Cité 
et les Etats (il s 'occupe des réparations à 
faire à la Citadelle et au château de Stock-
hem; il intervient dans la campagne de re-
construction des quartiers bombardés en 
1691). Ses fonctions à la cathédrale l'amè-
nent encore à s 'occuper des maisons 
claustrales. Sa carrière est chargée, trop 
chargée: en avril 1687. les tréfonciers dé-
cident de lui délivrer une attestation selon 
laquelle il n 'a pas été privé de son office; 

qu'ils ont seulement fait appel à un autre 
maçon parce qu'il avait trop de travail 
(Conclusions capitulaires, 58. p. 309). Son 
fils Jean est tenu sur les fonts le 31 mai 
1674. Le maître menuisier Laurent de 
Fourny est son parrain (Reg. par., 17 , 
f ' 122 v"). L. de Fourny est plusieurs fois 
gouverneur du métier des charpentiers 
(Métiers, 66, f ' 101, 104, III v°; Conseil 
privé. 129. P 35 v°, 58-58 v", 299 v"). Il ob-
tient la commission de menuisier du palais 
en 1655 (Conseil privé, 120. f 212-212 v°). 
Jean Doreye fils sera appelé à restaurer, en 
1710. le presbytère de Saint-Michel et il sera 
le bâtisseur du château d'Aigremont (P. 
COLMAN et B. LHOIST-COLMAN, Le 
château d'Aigremont, dans B.C.RM .S.. 
t. 5, 1975-1976, pp. 114-149). 
32 L'acte, établi par le notaire A. Brochart, 
est signé à la maison des tréfonciers. en 
Basse Sauvenière. 
33 Les botresses travaillent à quatre, au 
maximum: les porteurs d'auges sont qua-
tre; les palettes sont cinq, ainsi que les 
manœuvres. 
34 Alias Dopagne. Doupagne. D'une fa-
mille de charpentiers que l'on rencontre 
fréquemment dans les archives liégeoises 
contemporaines. Gilles Dupaigne était 
charpentier de la cathédrale (voir note 37). 
35 Le menuisier Hubert Jnlin (alias Julen) 
avait fait les armoires de la sacristie de 
l'église Saint-Michel en 1663. Sa veuve ap-
paraît dans les comptes en 1664. et un ho-
monyme en 1667. Il s'agit de son fils, pro-
bablement (Cures. Saint-Michel, 20. 
Comptes de 1663. f ' 9-10; comptes de 
1667, non foliotés). Celui-ci est entré dans 
le métier des charpentiers en 1662 (Mé-
tiers, 68. Listes 1677-1678, 1680; Conseil 
privé. 220. Listes 1678-1679). Il est «scri-
nier serviteur» du métier en 1683; «husié» 
(huissier) les années suivantes (Métiers. 
66, f" 94, 101, 104. 105 v", 108, III v°, 
118) . 

36 Serait-ce « Mre Philippe Pielvache » qui 
est témoin à la visite de maison faite par 
Closon en 1683 (voir note 15)? En 1684, un 
«Poilvache» «chapellin et preste» est re-
levé en Basse Sauvenière (Etats. 84. f ' 
99 bis). Dans le registre au décès de la pa-
roisse Saint-Michel figurent celui de Phi-
lippe Pielvack. prêtre et bénéficier, sur-
venu en 1676 et celui de Philippe Pielvach. 
survenu en 1683 (Reg. par.. 205, f" 70 v", 
73 v°). Un autre. Philippe Pielvack. meurt 
en Sainte-Aldegonde en 1713 (Reg. par.. 
91. f ' 80 v"). 
37 Le personnage n'est pas facile à cerner: 
il semble, au travers des archives du mé-
tier des charpentiers, qu'il y ait eu deux 
Jean Renard contemporains (Métiers, 66, f 
109 v°, 166 v"; 68. Listes. 1677, 1680; 

Conseil privé. 220. Listes 1678-1680). 
Parmi les signataires de la requête de 1684 
figure le maître menuisier Jean Renard 
(voir note 25). En 1689. un Jean Renard, 
charpentier, est établi en Basse Sauvenière 
(Etats. 82. Liste des défaillants). Celui que 
nous rencontrons à Saint-Michel y fait des 
fournitures de bois. En 1715. son fils Fran-
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çois demande l'office de charpentier de la 
cathédrale, vu le décès de Gilles Dopagne 
le Jeune et si «le vieux», qui en est 
chargé, n'est plus capable de l 'exercer 
(Cathédrale. Secrétariat. Conclusions ca-
pitulaires. 68. p. 57). C'est encore Fran-
çois qui, en 1717 et 1719 est payé pour les 
matériaux nécessaires aux deux escaliers 
(la «montée Roialle») de l'hôtel de Ville 
(Cité. Comptes., 83. P' 70 v"; 85, f" 59 v"). 
38 En 1684, il occupe une place de mar-
chand à la chambre Sainte-Gertrude; en 
1687 il est de ceux désignés par le prince-
évêque pour procéder aux élections de la 
Cité; il est remplacé à la chambre en 1712 
(Conseil privé. 129, f 35 v", 235 v", 335). 
39 Copie du recès de la Cité. 
40 « Lhostel de Stavelot » est en Basse 
Sauvenière (Etats. 84. f ' 9 9 bis). J. YER-
NAUX, Les propriétés de l'abbaye de 
Stavelot-Malmedy dans la ville de Liège, 
dans B.S.B.L., t. I l , 1921, pp. 205-219. 
41 Archives diocésaines. Prévôté, 15, 
f" 309-310 v». 
42 En avril et mai 1687, Hubert Sacré 
paiera 60 florins à Laurent Roland pour 
avoir évacué « les mauvaises terres de no-
tre église hors de la place des chevaux es-
tant constraint par le chapitre de S. Lam-
bert». Périodiquement, les pouvoirs pu-
blics prennent des mesures pour obtenir un 
minimum de propreté dans la ville. En 
1728, le conseil de la Cité en appelle au 
prince-évêque Georges-Louis de Berghes. 
Un mandement de 21 articles relatif à 
l'entretien des chaussées est donné au Pe-
ron, au son de trompettes. L'article 8 vise 
les membres des métiers: il leur est ex-
pressément défendu «de jetter par les rues 
toutes déchets provenantes de leur tra-
vail... Tous sculpteurs, faiseurs d'images, 
tailleurs de pierres sont tenus de travailler 
dans leur cour et non dans les rues ou ri-
vages avec défenses à eux d'y jetter des 
recoupures ou éclats de leures pierres et 
marbres, à peine de confiscation de leurs 
pierres et marbres et amendes.. . Comme 
on fait aussi dans les lieux et rivages pu-
blicques des amas de pierres, des fosses à 
coller de la chaux, qu 'on y met des bois ou 
fumiers, perches aux houblons, et autres 
pareilles choses, nous ordonnons à tous 
ceux qui en ont de les oter incessament et 
renclore lesdittes fosses.. . Le magistrat 
fera passer des charettes par les rues de la 
ville pour y pouvoir mettre les saletés et 
trigus ainsi qu'il at encore été fait l'an 
1705» (Conseil privé, 129, f ' 349-352). 

43 Alias Lanoy, Launoit, Lonnoix, Lonoit. 
Il reçoit 1860 florins pour sa livraison de 
pierres. Dès 1660, il apparaît souvent dans 
les comptes de dépenses de la cathédrale 
(A.Ev.L. , Cathédrale. B. 11.26 à B.III.9). 
Il travaille aussi pour le palais. En 1669, 
associé au charpentier Gilles Tassin, il 
passe contrat avec la Maison de miséri-
corde de Liège pour l'érection d 'un bâti-
ment «au lieu d 'Ougrée, sur la partie du 
Preit appelée le ridant » (Notaire H. Co-
lette, 26 mars). En 1674. il s'engage à four-
nir les pierres nécessaires à la construction 

de l'église des dominicains (Notaire G. Fr. 
Pauwéa. le 11 novembre). En 1683, 
Mathieu Lonoy. «l 'honorable» marchand 
maître tailleur de pierres établi sur la 
Batte, intervient dans une affaire de mesu-
rage de pierres: il précise qu'il est depuis 
40 ans ou environ dans le métier (Notaire 
G. H allants. 8 septembre). En 1687. il est 
occupé, avec Jean Del Cour au repavage 
de la collégiale Saint-Martin (B. L.HOIST-
COLMAN, Un document inédit reflétant 
le « livre de raison » du sculpteur Jean Del 
Cour de 1675 à 1707, dans B.I.A.L., t. 87. 
1975. p. 205). La capitation de 1689. en 
Saint-Jean-Baptiste, le signale au même 
endroit (Etats, 89. f ' 78). Il meurt en 1694 
et est inhumé dans l'église Saint-Jean Bap-
tiste (Reg. par.. 173, à la date du 27 mars). 
44 «Sene» est le nom wallon de Sichen ou 
Zichen. centre d'exploitation du tuffeau 
(J. HERB1LLON, «Pierres de cendres», 
dans B.S.R.V.L., t.8. n" 184. 1974. 
pp. 347-348). Jean Smets est parfois dit 
«de Kan» pour Kanne. Il livre, en plu-
sieurs jours, une centaine de ces blocs. Le 
bloc coûte 4 patars. Le prix du transport 
varie. Le 28 mars, Hubert Sacré note 
«pour l 'amenage de 17 bloques de sable, 
19 esquelins ayant doné deux esquelins de 
plus, dautant que les chemins estoient trop 
mauvais et pluvieux». En octobre, les 
«charrons villageois» amènent 56 1/2 
blocs; en raison des pluies, le charriage 
d'un bloc revient presque à 11 patars. Un 
autre charron en amène 9 1/2, à 12 patars 
pièce « ne les ayant pas voulu amener pour 
moins»; pour 3 charrettes de blocs, conte-
nant 28 1/2 blocs. 3 charrons réclament 
aussi 12 patars par pièce, «ne les ayant 
voulu amener à meilleur marché». 
45 II est payé, entre autres, pour avoir li-
vré 630 livres de fer «de chatelet» pour 
agencer une verrière. L'usine sidérurgique 
de Châtelet. non loin d'Habay-la-Neuve, 
était une des plus importantes usines de la 
province du Luxembourg. (M. BOUR-
GUIGNON. Les usines du bassin de la 
Rulles. dans Annales de l'Institut archéo-
logique du Luxembourg, t. 58. 1927. 
pp. 79-106. Communication de M. Georges 
Hansotte, conservateur du dépôt des Ar-
chives de l 'Etat à Liège). 
46 Peut-être la maison enseignée de la 
Chaîne d 'Or, à l'angle des quais de la 
Goffe et de la Ribuée (GOBERT, op. cit., 
t. 5. 1928, p. 204). 
47 Soit la rue, la porte ou le port de Hon-
grée, donnant sur le qiiâi de Maestricht 
(GOBERT, op. cit.. t. 3, 1926, pp. 262-
266). 
48 En 1703, Mathieu de Gueldre est oc-
cupé au plafond de l'église de l'hospice des 
incurables (Bienfaisance. Incurables. 6. 
f1 10 v"). 
49 Hubert Sacré note encore un débours 
de 6 patars « pour la façon de 2 chevelets 
pour les porteurs de bâches mettre leurs 
bâches pour se charger et autant mieux 
pouvoir travailler». 
50 Cathédrale. Secrétariat. Conclusions 
capitulaires, 58. p. 229. En juin 1687. Lau-

rent Roland touchera 12 florins 15 pour 51 
«voyes de terre qu'on a mené de notre 
église tant de l 'archade qu'autres, à 5 pa-
tars la voye et 35 patars pour 5 voyes de 
pierre à 7 patars la voye». 
51 Le gel de l'eau sur une hauteur d 'un 
pied (29 cm) paraît exagéré. Un siècle plus 
tard, le passage de la Haute Sauvenière est 
toujours dangereux. La pente est non seu-
lement trop raide, mais en plus «dans les 
hyvers. il étoit toujours chargé de deux 
pieds de glace, ce qui occasionnoit souvent 
des malheurs». On construit alors un canal 
souterrain pour faciliter l 'écoulement des 
eaux. D'autres travaux furent entrepris, 
visant à corriger les différences de niveaux 
entre la place aux Chevaux et la Haute 
Sauvenière (GOBERT, op. cit.. t. 3. 1926. 
pp. 238-239). 
52 A 5 patars la «voye», ce qui fait un to-
tal de 14 florins 5. Les six hommes tou-
chent 6 florins 12 patars. 
53 Copie de l'acte de déclaration par de-
vant le notaire M. Torrentius. Le 20 mai, 
Hubert Sacré paie 18 florins aux «verju-
rez» (voirjurés) pour leur visite du puits et 
la copie de leur rapport. La bière qu'ils ont 
bue «Au Marteau», à cette occasion, lui 
coûte en plus 18 patars. 
54 Au bas de la facture, le curé a noté «on 
a convenu avec Mre Jean Renar que dimi-
nuant vingt huit florins bb., on luy payera 
a diner» 
55 Jean Sougné est établi près du pont des 
Arches, à l'enseigne de l'« Agneau Pas-
chal » (Etats. 84, f ' 30). 
56 Elle est «ploncquière», et établie «A la 
Goffe» (Etats. 84. f ' 21). 
57 Doreye a alors, sur le chantier. 4 ma-
çons, 5 manœuvres et 3 porteurs. 
58 Engin ou véhicule? (J. HAUST, Dic-
tionnaire liégeois. Liège. 1933. pp. 317-
318). Le contrat passé le 1" février 1686, 
pour la couverture de l'église, stipulait que 
Renard et ses ouvriers devront aider à tirer 
les grosses pierres hors de terre quand el-
les seront découvertes. 
59 Ainsi, pour des «hochets de teroulle», 
qui sont des boulets de charbon très friable 
et de mauvaise qualité, utilisé pour faire du 
mortier noir (J. HAUST. op. cit., p. 653; 
L. REMACLE, Notaires de Maimedy, 
Spa et Verviers, Bibliothèque de la Faculté 
de Philosophie et Lettres de l'Université 
de Liège, Fascicule CCXV1I1, Paris, 1977, 
pp. 148 et 247); pour des «mandes» ou 
«banses» (mannes d'osier tressé) à 3 pa-
tars pièce et des «grandes banses» à 
9 patars pièce; pour des bois et des grosses 
servant à lever les pierres; ou encore aux 
ouvriers «pour boir» et 25 patars aux cou-
vreurs d'ardoises qui ont fait le nécessaire 
pour empêcher « la pluie et neiges de tom-
ber vers le ban de communion». 
60 II livre, entre autres, à Michel Latour: 5 
«poumay», pesant l'un de 59 livres et les 
quatre autres ensemble 22 1/2 livres (il 
s'agit vraisemblablement de petites boules 
en forme de pomme, servant à consolider 
ou orner), et un «bancrouz» (peut-être une 
girouette) de 24 livres (Communications de 
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M. Jean Lechanteur. chargé de cours à 
l'Université de Liège). 
61 Alias Hadelin ou Halet Bouxhon, marié 
à Marie Pennas en Sainte-Véronique le 
4 juillet 1674. Il meurt dans la paroisse et 
est inhumé dans l'église des augustins le 
16 février 1690. Sa veuve décède le 23 jan-
vier 1711 (Reg. pur., 308 et 313, aux 'da-
tes). 
62 Elle coûte 40 florins mais le curé dé-
compte de ce prix 5 florins qu'il se sou-
vient lui avoir donnés quatre ou cinq ans 
auparavant. La corde pour la pendre est 
payée 1 florin 15 à Jean Renard. 
" En avril et en juin, le curé avait reçu du 
chapitre cathédral. chaque fois 40 florins 
pour l'achat d 'ardoises {Cathédrale. Se-
crétariat. Conclusions capitulaires, 58, 
pp. 470-471). 
64 On image les risques d'incendie que 
cette pratique pouvait représenter. Les 
autorités prennent cependant des mesures 
pour les éviter. Les toits de paille sont 
particulièrement visés. Mais les Liégeois 
respectent mal l'interdiction qui a été faite 
d'en couvrir les bâtiments. En 1692, le ré-
vérend J.C. Sprimont dénonce, par-devant 
notaire, le prélocuteur Namur lequel fai-
sant «dresser dans sa maison quelqz es-
pèce de bâtiment acommodé de paille, il 
luy avait fait signifier par un de ses do-
mestiques que ce toict serait dangereux 
parce que ses equiries remplies de foin et 
de pailles y étoient contigues, que cestoit 
contre la bonne reigle de faire des toicts 
pareilles au milieu dune ville environée de 
beaux édifices». Le danger est d'autant 
plus grand, insiste le plaignant, que la 
cheminée du boulanger voisin est jointive 
{Notaire G. de Bleret, 7 octobre). Le 2 mai 
1656. le feu pris dans la maison d'un bou-
langer d'Aix-la-Chapelle avait ravagé toute 
la ville. Quant au Grand Incendie de Lon-
dres, il avait débuté, le 2 septembre 1666. 
dans le fournil du boulanger du roi et il 
avait détruit 13.200 maisons et 87 églises. 

65 Cette lettre n'est pas datée, mais dans 
un postcriptum Vincent Monart fait allu-
sion à la mort de « Mr Hamaide, nostre re-
ligieux». Il s'agit de Vincent la Hamaide. 
décédé le 20 février 1690 (A.E.N.. Archi-
ves ecclésiastiques. Chanoines réguliers de 
Saint-Augustin. Abbaye de Malonne, 3453. 
Nomina confratrum... [f*'I|. Sa pierre 
tombale est encore conservée dans le jar-
din de l'église Saint-Berthuin, à Malonne. 
M Probablement le Traitté des cinq ordres 
d'architecture dont se sont servi les an-
ciens, traduit du Palladio, augmenté de 
nouvelles inventions pour l'art de bien 
bastir par le Sr Le Muet, publié en 1682 à 
Amsterdam. 
67 Vraisemblablement l'imprimeur et mar-
chand libraire Antoine Lenoir. En 1678, 
Maximilien-Henri de Bavière lui accordait 
le privilège d'imprimer et de vendre «la 
tragédie de St. Lambert». En 1684. Lenoir 
avait sa boutique dans le palais {Conseil 
privé. Dépêches, 127, f" 36v"; 128. f ' 3 9 ; 
Etats. 84. f ' 57v"). 
68 Dans les salaires, la bière est parfois 

comprise; elle est parfois «offerte» en 
plus; elle est parfois réclamée. En 1736. le 
maître menuisier François Denis déclare 
que suivant l 'usage, les maîtres menuisiers 
travaillant pour des particuliers ont le droit 
d'exiger 25 patars par jour avec la bière ou 
3 escalins (30 patars) sans la bière {Notaire 
J. Gilissenne. 27 août). 
69 GOBERT, op. cit.. t. 4. 1926. pp. 204-
205. 
70 Reg. par.. 205, f '73-73 v". Le 10 dé-
cembre 1695, Jacques Mouvet, chanoine 
de Sainte-Croix et protonotaire apostoli-
que, révoque un testament antérieur où il 
marquait sa volonté d 'être inhumé dans la 
collégiale et désigne en lieu et place l'église 
Saint-Michel. Hubert Sacré note « Mr 
Mouvet est mort le 21 décembre 1695, 7 à 
8 jours auparavant il avoit demandé pour 
permettre de mettre une pierre d'environ 
4 caraux des memes pieres et caraux que 
notre église est pavée, ce que je n'ay voulu 
admettre s'il ne donnoit quelque chose à 
l'Eglise, et disoit que on écrirait seulement 
ces mots ou parolles " H i c iacet Jacobus 
Mouvet Canonicus Ste Crucis et Protho-
notarius Apostolicus. Orate pro e o " , si 
bien qu'allant visiter ledit Mouvet 2 à 
3 jours avant sa mort, il me fit signe avec 
son doigt de l 'approcher, et alors il me 
demanda si je serais content de 25 écus 
pour l'Eglise, je répondis alors quouy, et 
ensuite comme on ma dit il le fit écrire le 
meme jour ou celuy d'après. Mais il n'a 
jamais parlé d'avoir ses armes, et je ne luy 
eusse pas accordé, à raison que plusieurs 
personnes ont contribué libéralement pour 
notre Eglise et ny ont pas leurs armes. . .» 
(Cures. Saint-Miche!, 34). Jacques Mouvet 
est finalement inhumé dans l'église, «in 
nostro sepulcro» (Reg. par., 205, f'80). 
71 Cures. Saint-Michel. 53. Ce cimetière, 
pour pestiférés précise-t-il. est voisin de la 
maison du greffier Laurenty qui s'en sert 
comme jardin depuis 40 ans... 
72 S. BORMANS, Revue de Liège en 
1700. dans B.I.A.L.. t. 8, 1866, p. 286. 
L'église Saint-Jean-Baptiste est pour Louis 
Abry la plus éclatante de toutes (Ibidem, 
p. 287). En 1705 le Hollandais Mathieu 
Brouerius van Nidek, épigraphiste et ar-
chéologue qui visite Liège, ne fait pas allu-
sion à l'église Saint-Michel. 11 n'y a cepen-
dant pas lieu de s'en étonner: l 'auteur ne 
trouve rien de curieux à remarquer au pa-
lais des princes-évêques (L. HALKIN. 
Une description inédite de la ville de Liège 
en 1705. dans Bibliothèque de la Faculté 
de Philosophie et Lettres. Fascicule CXIII, 
Liège, 1948). 
73 II n'y a aucune trace de cette consécra-
tion dans les comptes de dépenses ordinai-
res et extraordinaires de l'église (Cures. 
Saint-Michel. 20). A. de Ryckel s 'est 
trompé en écrivant que la consécration 
avait eu lieu en 1705 (Consécration d'égli-
ses et d'autels liégeois, dans Leodium, 
t. 5. 1906. p. 40). 
74 Cité. Comptes 80. f ' 57 v", à la date du 
22 septembre; Cathédrale. Secrétariat. 
Conclusions capitulaires. 68. p. 224. à la 

date du 2 octobre. 
75 Cures. Saint-Michel. 21. Comptes 1720-
1721, p. 9. 
76 Archives diocésaines. Prévôté. 16, f ' 
208. En 1727. le curé échange, par l'inter-
médiaire du maître fondeur Boverye. la 
petite cloche classée, pesant 200 Ib, contre 
une cloche provenant de l 'abbaye de Lob-
bes, pesant 278 lb. (Cures. Saint-Michel, 
21. Comptes 1727, à la date du 5 août). 
77 P.-L. De SAUMERY, Les Délices du 
Pays de Liège, t. 1, 1738, p. 148. 
78 BIBLIOTHEQUE DE L 'UNIVER-
SITE DE LIEGE, Ms 1016. Mémoire pour 
servir à l'histoire ecclésiastique du diocèse 
de Liège, p. 81. Les trois autres rotondes 
étaient aux églises Saint-André et Saint-
Jean, et à celle du couvent des domini-
cains. 
79 HAMAL, Notice, p. 251. En quoi il se 
trompe peut-être : cette particularité reve-
nait à l'église Saint-Nicolas aux Mouches, 
semble-t-il. A moins que le chanoine n'ait 
pris en considération que les églises encore 
en service. La place Saint-Michel mesure 
341 m2. 
80 B.U.L. , Ms 1669 B. f" 253-253 v"; GO-
BERT, op. cit., t. 4, 1926. pp. 205-206. 
81 A.Ev.L. . Secrétariat. Correspondance 
administrative, t. 3 (1822-1823), n" 480. 
Les autres raisons avancées sont les sui-
vantes: l'église Saint-Michel pourrait sup-
pléer à l'église Sainte-Croix si un accident 
survenait à celle-ci. qui est de construction 
assez délicate; l'édifice pourrait, en cas de 
nécessité, être converti en école ou en ma-
gasin; la condition imposée à l 'acquéreur 
de démolir sans pouvoir utiliser le terrain 
va écarter les amateurs. Le vicaire capitu-
laire Barrett réfute ensuite les arguments 
avancés par les signataires de la requête au 
roi. Ils font état, entre autres, du scandale 
qui proviendrait, si l'église subsiste, de 
l'extraction éventuelle de cadavres qui y 
sont inhumés; il rétorque que le scandale 
serait inévitable en cas de démolition parce 
qu'il faudra abaisser l 'emplacement de 
l'église de plusieurs pieds pour le mettre au 
niveau des rues contigues car si la diffé-
rence de niveau avec la rue Haute Sauve-
nière subsiste, le public n'en aura aucun 
profit et si le nivellement se fait, la rue n'y 
gagnera qu'un élargissement partiel. Le vi-
caire général reconnaît l 'avantage qu'une 
ou deux maisons proches pourraient retirer 
de la démolition de l'église mais il estime 
que ce fait ne doit pas être mis en balance. 
82 Le journal déplore grandement la déci-
sion prise; souligne le rôle joué par les 
Etats provinciaux et la Régence de Liège, 
opposés à la vente; s 'étonne de l'autorisa-
tion donnée par le roi, en dépit des admi-
nistrations locales et fait allusion à « une 
puissance cachée» dont ce n'est pas la 
première intervention. 
83 Voir Le courrier de la Meuse du 
13 mars 1824. 
84 Le Soir. 21 décembre 1978 et 28 février 
1979. 
85 Je suis reconnaissante à M. Georges 
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Gabriel, membre correspondant de la 
Commission des monuments et des sites, 
de m'avoir aidée dans ces recherches et de 
m'avoir mis en mains les ouvrages consa-
crés à Vauban. 
86 Notice historique et descriptive sur 
Mont-Dauphin (Hautes-Alpes), 2'' éd., 
Gap, 1975, p. 56. 
87 « Il faudra changer les autels de croi-
sée... il suffira de deux confession-
naux...on doit recommander particulière-
ment la sonnerie pour qu'elle soit bonne et 
bien d 'accord, des orgues et une horloge 
neuve et non rapetassée» (A. de ROCHAS 
D'AIGLUN, Vauban. Sa famille et ses 
écrits. Ses oisivetés et sa correspondance. 
Analyse et extraits, t. I, Paris et Grenoble, 
1910, p. 347). 
88 M. PARENT et J. VERROUST, Vau-
ban, Paris, 1971. p. 162. 
89 de ROCHAS D 'AIGLUN, op. cit., t. 2, 
pp. 519-520. Robelin faisait partie d 'une 
famille d'ingénieurs. 
90 de ROCHAS D 'AIGLUN. op. cit.. t. 2, 
p. 194. En 1672, Vauban disait qu'il n'y 
avait pas de places en France où les ou-
vrages soient plus soigneusement conser-
vés qu'à Philippeville (Ibidem, pp. 82-83). 
Dans ses « Maximes bonnes à observer 
pour tous ceux qui font bastir», il donne la 
description d 'un type de plafond à solives 
qu'il a vu à Philippeville et dans le pays de 
Liège (de ROCHAS D'AIGLUN, op. cit.. 
t. I, pp. 373-374; J. BREUER. Vauban et 
l'architecture liégeoise, dans C.A.P.L., 
t. 41. 1950. pp. 32-34). 
" En novembre 1701, l 'armée française 
occupe de nouveau les villes de la princi-
pauté de Liège. L'année suivante, les Al-
liés étant en guerre contre Louis XIV, il 
faut remettre les forteresses de Huy et de 
Liège en état de défendre un siège. L'opé-
ration en incombe à Vauban (de ROCHAS 
D'AIGLUN, op. cit., t. 2, pp. 505-508; 
P. HARSIN, Vauban à Liège en 1702, 
dans B.S.R.V.L., t. 4, nos 104-105, 1954, 
pp. 307-313). 
92 B.U.L. , Ms 1669 B. p. 253. 
93 Liège, Cabinet des estampes et des des-
sins , Album Hock, 122. 
94 Probablement Louis Meunier (alias 
Meusnier. Musnier), peintre et graveur au 
burin, à la fin du xvif siècle. On possède 
de lui des vues de Paris, Liège. Rome, 
Madrid, etc. (Allegemeines Lexikon der 
bildenden Kiinstler, éd. Thieme et Becker. 
t. 24, 1930. p. 455. E. BENEZIT. Diction-
naire des peintres, sculpteurs, dessinateurs 
et graveurs, t. 7, 1976, p. 369). 
95 BIBLIOTHEQUE COMMUNALE DE 
LA VILLE DE LIEGE, Fonds Cartes et 
plans. 
96 Les Délices..., t. 1, 1738, pp. 90-91. 
97 Liège. Cabinet des estampes et des des-
sins. 
98 B.U.L. , Ms 1669 B. p. 252-253. On lit 
St Michel 1740 sur un dessin qui montre un 
édifice polygonal flanqué d 'une tourelle, le 
tout entouré d'un mur (B.U.L. , Ms 1666 B. 
p. 53. GOBERT, op. cit.. t. 8. 1977. 

fig. 2053). L'identification est erronée. Cet 
édifice a des caractéristiques différentes et 
est isolé de son voisinage par un enclos. 
99 MUSEE DE LA VIE WALLONNE, 
n" A.40310. 
100 B.U.L. , Collections artistiques. 
M. LAVOYE. Contribution à l'iconogra-
phie de la province de Liège. Liège. 1970, 
p. 66, n" 325. GOBERT, op. cit.. t. 8, 
1977. fig. 2054. Il s'agit probablement du 
dessin de l'architecte Emile Jamar. dessin 
signalé par Gobert (op. cit.. t. 4. 1926, 
p. 206, n. 2). 
101 Le Vieux Liège. 20 mars 1897, 
col. 180-182. 
102 L'état s'élève à 65 florins 19. Les 
14 marches coûtent 7 florins; les 4 balus-
tres coûtent 4 florins. Jacques Delachaus-
sée a livré les «crocks» (crochets). 
103 Et aussi le «reste de hourdement» et 
avoir aidé à transporter les bois hors de 
l'église. C'est le chartier Laurent Roland 
qui a conduit ces bois de l'église à la place 
aux Chevaux. 
104 Cures. Saint-Michel. 20. Comptes de 
1646. f 6; 1648, f» 6 v»; 1663, f ' 9-10. Sur 
Jacques Boesman, voir J. QUITIN. Or-
gues, orguniers et organistes de l'église 
cathédrale Notre-Dame et Saint-Lambert, 
à Liège aux xvir et xvur siècles, dans 
B.I.A.L., t. 80. 1967. pp. II . 12, 14, 16-20. 
41. 
105 Fonds français. Préfecture. 514, f 3; 
GOBERT, op. cit.. t. 4, 1926. p. 206. 
I0* J. HELBIG, Les papiers de famille 
d'Englebert Fisen, dans B.S.A.H.. t. I, 
1881. p. 32; B. LHOIST-COLMAN et 
P. COLMAN, Recherches sur Englebert 
Fisen, peintre liégeois ( 1655-1733), dans 
B.S.R.V.L., t. 9. n" 200. 1978. p. 224. 
107 HAMAL, Notices, p. 251. 11 s'agit du 
sculpteur Cornélis Vander Veken. décédé 
en 1740 (B. LHOIST-COLMAN, Le véri-
table nom du sculpteur Cornélis Vander 
Werck, alias Vanderwinck, alias de 
Weckemback: Van der Veken. dans 
B.S.R.V.L.. t. 9. n° 195, 1976. pp. 84-85). 
108 Pour le maître-autel de l'église Saint-
Etienne, elle aussi à la collation du grand 
prévôt, l'avocat Nicolas Barmes donne 
plus de 3000 florins en 1696. Pour l'autel 
de la chapelle Sainte-Barbe et Saint-Nico-
las, et son plafond, le docteur Bimy donne 
plus de 700 florins. L'autel de la chapelle 
Sainte-Croix et les orgues sont offerts par 
les Duvivier. La chaire de vérité coûte 
72 florins aux époux Duchâteau. Les nou-
veaux bancs, faits par le menuisier de 
l'église Pierre Giltay, sont offerts par des 
paroissiens. Pour le plafond du chœur, 
marqué à ses armes, le grand prévôt «car-
dinal de Bouillon» donne 1000 florins, en 
1696. En 1704, il offre encore, avec d'au-
tres, le lambris de la nef, réalisé par Pierre 
Giltay, le sculpteur Robert Verburg et le 
peintre Louis Abry (Cures. Eglise Saint-
Etienne. 47. Registre du tronc (1694-1730), 
f ' 30, 30 v», 31 v°, 170 v°, 171, 173). Le 
plafond, sculpté et peint, du chœur de 
l'église Notre-Dame aux Fonts avait aussi 

été exécuté aux frais du grand prévôt 
(B. LHOIST-COLMAN, Un document 
inédit.... pp. 213-214. n. 120). Sur le mobi-
lier de l'église Saint-Etienne, voir 
R. FORGEUR. Un recueil de dessins..., 
dans ce Bulletin, aux notes 9. 48. 49 et 57. 
, 0 9 On a aussi repoli les pierres noires de 
l'autel et réparé « les sapins du marche-
pied». Pelisser a peint et doré les portes du 
tabernacle, le pied de la croix d'argent, le 
pied du « vénérable » et les « bordures des 
canons neufs». Ces derniers ouvrages 
avaient été sculptés par maître Louis (Cu-
res. Saint-Michel, 21. Comptes 1722-1723, 
p. 1 ,2 , 10. Sur Pellicer, voir P. COLMAN 
et B. LHOIST-COLMAN. Le château 
d'Aigremont. p. 13). En 1730, «une ajoute 
est faite au dais» du maître-autel) (Cures. 
Saint-Michel, 3. Comptes 1730, non fo-
lioté). 
1,0 Fonds français. Préfecture. Inventaire, 
514, n" 32 et 33. En 1722, le curé Jaspar 
paie 46 florins au tourneur et au sculpteur 
pour les 6 grands chandeliers de bois de 
poirier: ils ont été portés chez les demoi-
selles Rulkin, «doreuses», qui les ont ar-
gentés pour 16 florins. Elles dorent aussi 
un grand christ de bronze pour 71 flo-
rins 10 (Comptes 1722-1723. p. 10). Les 
Rulkin, principalement Pierre et Jeanne-
Catherine. apparaissent souvent dans les 
comptes des églises liégeoises et pour des 
sommes importantes. Jeanne-Catherine 
touche 200 florins pour la peinture et la do-
rure de l'autel de l'église Saint-Martin en 
Ile (Cures. Saint-Martin en Ile, 64. Comp-
tes 1685, pp. 10-11). Les demoiselles Rul-
quin travaillent à l'hôtel de ville en 1719 
(Cité. Comptes. 85, f ' 62). 
111 P. DE BRUYNE, Les anciennes mesu-
res liégeoises, dans B.I.A.L.. t. 60, 1936, 
p.2». 
112 Inventaire. n" 43-44. 
113 Cures. Saint-Michel. 21 .Comptes 1729 
p. 7. 
114 En 1663. Albert Mosens avait «doré et 
dépint le siège de sermon» et il y avait 
«appliqué des figures» (Cures. Saint-Mi-
chel. 20. Comptes. 1663. f ' 10 v"). 
115 Inventaire, n" 38. Cette chaire était-elle 
démontable? (B. LHOIST-COLMAN. Un 
document inédit.... p. 201 n. 56). 
116 S'agit-il de Jean-Ernest de Surlet? 
117 Inventaire, n" 35, 41-44. Dans les deux 
sacristies se trouvaient plusieurs armoires 
(Ibid., n° 27-31). Certaines dataient de la 
1"' moitié du xvni" siècle. Ainsi, la grande 
armoire à coulisse de la seconde sacristie, 
qui est payée au menuisier Fabri (Cures. 
Saint-Michel. 21. Comptes 1720-1721, 
f ' 9). 
118 Un «Lambotte pinte», paroissien de 
Saint-Michel, est recensé en 1684 en Basse 
Sauvenière. Il ne fait qu'un probablement 
avec le peintre François Lambotte marié 
en Saint-Michel en 1676 et y décédé en 
1717. Sa veuve y meurt aussi en 1728. En 
1694. François Ranchotte Lambotte signe 
une supplique au prince-évêque. dirigée 
contre les peintres étrangers. En 1695 et 
1710, Lambotte apparaît dans les archives 
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de la cathédrale. En 1710. un Jean-Philippe 
Lambotte marbre la cheminée du presby-
tère de Saint-Michel. Un Lambotte. dont 
le prénom n'est pas donné, est, en 1719, 
payé pour avoir marbré la cheminée de la 
grande salle de l'hôtel de ville (Etuis. 84. f® 
99 v": Reg. par. 205, 8 novembre 1676; 
17 octobre 1717: 6 octobre 1728; E. FAI-
RON, Marchands de peinture à Liège en 
1694. dans C.A.P.L.. t. 4. 1909. pp. 50-52; 
Cathédrale. Secrétariat. Conclusions ca-
pitulaires. 60. f ' 223; A.Ev.L. , Cathédrale. 
B. 111.12. f ' 3 9 v"; Cité. Comptes. 85, 
f» 62). 
119 Cures. Saint-Michel. 3. Comptes. 1729, 
p. 2. A l 'époque, toute l'église est reblan-
chie. Le curé paie pour de la couleur à 
noircir, destinée à quelques endroits du 
lambris du chœur et à l'autel; pour de la 
«koisse» (hwèce, écorce?) de tanneur 
pour «guarantir» le pavé et les bancs; pour 
du gravier, pour remplir les «fosses» dans 
le pavé. 
120 HAMAL, Notice, p. 251; Notes, p. 44. 
121 Inventaire. n" 39. 
122 L'Ange gardien, actuellement con-
servé à l'église Sainte-Croix, pourrait pro-
venir de l'église Saint-Michel (GOBERT, 
op. cit.. t. 8. 1977, fig. 2055). La statue ne 
figure pas dans les inventaires de cette 
église faits au xix' siècle mais ces inventai-
res ne signalent que les objets exposés ou 
utilisés. La statue de saint Joseph, conser-
vée dans le chœur occidental de l'église 
Sainte-Croix, pourrait aussi provenir de 
l'église Saint-Michel. 
123 HAMAL. Notice, p. 251; Inventaire, 
n" 34. il s'agit de Jean Latour (1719-1782) 

(J. HELBIG, La peinture au pays de 
Liège. Liège. 1903. pp. 424-426; D . C O E -
KELBERGHS, Les peintres belges à 
Rome de 1700 à 1830. Bruxelles et Rome, 
1976. pp. 384. 400). En 1762. Jean Latour 
est établi en Saint-Martin en Ile (Etats, 89. 
f" 135). 
124 HAMAL, op. cit.. p. 251. Ce Dumou-
lin est peut-être Jean-Baptiste Dumoulin, 
ou son frère Lambert (P. COLMAN et 
B. LHOIST-COLMAN, Le château d'Ai-
gremont p. 14). 
125 Inventaire. n" 38. 40. Pirotte est né en 
1699 et décédé en 1764 (HELBIG, op. cit., 
pp. 382-384; COEKELBERGHS, op. cit., 
p. 415). En 1736 et 1762, Pirotte est parois-
sien de Saint-Jean-Baptiste (Etats. 86, f ' 38 
v"; 89. f 97). 
126 Marguerite de Lintre. en 1568 et 1570, 
offre entre autres un calice en argent doré 
(Cures. Saint-Michel. I, f ' 72-72 v"). 
127 Archives diocésaines. Prévôté, 15, 
f ' 309. 
128 Le 27 février 1690, Jenne de Coninck 
donne une croix de diamants pour orner la 
remontrance «laquelle elle veult qu'elle 
soit attachée à perpétuité à une chaisne 
d 'or aussy donnée par Mademoiselle N.N. , 
jeune fille, laquelle ne veult estre cognue» 
(Cures. Saint-Michel, 1, f ' 73 v"; 15. p. 1). 
En 1709. Nicole Devart lègue à l'église di-
vers objets, dont sa plus belle bague pour 
être appliquée à la remontrance. Ce qui est 
fait après son décès (Cures. Saint-Michel. 
53). 
129 En 1693. Marie Jeneffe lègue par tes-
tament «sa petite agnus d 'or qu'elle porte 
au col à la glorieuse Vierge Marie de 

St.Michel» (Cures. Saint-Michel. 34). 
C'est à Hubert Sacré, personnellement, 
que la veuve de M. Doupaigne. née Anne-
Marie de Lux, laisse « son beau crucifix et 
un tableau avec un petit gros dieu et les 
anges alentour, et une vierge de bois ou 
pierre marbré avec le sceptre et le pied » 
(Cures. Saint-Michel. 34. Testament du 
30 novembre 1695). 
130 Cures. Saint-Michel. 53. 
131 Note ajoutée à l'attestation du suffra-
gant relative à la bénédiction des statues, 
le 25 septembre 1705. 
132 Archives diocésaines. Prévôté, 16, f ' 
206. En 1722, la fabrique avait acheté 8 
aunes de «hanskotte» (hanscote) rouge à 
11 sous I liar l 'aune pour envelopper les 
4 figures d'argent et les 6 grands chande-
liers (Cures. Saint-Michel, 21. Comptes 
1722-1723, p. 2, 10). 
133 Cures. Saint-Michel. 21. Comptes 
1722-1723, p. 2. 11. « Bovier» pour Bovy, 
vraisemblablement. Peut-être Herman ou 
Hubert Bovy (P. COLMAN. L'orfèvrerie 
religieuse liégeoise, Liège, 1966. t. I, 
p. 70). 
134 Cures. Suint-Miche! 3, Comptes 1729, 
p. 5; 21, Dépenses extraordinaires 1731-
1734. Il s'agit de Jean-François Knaps 
(COLMAN, op. cit., pp. 69-73). 
135 Documents en cours de classement. 
COLMAN, op. cit.. p. 285. 
136 Archives diocésaines. Prévôté. 18, 
n" 12. 
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A l ' ex t rémi té nord-es t de la p rovince de Liège, la Gueu le reçoit sut sa rive 
gauche , au sud d e s villages de M o r e s n e t , La Ca lamine . N e u - M o r e s n e t et Her-
gen ra th . un petit a f f luent qui s ' appe l le le L o n t z e n e r b a c h ou H o h n b a c h . Le cou r s 
infér ieur de ce t te peti te rivière est par t icu l iè rement p i t to resque et sa vallée ren-
fe rme plusieurs si tes de g rande valeur biologique. Le but de ce t t e note est d ' e n 
préc iser les in té rê t s mult iples et de soul igner l ' impor t ance et la r ichesse de la 
f lore et de la végéta t ion inventor iées . 

G E O L O G I E 

Fig. 1. Le vallon du Lontzenerbach à 
Hergenrath (province de Liège, Belgique). 
Délimitation da site et esquisse géologi-
que. Les nombreuses failles transversales 
n'ont pas été figurées sur cette esquisse 
(document mis à notre disposition pur 
E. Gérard). 

En trait ponctué: limite orientale et sep-
tentrionale du bois occupant la rive droite 
du Lontzenerbach. H: Houiller. De: Di-
nantien calcaire. Dd: Dinantien dolomiti-
que. Fa: Famennien. 1 : halde calaminaire 
du vallon du Lontzenerbach. 2: pelouse 
calaminaire située au nord-ouest de la 
ferme Haset. 3 et 4 : pelouses caluminaires 
situées sur la rive gauche du Lontzener-
bach. 

La région é tud iée fait partie du Massif de la Vesdre . Elle p ré sen te un socle 
primaire cons t i tué de Famenn ien (schis tes , p sammi te s et quar tz i tes ) , de Dinan-
tien (calcaires et do lomies , la base du Dinant ien do lomi t ique é tan t localement 
t rès si l iceuse) et de noyaux syncl inaux de Houil ler (schis tes t rès a l térés en sur-
face , avec çà et là des bancs gréseux) . Les pla teaux sont c o u v e r t s de dépô t s 
c ré t acés a p p a r t e n a n t généra lement au Sénon ien (assise d 'Aix- la -Chape l le ) et 
c o m p r e n a n t sur tou t des sables et des argi les ; ces dépô t s plus ou moins meub les 
appara i ssen t par fo is , mêlés à des l imons , d a n s les col luvions de pen te . 
Tout ce Massif de la Vesdre est une zone d ' i n t e n s e s p l i s sements et de f r ac tu re s . 
Il p résen te une série de c a s s u r e s o r i en tées N N W - S S E qui ont permis l ' in t rus ion 
de fi lons s ' épanou i s san t souvent en su r f ace sous la f o r m e de gîtes métal l i fères . 
Ces gîtes sont cons t i tués de minerais de p lomb (galène), de f e r (pyri te) et sur tout 
de zinc (calamine ou minerai sil icaté; b lende ou minerai su l furé ) (Legraye 1954, 
p. 804). Leur p r é sence est c o n n u e depu i s t rès long temps , si bien que cer ta ins 
t e rmes de t o p o n y m i e locale en sont d i r ec tement inspirés (La Ca lamine , Plom-
bières , e tc . ) . Elle a en t ra îné l ' implan ta t ion d ' u n e industr ie méta l lurg ique t rès 
anc ienne ; le nom de la Vie i l le-Montagne, par exemple , appara î t dé jà en 1464 
dans les c o m p t e s du duché de L imbourg (Dewez et al. 1947, p. 80). Au XIXe siè-
cle. le pe r fec t ionnemen t des m é t h o d e s de t ra i tement de ces minera is va permet -
tre un d é v e l o p p e m e n t ex t raord ina i re de l ' indust r ie du zinc d a n s tou te ce t t e ré-
gion. A elle seule , par exemple , la mine de Moresne t a fourn i plus de 2000000 
de tonnes de minerai de zinc. Depuis sa fonda t ion en 1837. la Socié té de la 
Viei l le-Montagne a extrai t du sous-sol de ce t te région 1860000 tonnes de cala-
mine . 572000 tonnes de blende et 51000 t o n n e s de galène . La produc t ion de ces 
exploi ta t ions va pour tan t rap idement déc ro î t r e . De 70000 t o n n e s par an vers 
1850, elle passe à 38000 tonnes en 1876 (Legraye 1954. p. 804). Les exploi ta-
t ions f e rmeron t peu à peu à la fin du XIX1, siècle et au débu t du XX'\ L ' épu i se -
ment de ces g i sements en su r face , l ' a m e n u i s e m e n t des f i lons ainsi que les diffi-
cul tés de r e c h e r c h e et d ' exp lo i ta t ion en p r o f o n d e u r en sont les causes principa-
les. A jou tons éga lement que ces te r ra ins r enfe rment des r é se rve s aqu i fè res im-
por tan tes dont l 'é l iminat ion pose des p rob l èmes . La mine de Schmalgra f , pat 
exemple , qui exploi tai t un g isement découver t en 1858. n ' a f onc t i onné que de 
1862 à 1932. Elle avai t at teint la p r o f o n d e u r de 290 m: mais à l ' é tage 132 m. les 
explo i tan ts r encon t ra ien t une venue d ' e a u de 1680 m ' par h e u r e , qui devait ê t re 
re foulée à 90 m de hau teur au prix de réelles d i f f icul tés ( D e w e z et al. 1947. 
p. 80). 

C o m m e témoins de ce t te intense act iv i té , il res te a u j o u r d ' h u i dans la région 
que lques bâ t imen t s industr ie ls en ruines et des ter ra ins d ' é p a n d a g e de scor ies et 
de déche t s de l ' indust r ie ex t rac t ive et méta l lurg ique; ce sont les haldes calami-
naires . 
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L E S H A L D E S C A L A M I N A I R E S DU N O R D - E S T 
DE LA P R O V I N C E DE L I E G E 

Le mot ca lamina i re vient de ca lamine , nom d ' u n minerai de z inc; il s ' app l ique , 
par ex tens ion , à tous les milieux r en fe rman t des t eneu r s impor t an t e s en zinc. Le 
mot halde est un t e rme local, d 'or ig ine ge rman ique , dés ignant la s tat ion où ont 
é té a m a s s é s les rés idus p rovenan t de l ' exploi ta t ion ou de la t r ans fo rma t ion des 
minerais de zinc. En fai t , on peut éga lement englober sous ce nom des milieux 
sans dou te plus na ture l s , par exemple des prair ies d a n s la plaine alluviale de la 
Gueu le et de ses a f f luen t s , dont le sol s ' e s t enrichi en sels de m é t a u x lourds lors 
des c rues de la r ivière . Sans dou te auss i , j ad i s , ce type de milieu comprenai t - i l 
les a f f l eu r emen t s de gîtes métal l i fères en place , avant leur explo i ta t ion au cou r s 
du siècle d e r n i e r ? N o u s en repar le rons . 

Depuis un siècle et demi , les bo tan i s tes belges , néer landa is et a l l emands s ' in té-

ressent à la co lonisa t ion végétale de c e s ha ldes . Le nombre de publ ica t ions bo-

tan iques qui y ont é té c o n s a c r é e s est en fait é n o r m e et il est impossible d ' e n 

d r e s se r une liste exhaus t i ve dans le cad re de ce t te note . N o u s nous b o r n e r o n s 

s implement à r e cense r les t r avaux d i r ec t emen t en rappor t a v e c le milieu que 

nous é tud ions ici ou qui r ep résen ten t des syn thèses ou des é t apes impor tan tes 

d a n s l ' é tude de la f lore et de la végéta t ion ca lamina i res . 

Des concen t r a t i ons que lque peu impor t an te s de zinc et de p lomb dans le sol 
él iminent la p lupar t d e s végé taux . Si le hasard de la d i s sémina t ion les a m è n e 
dans pareil milieu, ils s ' é t io lent et f in issent par d ispara î t re . Sur c e s sols vra iment 
host i les à la vie végéta le , il est c e p e n d a n t cur ieux de noter la p r é sence de plan-
tes pa r fa i t ement a d a p t é e s à co loniser de tels b io topes , donc capab l e s de sup-
por te r des d o s e s impor t an te s de zinc et de p lomb. Ces p lantes ca lamina i res se 
répar t i ssent en d e u x g roupes , les mé ta l lophy tes et les p s e u d o m é t a l l o p h y t e s . le 
p remier de ceux-ci se subdivisant en mé ta l lophy tes abso lus et en méta l lophy tes 
locaux (Lambinon et Auquie r 1964). 

Les mé ta l lophy tes abso lu s (ou eu-méta l lophy tes ) n ' ex i s ten t que sur des sols mi-
néral isés et ne se rencon t ren t j a m a i s sur des sols n o r m a u x . Ils sont capab les de 
rés is ter à de fo r t e s t eneu r s en zinc du sol. Ils sont essen t ie l l ement r ep ré sen té s 
dans les ha ldes ca lamina i res de Belgique par les p lantes su ivan tes . 

Viola calaminaria. — La pensée ca lamina i re est ce r t a inemen t l ' e spèce la plus 
spec tacu la i re de ce milieu où elle fleurit a b o n d a m m e n t de mai à oc tob re . Elle a 
é té décr i te c o m m e espèce a u t o n o m e en 1824 par le bo tan is te verv ié to is L e j e u n e . 
Elle ne possède q u ' u n e aire de répar t i t ion res t re in te , l imitée à la part ie nord-
or ienta le de la p rov ince de Liège, au sud-es t du L imbourg née r landa i s et à l 'Al-
lemagne occ iden ta le . Des r eche rches réa l i sées par les bo tan i s t e s néer landais 
(He imans 1961) ont mon t ré que ce t te e s p è c e était p roche pa ren t e d ' u n e pensée 
des Alpes (Viola sa.xatili.s) dont elle dér iverai t par le d o u b l e m e n t de son n o m b r e 
c h r o m o s o m i q u e ; elle s ' en d i f férencie auss i , bien e n t e n d u , par son adap ta t ion à 
des sols ca lamina i res . 

Tlilaspi caerulescens subsp . calaminare. — Le t aboure t ca lamina i re possède 
une aire de dis t r ibut ion plus é t e n d u e que celle de Viola calaminaria. en relation 
sans dou te avec des possibi l i tés de d i ssémina t ion plus e f f i caces . Il est pa rvenu 
d 'a i l l eurs à s ' i n t rodu i re plus ou moins r é c e m m e n t d a n s la basse vallée de 
l 'Our the (sur des te r ra ins de remblayage r iches en zinc) et en C a m p i n e nord-
or ien ta le . à p roximi té des us ines qui t ravai l lent le minerai de z inc . 

Armeria marilima subsp . maritima var . halleri. — C ' e s t le gazon d ' O l y m p e 
a d a p t é à la co lonisa t ion des sols r iches en mé taux lourds ; il possédera i t quel-
ques aff ini tés avec son homologue des mon tagnes e u r o p é e n n e s . Armeria mari-
lima subsp . alpina. 

Minuartia verna var . hercynien. — L 'a l s ine ca lamina i re , d i s t r ibuée essent ie l -
lement en E u r o p e cen t ra le , cons t i tue une variété par t icul ière d ' u n e e s p è c e des 
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Fig. 2. Une plante calaminaire (métallo• 
phyte absolu) de Belgique: la pensée ca-
laminaire f Viola calaminaria) (photo 
F. Wilkin, Liège). 

montagnes de l ' E u r o p e méridionale et méd iane . Son degré de d i f fé renc ia t ion au 
sein de ce t te e s p è c e p o l y m o r p h e méri tera i t d ' a i l l eurs d ' ê t r e préc isé par des re-
che rches u l té r ieures . 

Silene vulgaris subsp . vulgaris var . humilis. — Le silène ca lamina i re est une 
plante t rès vois ine de Silene vulgaris var . vulgaris. Il est lié à des sols t rès 
minéra l isés , non seu lement en zinc mais éga lement en cu iv re , et n ' a é té signalé 
j u s q u ' à présent q u ' e n Belgique et en Al lemagne . Le rang de var ié té q u ' o n lui 
reconnaî t ac tue l l ement méri terai t d ' ê t r e tes té par des e x p é r i e n c e s d ive r ses de 
mise en cu l ture . 

Festuca ophioliticola subsp . calaminaria (Festuca ovina des a u t e u r s de f lores 
belges). — La f é t u q u e ca laminai re appar t i en t à une e s p è c e d i s t r ibuée en Europe 
m o y e n n e dont des r ep ré sen t an t s plus ou moins vois ins o c c u p e n t para l lè lement 
des n iches éco log iques par t icul ières , souven t sur des sols r iches en sels mais 
d i f fé ren t s de ceux qui nous occupen t ( se rpen t ines , b io topes l i t to raux, e tc . ) . 
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La ca tégor ie des méta l lophy tes locaux est r ep ré sen tée pr inc ipa lement par la fé-
tuque du Valais (Festuca valesiaca), la cochléa i re des P y r é n é e s (Cochlearia py-
renaica) et d e u x l ichens (Siereocaulon nanodes et Stereocaulon vésuvianum 
var. nodulosum). C e sont là des p lantes que l 'on qualifie de la sor te ca r . d a n s la 
région c o n c e r n é e , elles n ' on t j a m a i s é té r encon t r ée s que sur des sols calaminai-
res . 

Festuca valesiaca. — La f é tuque du Valais existai t j ad i s d a n s les haldes ca-
laminaires belges . A part une stat ion isolée dans le Massif Cen t ra l , sur sol à 
salinité é l evée , elle se r encon t r e t o u j o u r s en Europe cen t ra le sur des sols nor-
maux . 

Cochlearia pyrenaica. — La cochléa i re des Py rénées est une c ruc i fè re liée à 
des si tes humides ou t rès f ra is ; son aire de dis t r ibut ion est su r tou t mon tagna rde 
(des Py rénées aux Ca rpa t e s ) . a lors que c h e z nous elle n ' ex i s t e que dans des 
sites ca lamina i res . 

Stereocaulou nanodes et Stereocaulon vésuvianum var . nodulosum (var. de-
nudatum). — Ces d e u x l ichens sont loca lement in féodés aux débla is calaminai-
res (scor ies , cu lo t s de fonder ie , e tc . ) , mais il fau t aller moins loin pour les t rou-
ver sur des r o c h e s no rma le s puisque c ' e s t dé jà le cas d a n s que lques locali tés 
d ' A r d e n n e . 

Ce t t e b rève ana ly se souligne le fait que ces mé ta l lophy tes , tant abso lus que 

locaux , ont le plus souven t un ca rac t è r e montagnard ou b o r é o m o n t a g n a r d assez 

net . Celui-ci t radui t leur installation p robab le dans nos régions à une é p o q u e du 

Fig. 3. Une plante calaminaire (métallo-
phyte absoluI de Belgique: le tabouret ca-
laminaire (Thlaspi caerulescens subsp. 
calaminarej (photo F. Wilkin. Liège). 
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Fig. 4. Une plante calaminaire (métallo-
phyte local) de Belgique : la cochléaire des 
Pyrénées (Cochlearia pyrenaica). Le vallon 
du Lontzenerbach constitue aujourd'hui la 
seule localité belge de cette espèce Idel. 
E. Favaux). 

VN 
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Plé is tocène où des condi t ions c l imat iques de s teppe f ro ide périglaciaire ont 
a m e n é à no t re lat i tude ce type de f lore . Par la sui te , le r é c h a u f f e m e n t c l imat ique 
a permis p re sque par tou t l ' a r r ivée et l ' ex tens ion de la fo rê t , dont l ' ombrage a 
él iminé ces p lan tes de lumière que sont les p lantes ca lamina i res . Ce n 'es t donc 
que d a n s des si tes excep t ionne l s — les s ta t ions ca lamina i res — , ré f rac ta i res à la 
c ro i s sance de p lantes l igneuses , que ces végé taux , ou plus e x a c t e m e n t les quel-
ques e s p è c e s ou races qui s ' é ta ient a d a p t é e s à ces sols r iches en métaux lourds , 
ont pu se main ten i r ju squ ' à nos j o u r s . L 'h i s to i re é t o n n a n t e de ces végé taux , 
cons idé rés c o m m e «re l i c tue l s» par les bo tan i s tes , leur c o n f è r e é v i d e m m e n t un 
intérêt b iogéograph ique tout par t icul ier . 

Les p s e u d o m é t a l l o p h y t e s sont au con t ra i r e des végé taux qui c ro issen t sur les 
sols méta l l i fères en compagn ie des mé ta l lophy tes mais qui, d a n s la région consi-
dé rée , ne sont pas nécessa i r emen t liés à de tels b io topes . Cer t a ins de ces pseu-
domé ta l l ophy te s possèden t une ap t i tude par t icul ière à rés is ter aux métaux 
lourds que ne pos sèden t pas les m ê m e s plantes poussant sur des sols n o r m a u x . 
Il semble donc que la vie sur les sols ca lamina i res ait about i à la d i f férencia t ion 
de s o u c h e s a d a p t é e s par leur physiologie à ce type de mil ieu: c ' e s t ce que les 
biologistes appel len t des é c o t y p e s méta l lo rés i s tan t s . 

De n o m b r e u x pseudomé ta l l ophy te s se rencon t ren t sur les ha ldes ca lamina i res 

de Belgique. N o u s ne c i te rons que les plus impor tan t s en raison de leur repré-

sentat ion d o m i n a n t e d a n s ce milieu. C o m m e p h a n é r o g a m e s : Agroslis tennis, 

Festuca nigrescens, Festuca tenuifolia, Campanula rotundifolia, Rumex ace-

tosa, e tc . C o m m e b r y o p h y t e s : Weisia controversa, Pohlia nutans, e tc . C o m m e 

l ichens : Stereocaulon dactylophyllum, Diploschistes scruposus var . bryophilus, 

Lecidea grisella, Cladonia subulata (= Cladonia cornutoradiata), e tc . 

Un inventa i re ca r tog raph ique des ha ldes ca lamina i res a é té e squ i s sé d a n s cer-

tains t r avaux (Massa i t 1910. Auquie r 1964. Lambinon et A u q u i e r 1964). Le re-

g roupemen t des ca r t e s de p lantes ca lamina i res publ iées par l 'At las de la Flore 

belge et l uxembourgeo i se (van R o m p a e y et Delvosal le 1972) permet également 

de repére r les si tes qui abri tent ce t te f lore par t icul ière . L ' impre s s ion qui se dé-

gage de ce t t e d o c u m e n t a t i o n est celle d ' u n e a b o n d a n c e relat ive de ces p lantes , 

c o r r e s p o n d a n t à un grand nombre de si tes ca lamina i res p ré sen t s dans le nord-es t 

de la p rov ince de Liège. C ' e s t là, en fai t , une impress ion t r o m p e u s e , car cet te 

d o c u m e n t a t i o n ca r tog raph ique s ' appu i e , ne l 'oubl ions pas , sur des r eche rches 

f lor is t iques dé jà re la t ivement anc i ennes . 

La s i tuat ion actuel le est en réalité t rès p r é o c c u p a n t e . Ces de rn iè re s années ont 
vu en effet les ha ldes ca laminai res d i spara î t re l ' une a p r è s l ' au t re . Cer t a ines 
d ' e n t r e elles ont é té uti l isées pour la fourn i tu re de matér iaux des t inés à l 'em-
pier rement des c h e m i n s , à la fabr ica t ion d ' agg loméré s , e tc . C ' e s t ainsi q u ' a dis-
paru la halde de La Ca lamine , s i tuée au nord-oues t de l ' anc ienne route de Liège 
à A a c h e n . à l ' ex t r émi té mér id ionale du village. Elle était cé lèbre no t ammen t par 
l ' intérêt de sa colonisa t ion l ichénique et par la r ichesse de sa f lore . C ' e s t dans 
ce t t e halde que se t rouvai t la <• Réserve naturel le de La C a l a m i n e » , repr ise dans 
l ' inventa i re officiel intitulé « Les Rése rves naturel les de la Belg ique» (Noi t fa l i se 
et al. 1970). A N e u - M o r e s n e t . au sud-est de l ' anc ienne rou te de Liège à A a c h e n . 
les admi rab le s b io topes ca lamina i res c o n n u s des bo tan i s tes belges depuis des 
généra t ions ont é té nivelés r é c e m m e n t pour fa i re place à des te r ra ins de j e u x , 
a lors qu ' i l s cons t i tua ien t un site un ique en Belgique par sa d ivers i té biologique; 
il renfermai t en effet une t r ès grande var ié té de milieux (colonisat ion de pen tes 
mobi les , passage graduel à des zones m a r é c a g e u s e s instal lées sur sols calami-
naires , e tc . ) . R é c e m m e n t , les ha ldes ca lamina i res de P lombières , s i tuées au 
nord des p r é c é d e n t e s , sur la rive droi te de la Gueu le , ont é té dé t ru i tes en part ie 
par en l èvemen t des matér iaux et égal isat ion du ter ra in , a lors qu ' e l l e s présen-
taient ce t te par t icular i té , impor tan te et except ionne l le en Belgique, de mont re r 
le passage progress i f de la flore du calcaire à la flore du z inc : il n ' en reste 
a u j o u r d ' h u i que de faibles super f ic ies , m e n a c é e s à leur tou r par des pro je ts 
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d 'éd i f ica t ion d ' u n e zone de loisirs. Ces mult iples des t ruc t ions ont en t ra îné la 
ra réfac t ion des p lantes ca laminai res , voi re la dispar i t ion de ce r t a ines d ' en t r e 
elles. Ou t re Festuca valesiaca. p r e sque ce r t a inemen t d isparu depu i s longtemps , 
on peut se d e m a n d e r également si Minuartia verna var . hercynica n ' es t pas près 
de subir le m ê m e sor t . 

La halde ca laminai re de la rive droi te du L o n t z e n e r b a c h cons t i tue donc certai-
nement l 'un des rares sites de ce type qui subsis tent ac tue l l emen t , à l 'é tat non 
a l téré , dans le nord-es t de la province de Liège. Bien que n ' o c c u p a n t q u ' u n e 
superf ic ie a s sez res t re in te , cet te halde possède l ' avan tage d ' ê t r e é loignée des 
lieux habi tés et des rou tes , ce qui lui a a s su ré j u s q u ' à présent une cer ta ine sta-
bilité, et de s ' in tégre r dans un paysage qui, d ' u n point de vue es thé t ique et 
biologique, p résen te un intérêt de premier o rd re . Celui-ci lui a valu d 'a i l leurs de 
f igurer dans la <> liste d ' e x t r ê m e u r g e n c e » de l '« Inventa i re des si tes wal lons d ' u n 
très grand intérêt b io logique» (Sérus iaux 1977). 

LA F L O R E DU V A L L O N DU L O N T Z E N E R B A C H 

Un inventai re f lor is t ique (Savelsbergh 1975) a é té publié r é c e m m e n t sur ce val-
lon. met tan t en év idence la r ichesse et la divers i té de la f lore . N o u s y r e n v o y o n s 
le lecteur . A jou tons -y les que lques d o n n é e s f lor is t iques su ivan tes , résul tant de 
nos visites sur place en 1976 et 1977 (plantes non notées par Save l sbergh ou bien 
préc is ions a p p o r t é e s dans les dé t e rmina t ions ) : Al nu s incana. Arctium nemoro-
sttm, Betula pubescens, Bromus ramosus subsp . ramosus et subsp . benekenii, 
Cardamine impatiens, Centaurea thuillieri I = Centaurea pratensis), Cerastium 
holosteoides, Cirsium oleraceum x palustre. Dryopteris dilatata, Festuca ni-
grescens, Hieracium murorum, Holcus mollis. Hordelymus europaeus. Hyperi-
citm ditbium. Pimpinella major. PotentiUa erecta, Ranunculus nemorosus. Tilia 
platyphyllos subsp . cordifolia, e tc . 

LA V E G E T A T I O N DU V A L L O N 
DU L O N T Z E N E R B A C H 

La var ié té des sites obse rvés dans ce vallon du L o n t z e n e r b a c h est fonc t ion no-
t amment de la géologie et de la topograph ie des lieux. Elle se perçoi t le mieux 
au niveau de la boucle décr i te par la pet i te r ivière, où sont en con tac t le bois 
situé sur le versant droit de la vallée et la halde ca lamina i re . 

A. Le versant de la vallée p résen te des a f f l eu remen t s de ca lca i re d inant ien . L a 
pente est re la t ivement forte et un impor tan t manteau col luvial , l imoneux et cal-
cai re . y est déve loppé sur tout dans le bas . 

a ) Le g r o u p e m e n t fores t ie r le plus répandu ren fe rme en a b o n d a n c e le f r êne et la 
mercur ia le v ivace : c ' e s t une var iante un peu f ra îche de la chêna i e - cha rma ie cal-
cicole à p r imevère . On y o b s e r v e : Carpinus betulus, Acer pseudoplatanus, 
Fra.xinus excelsior. Acer campestre, Primula veris. Orchis mascula. Listera 
ovata, Mercurialis perennis, Narcissus psendonarcissus, M cliva milans, Carex 
umbrosa, Brachypodiitrn sylvaticum, Carex sylvatica, e tc . La p résence de Ca-
rex umbrosa, e spèce à dis t r ibut ion sur tou t m é d i o - e u r o p é e n n e , est t rès significa-
t ive; rappe lons que ce t te plante n 'es t p résen te dans not re pays qu ' en Haute 
Belgique et est t rès rare dans le district mosan . 

b) Dans la part ie du bois où af f leurent que lques rochers et où la pente est 

cons t i tuée d ' ébou l i s ca lca i res assez gross ie rs , domine la chêna i e - cha rma ie calci-

cole à pr imevère sous sa fo rme typique . A l 'exposi t ion no rd -oues t . Mercurialis 

perennis a b o n d e dans le sous-bois et Actaea spicata appara î t m ê m e dans des 
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F/g. 5. La halde calaminaire du Lontze-
nerbach à Hergenralh (province de Liège, 
Belgique). 

condi t ions s ta t ionnel les o m b r a g é e s et f r a î ches . Dans le bas de la pen te , sur des 

col luvions t rès ré ten t ives en eau . Gagea lutea f leurit a b o n d a m m e n t au prin-

t emps . 

c) Le ve r san t , là où il est e n c o m b r é de col luvions l imoneuses plus pauvres en 
c a r b o n a t e de ca l c ium, p résen te une végéta t ion fo res t i è re ca rac té r i s t ique de la 
chèna ie -cha rmaie neut rophi le . Le c h a r m e et localement le f r êne sont a b o n d a n t s . 
Dans la s t ra te h e r b a c é e dominen t sur tou t Carex sylvatica, Brachypodium sylva-
ticum, Stachys sylvatica, Deschampsia cespitosa, Festuca gigantea, Athyrium 

filix-femina, Senecio fuchsii, e tc . 

d) Les sols l imoneux peuvent p résen te r en sur face des t r aces de décalci f icat ion 
bien ne t tes . C ' e s t par exemple le cas sur le rebord du plateau et par fo is aussi 
loca lement sur le ve r san t . Les bou leaux (Betula pendula, Betula pubescens) de-
viennent a b o n d a n t s d a n s ces condi t ions . D ' a u t r e s e s p è c e s plus ne t t emen t silici-
coles appara i s sen t aus s i : Sambucus racemosa, Frungula alnus, Pteridium aqui-
linum, Sarothamnus scoparius, Luzula sylvatica, Luzula pilosa. Teucrium sco-
rodonia, Lonicera periclymenum, Oxalis acetosella, Convallaria majalis, Digi-
talis purpurea, Agrostis tennis, Carex pi lu lifera, Deschampsia flexuosa, Moliniu 
caerulea, Holcus mollis, e tc . 

B. La halde ca lamina i re couvre la plaine alluviale et le bas du versant de la 
vallée (fig. I n" 1). Elle p résen te sur tout la var iante de l ' a ssoc ia t ion à Viola ca-
laminaria liée à des sols c o m p a c t s (var iante à Molinia caerulea et Succisa pru-
tensis). N o u s t r o u v o n s d a n s ces pe louses Festuca ophioliticola subsp . calami-
naria, Viola calaminaria, Silene vulgaris var . humilis, Thlaspi caerulescens 
subsp . culaminare. Agrostis tenuis, Molinia caerulea, Succisa pratensis, Poly-
gala vulgaris, Campanula rotundifolia, Rumex acetosa, Luzula multiflora, Ce-
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Eig. 6. Lu halde calaminaire du Lontze-
nerbach à Hergenrath (province de Liège, 
Belgique). 

rastium holosteoides, Ranunculus acris, Plantago lanceolata, Linttm catharti-

cum, Leontodon autumnalis, PotentiUa erecta. Lotus corniculatus, e tc . Ces 

pe louses ca lamina i res sont re la t ivement var iées p h y s i o n o m i q u e m e n t , en relation 

avec des d i f f é r ences dans les concen t r a t i ons en mé taux lourds du sol et avec 

son régime hydr ique . Sur les sols p r o f o n d s , moins r iches en z inc , c ' e s t une 

f r iche à Arrhenatherum elatius et Festuca nigrescens qui appara î t . 

Dans la vallée du L o n t z e n e r b a c h . la f lore ca laminai re n 'es t pas seu lement pré-

sente dans ce t t e halde ou aux a b o r d s de l ' anc ienne voie f e r r ée qui reliait la halde 

à La Calamine . Elle appara î t éga lement en d ' a u t r e s endro i t s , mais sur des surfa-

ces de faible é t e n d u e . 

a ) Au nord-oues t de la f e rme Huset ( c o m m u n e de H e r g e n r a t h ) (fig. 1 n" 2), un 
peu en c o n t r e b a s du p la teau , une clair ière de faible super f ic ie , o c c u p é e par une 
pelouse ca lamina i re , appara î t d a n s la forê t couvran t la par t ie supé r i eu re du ver-
sant qui domine le vallon du L o n t z e n e r b a c h . Elle mon t re Viola calaminaria, 
Silene vulgaris var . humilis, Thlaspi caerulescens subsp . calaminare, Festuca 
ophioliticola subsp . calaminaria. Festuca nigrescens. Rumex acetosa, Luzula 
multiflora, Agrostis tennis, Campanula rotundifolia, Succisa pratensis, Pimpi-
nella saxifraga, Ranunculus acris, Anthoxanthum odoratum, Lotus cornicula-
tus, e tc . Ce t te pe louse ca laminai re r ecouv re v ra i s emblab l emen t un gîte métalli-
fè re en place. N o u s aur ions donc t e n d a n c e à la cons idé re r c o m m e un groupe-
ment subnature l dont la p résence n ' e s t pas liée à une q u e l c o n q u e act ivi té hu-
maine ' . 

, „ , . b) Un second gîte métal l i fère en place se r encon t r e à L o n t z e n , sur la rive gau-
1 Un peut observer néanmoins a cet en- , , , , , , , , r , . , - , , ^ . , 
droit des traces évidentes de prospection c h e d u L o n t z e n e r b a c h , au nord-est de la f e r m e Lahn (tig. I n" 4). Des plages de 
du gîte. végétat ion ca lamina i re couvren t là un talus rocheux situé d a n s une pâ tu re . 
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Fig. 7. Le vallon du Lontzenerbach à 
Hergenrath (province de Liège. Belgique). 
La forêt de plaine alluviale. 

c) A proximi té du site p r écéden t , sur une suré lévat ion dans la plaine alluviale 

du L o n t z e n e r b a c h (fig. I n° 3), une plage de végétat ion ca lamina i re apparaî t 

d a n s la m ê m e prair ie pâ tu rée . N o u s nous t r o u v o n s là au d é b o u c h é d ' u n petit 

vallon venan t du sud et les séd iment s qui se sont a c c u m u l é s à cet endroi t sont 

v ra i semblab lement r iches en zinc. 

A cô té d ' u n e halde ca lamina i re o c c u p a n t les anc iens débla is d ' exp lo i ta t ion mi-
nière et méta l lurg ique , on peut donc r encon t r e r d a n s ce vallon t rois pe louses 
ca lamina i res don t le ca rac t è r e subna ture l est v ra i semblab le . En ou t r e , à proxi-
mité de la halde ca lamina i re , la végéta t ion de la plaine alluviale du ru isseau et 
d e s fos sés longeant l ' anc ienne voie f e r r ée r e n f e r m e une e s p è c e ca laminai re re-
marquab le , Cochlearia pyrenaica\ nous en repar le rons c i -dessous . 

C. Au nord de la halde ca lamina i re , on peut o b s e r v e r le con tac t de la forêt de 

pen te avec la végéta t ion divers i f iée de la plaine al luviale. 

a ) La part ie bas se du versant est o c c u p é e par une chêna i e - cha rma ie neut rophi le 
de sol f ra is . On y o b s e r v e : Quercus robur, Fraxinus excelsior, Acer pseudopla-
tanus, Deschampsia cespitosa, Anémone nemorosa. Cardamine p rat en.si.s. M i-
lium effusion, Narcissus pseudonarcissus, Poa nemoralis, Lamium galeobdolon 
subsp . montanum, Phyteuma nigrum, Scrophularia nodosa. Primula elaiior. 
etc . Des plages d ' A l l i u m ursinum appara i s sen t çà et là. 

b) En lisière du bois , dans le fos sé qui longe l ' anc ienne voie fe r rée , des suinte-
men t s sont co lon isés par des peup l emen t s d e n s e s et impor tan t s de Cochlearia 
pyrenaica. Ce g roupemen t végétal par t icul ier a é té é tudié r é c e m m e n t (Savels-
bergh 1977). Soul ignons le fait qu' i l s 'agi t de la seule localité actuel le en Belgi-
que de ce t t e e s p è c e par ai l leurs essen t ie l l ement mon tagna rde . 
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Fig. 8. Le vallon du Lonlzenerbach à 
Hergenrath (province de Liège, Belgique). 
Prairie marécageuse dans la plaine allu-
viale: la cariçaie à Carex paniculata. 

c) La forêt qui occupa i t j ad i s la plaine alluviale n ' e s t plus r ep ré sen t ée que par 
que lques f r agmen t s où l 'on repère n o t a m m e n t Polygonum bistorta, Deschamp-
sia cespitosa, Equisetum telmateia, Stellaria nemontm subsp . nemorum ainsi 
q u ' U l m u s laevis. La p résence de l ' o rme lisse dans ce vallon (Savelsbergh 1975, 
Duvigneaud 1975) est par t icu l iè rement in té ressan te à plus d ' u n ti tre. 11 s 'agi t 
d ' u n a rbre qui est lié généra lement aux fo rê t s de plaine al luviale , no t ammen t 
aux f rêna ies -au lna ies . Abondan t en E u r o p e cen t ra le , il se raréf ie vers l 'oues t de 
l ' E u r o p e et at teint dans nos régions la limite nord occ iden ta l e de son aire de 
dis t r ibut ion. En Belgique (où il est res té pendan t long temps m é c o n n u des bota-
nis tes et des fo res t i e r s ) , il ne d é p a s s e pas le sillon S a m b r e - M e u s e vers l ' oues t ; 
sa limite sep ten t r iona le est f o r m é e par la vallée de la Vesdre et par ce t te pet i te 
s tat ion du vallon du L o n t z e n e r b a c h . 

d) Les prair ies ma récageuse s mont ren t des car iça ies à Carex acutiformis et Ca-
rex paniculata. A proximité de la halde ca lamina i re . on o b s e r v e d a n s ce milieu 
Cochlearia pyrcnaica, p reuve incon tes tab le de la p r é s e n c e de zinc d a n s ce t te 
plaine alluviale humide . 

C O N C L U S I O N 

Cet inventa i re res te ce r t es incomplet et d ' a u t r e s obse rva t i ons in t é res san tes se-
ront ce r t a inemen t fa i tes dans le val lon du L o n t z e n e r b a c h . C ' e s t ainsi que sa 
f lore myco log ique . a p p a r e m m e n t peu é tud iée e n c o r e , semble c o m p r e n d r e des 
champignons r a r emen t r encon t ré s d a n s nos régions. Le p e u p l e m e n t animal est 
sans dou te lui auss i var ié , c o m m e en t émoigne une p remiè re liste de zoocéc id ies 
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établie par l ' un de nous ( J .L . ) . Quoi qu' i l en soit , on peut d è s à présent conc lure 

qu' i l s 'agit d ' u n e pet i te vallée abr i tant un grand nombre de g r o u p e m e n t s végé-

taux et une f lore in té ressan te ; celle-ci c o m p r e n d plus ieurs e s p è c e s rares , d ' u n 

intérêt b iogéograph ique par fo is excep t ionne l , c o m m e c ' e s t le cas en part icul ier 

de Cochlearia pyrenaica. Ajoutons que ce vallon, d'un charme agreste et fores-
tier indéniable , cons t i tue un lieu de p r o m e n a d e pédes t re t rès f r é q u e n t é . C o m p t e 

tenu de son intérêt sc ient i f ique , e s thé t ique et soc iocul ture l , il mér i te d ' ê t r e rapi-

dement l 'obje t de mesu re s de pro tec t ion e f f i caces et déf in i t ives . 
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« T h e appl icat ion of ecological pr inciples to land-use planning is now undoub-

tedly the most impor tan t appl icat ion of env i ronmen ta l s c i e n c e . » 

Eugène P. O D U M 
(Fundamentals ofEcology. 1971 (3): p. 420.) 

RESUME 

La sauvegarde des diversités biotiques reste l'objectif fondamental de la préser-

vation de la nature. Seule une politique concertée de préservation des sites peut 

l'assurer. Elle devrait davantage s'attacher au respect des écotones et plus gé-

néralement au respect de toutes les discontinuités biotiques susceptibles de 

créer un e f f e t lisière; elle devrait tenir compte de l'effet de masse et de l'effet de 

groupe, ainsi que des interactions qui administrent les écosystèmes naturels et 

de la dynamique qui les affecte. 

Des efforts particuliers doivent être consentis en vue de la préservation des 

territoires refuges, soit naturels, soit d'origine secondaire, et des relais migra-

toires dont dépendent certaines populations marginales. Des critères d'indigé-

nat devraient être systématiquement adoptés chaque fois que se posent des 

problèmes de réintroduction ou de transfert, opérations dont il convient de sou-

ligner les risques. 

La nécessité de la protection des haies, des ruines des vieux châteaux, des 

lisières, de témoins ponctuels de forêts intégrales, de certains espaces nus 

comme des gravières et des fonds de carrières abandonnées. de plantes archéo-

phytes et de plantes néophytes, apparaît comme la résultante des considéra-

tions émises. 

On insiste tout spécialement sur la nécessité des recherches écologiques fon-

damentales. dont on donne des exemples précis. 

Le texte, à caractère général, est accompagné de notes techniques destinées 

aux spécialistes. 

1. LA S A U V E G A R D E DES D I V E R S I T E S B I O T I Q U E S 

Q u ' o n le veuille ou non , la mission f o n d a m e n t a l e et pr ior i ta ire de la p ro tec t ion 

de la na ture cons is te à sauvegarde r les ent i tés géné t iques , phys io logiques , 

é thologiques , éco logiques que cons t i tuen t les uni tés t a x o n o m i q u e s spéc i f iques 

ou in f raspéc i f iques . 

Si l 'élite de no t re humani té s ' app l ique à c o n s e r v e r des t émo ins de nos civilisa-
t ions et de nos cu l tu res , pr inc ipa lement à t r avers les m o n u m e n t s e t les œ u v r e s 
d ' a r t qui r ep résen ten t l 'essentiel de son pa t r imoine cul ture l , il est tout aussi 
légitime qu 'e l le s ' e f fo r ce de p ré se rve r éga lement les uni tés qtii cons t i tuen t son 
pat r imoine na ture l . 

A l 'obl igat ion é th ique de t r ansme t t r e aux généra t ions f u t u r e s des d o c u m e n t s 
na ture ls aussi au then t i ques que poss ible viennent s ' a j o u t e r l ' in térêt sc ient i f ique 
et l ' intérêt é c o n o m i q u e que c o m p o r t e ce t te en t repr i se de s auvega rde . Les nou-
velles t echn iques d ' é t u d e , les m é t h o d e s inédi tes de r e c h e r c h e p e r m e t t r o n t cer-
t a inement . m ê m e dans un aveni r p roche , de mieux a p p r é h e n d e r l ' e s sence des 
choses de la na tu re , de mieux c o m p r e n d r e les lois qui régissent l ' un ivers vivant 
dont nous d é p e n d o n s en t i è r emen t . 11 ne se passe pas une semaine que nous 
n ' a y o n s à dép lo re r l ' une ou l ' au t re in tervent ion humaine , r é c e n t e ou anc ienne , 
r esponsab le de l ' a l té ra t ion , de la dégrada t ion i r révers ible ou de la des t ruc t ion 
d ' u n é lément biologique qui nous appara î t c o m m e ind ispensab le à l ' in te rpré ta-
tion des faits obse rvés . Puiss ions-nous réduire au m a x i m u m de telles in terven-
tions pour que les c h e r c h e u r s des f u t u r e s généra t ions puissent e n c o r e accéde r à 
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Fig. I. La richesse biologique dépend es-
sentiellement de deux facteurs : d'une part 
l'isolement géographique qui favorise la 
naissance de taxons endémiques; d'autre 
part le nombre de niches écologiques (ici 
niches spatiales). Ils ont conjugué leurs 
effets dans le karst de Fontanulha. près de 
la célèbre Vallée des Merveilles, Alpes 
Maritimes, France *. 

. . . . . 'Af'%'4 
> / 

la réalité d é m o n t r é e au lieu d ' avo i r à se sat isfaire de l ' é n o n c é d ' h y p o t h è s e s de 

travail d e v e n u e s incont rô lab les par suite du m a n q u e de d o c u m e n t s intacts pour 

les vér i f ier . 

Quan t à l ' oppor tun i t é é c o n o m i q u e du ges te , elle est é v i d e n t e : l ' e s p è c e que l 'on 
a négligé de p ro téger ne possédai t -e l le pas des maté r iaux ch imiques suscept ib les 
d ' ê t r e util isés par l ' h o m m e pou r son a l imenta t ion ou pour sa p h a r m a c o p é e , ne 
présentai t -e l le pas des mani fes ta t ions phys io logiques , des c o m p o r t e m e n t s ou 
des ex igences éco log iques qui nous aura ient éclairé sur no t re propre na ture , 
n 'en t re tena i t -e l le pas au sein de la b iocénose à laquelle elle part icipait des rela-
t ions privi légiées a v e c d ' a u t r e s e s p è c e s qui auron t eu à subir les e f f e t s de sa 
dispari t ion au point de c o m p r o m e t t r e éven tue l l ement tout l ' équi l ibre de l ' éco-
sys tème ? 

Pro téger une e s p è c e , ou tou te au t re uni té t a x o n o m i q u e , ne cons i s te pas unique-
ment à poser un ac te ju r id ique . L ' e x a m e n at tent if des p h é n o m è n e s de régression 
d ' e s p è c e s , e f f ec tué sur tou t au cou r s des dix de rn iè res a n n é e s ' t * ) . a d é m o n t r é 
c la i rement qu ' i l s é ta ient dé t e rminés par des in te rvent ions h u m a i n e s , d i rec tes ou 
indirectes . Des régress ions ou des d ispar i t ions c a u s é e s par des p h é n o m è n e s 
na ture ls , tels q u ' u n e modif ica t ion c l imat ique , une é rupt ion vo lcan ique ou un 
ca t ac lysme , sont tou t à fait excep t ionne l les . Le corol la i re en est qu' i l est indis-
pensable d ' a d o p t e r con jo in t emen t tou tes les mesures suscep t ib les de con t r ibue r 
à la p rése rva t ion d e s b io topes qui abr i ten t les e spèces , en par t icul ier cel les qui 
sont m e n a c é e s . Ces mesures conse rva to i r e s a d é q u a t e s seront pr ises à la fois sur 
les plans ju r id ique , adminis t ra t i f , t echn ique et éducat i f . 

Si le pr incipe de la nécess i té d ' u n e telle in tervent ion est ainsi posé , il vaut la 
peine d ' e x a m i n e r plus par t icu l iè rement les modal i tés qui p rés ideront au choix 
d e s opé ra t i ons conse rva to i r e s à e f f ec tue r . Celles-ci sont t o u j o u r s d ic tées par la 
prise en cons idé ra t ion de deux p r inc ipes : il faut d ' u n e part tenir c o m p t e des 
f ac t eu r s l imitants et il faut d ' a u t r e part veiller à p ré se rve r la d ivers i té des niches 
éco logiques . 

Les ê t res v ivan ts sont sous la d é p e n d a n c e de f ac t eu r s éco log iques , phys iques 
(les d i f f é ren te s f o r m e s d ' éne rg ie ) et ch imiques ( l ' eau , les sels miné raux , les oli-
go-é léments , les ma t i è res o rgan iques , les gaz a t m o s p h é r i q u e s , le pH) et d ' a g e n t s 
éco log iques , les uns ab io t iques ( cosmiques , a t m o s p h é r i q u e s , hyd rosphé r iques et 
édaph iques ) et les au t r e s biot iques ( p h é n o m è n e s de c o m m e n s a l i s m e , mutua-
l isme, c o n c u r r e n c e , paras i t i sme , symbiose , e t c . ) 2 . 

* Sauf mention contraire, les photos sont 
de l'auteur. 

1 Les chiffres 
notes in fine. 

supérieurs renvoient aux 
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Fig. 2. Les complexes de dunes et de 
punnes peuvent s'interpréter en utilisant 
les concepts de limes divergens et de limes 
convergens. Ici. panne à Littorella uniflora 
à Merlimont; Boulonnais. France. 

On peut déf inir l ' au téco logie d ' u n e e s p è c e par r é fé rence à son c o m p o r t e m e n t 
face à l 'un ou l ' au t r e de ces f ac t eu r s . Ainsi , face au f a c t e u r t he rmique , on 
parlera d ' e s p è c e s t é n o t h e r m e si elle ne tolère q u ' u n e g a m m e é t ro i te de tempé-
ra tures ou d ' e s p è c e e u r y t h e r m e si elle to lère une g a m m e é t e n d u e de t empéra tu -
res. On préc i se ra s'il s 'agit d ' u n e s t é n o t h e r m e f ro ide ou c h a u d e , on pour ra si-
tuer son op t imum the rmique , la g a m m e de variat ion the rmique a s su ran t l 'un ou 
l ' au t re p r o c e s s u s biologique impor tan t (la r ep roduc t ion , l ' a l imen ta t ion , la mobi-
lité). les t e m p é r a t u r e s létales , e tc . 

Une e spèce t rès d é p e n d a n t e face à de n o m b r e u x f ac t eu r s sera dite s t énodyna-
mique, tandis que l ' e spèce to lé ran te , d o u é e d ' u n e g rande plast ici té éco log ique , 
sera dite e u r y d y n a m i q u e . 

L ' u n des objec t i f s de la r eche rche éco log ique f o n d a m e n t a l e est donc d ' é tab l i r , 

sur tout dans les régions subissant une for te press ion a n t h r o p i q u e , l ' inventa i re 

des e s p è c e s s t é n o d y n a m i q u e s pu i squ 'e l l es appara i s sen t c o m m e les plus vulné-

r a b l e s ' . C o n j o i n t e m e n t , ceux qui se voient conf ie r la t âche de l ' a m é n a g e m e n t 

du terr i to i re , se devra ien t de faire l ' e f for t nécessa i re pour acqué r i r ce t te infor-

mation écologique qui devrai t les condu i r e à a c c o r d e r une p r é s é a n c e à la pré-

servat ion des b io topes hébergeant des e s p è c e s sténodynamiques. Dans l ' immé-

diat un doub le effor t doit donc ê t re c o n s e n t i : d ' u n cô té l ' instal lat ion d ' u n i t é s de 

r eche rches éco log iques ayan t c o m m e miss ion priori taire les é t u d e s autécologi-

ques . de l ' au t re la d i f fus ion des not ions éco log iques de base qui do ivent prés ider 

à tou te in tervent ion au niveau de l ' aménagemen t du ter r i to i re . 

Il faut c o m p r e n d r e éga lement que la survie d ' u n e e spèce d é p e n d de n o m b r e u x 

fac teu r s , dont les e f fe t s peuvent d ' a i l l eurs ê t re con jugués de man iè re s d iverses . 

Il est ind ispensable que tou tes les ex igences d ' u n e e spèce soient r encon t r ée s . Si 

une e spèce est sensible à 10 f ac t eu r s et que l 'on s ' a t t a c h e à en r e spec t e r 9 seu-

lement . l ' e spèce d i spara î t ra inév i tab lement , vict ime du 10'' f a c t eu r , dit facteur 

limitant. 

T o u s ceux qui ont eu à s ' o c c u p e r de la gest ion d ' u n e r é se rve na ture l le , si mi-
nime soit-elle. ont bien consc i ence des diff icul tés cons idé rab l e s que pose une 
telle gest ion où il conv ien t , de manière p e r m a n e n t e , non seu lement de faire face 
aux inf luences e x t e r n e s (pol lut ions, p ress ions tour i s t iques , c o n s é q u e n c e s des 
d iverses t echn iques agr icoles , eu t roph i sa t ion , aba i s semen t de la nappe phréat i -
que . d o m m a g e s sono re s , e tc . ) mais e n c o r e de p rése rve r in tacts les équi l ibres 
fragi les qui régissent l ' au torégula t ion de l ' é c o s y s t è m e . 
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Fig. 3. L'effet lisière joue de manière op-
timale dans le cas de ce paysage : ruisseau 
de l'Esche entre Jezainville et Griscourt, 
Lorraine française. 

Il n ' e s t donc pas é tonnan t que l 'on ait songé , aux E ta t s -Un i s par exemple , à 
d o n n e r un ense ignemen t e x t r ê m e m e n t f inal isé aux f u t u r s «Wildl i fe M a n a g e r s » 
qui doivent d a n s un dosage subtil c o m b i n e r le minimum d ' i n t e rven t ion humaine 
indispensable pou r c o n s e r v e r l ' é c o s y s t è m e , tout en veillant à ne j ama i s f ranch i r 
le seuil maximal des in te rvent ions to lé rées . 

La fo rma t ion , d a n s no t re pays , de tels spécial is tes , appara î t éga lement c o m m e 

une néces s i t é 4 . 

Le d e u x i è m e pr inc ipe qui doit régir nos in te rvent ions en mat iè re de conse rva -

tion de la na ture cons i s te à p r é se rve r les n iches éco logiques . Une niche écologi-

que est la combina i son des f ac t eu r s du milieu é v o q u é s plus haut qui concouren t 

à f o r m e r un microbiotope et des re la t ions b io t iques d ' u n e e s p è c e au sein de la 

c o m m u n a u t é où elle vit, qui cons t i tuen t son rôle. La niche o c c u p é e par une 

e s p è c e dés igne d o n c non seu lement la place o c c u p é e dans un env i ronnemen t 

vivant mais e n c o r e la relat ion exis tant par rappor t à la nour r i tu re et par rappor t 

aux ennemis . De plus, sur ce t te concep t ion spa t io- fonct ionnel le se gref fe une 

notion d y n a m i q u e car la soup lesse de l ' adap ta t ion de l ' e spèce à sa n iche , tra-

dui te par son écologie et par son é thologie , est dé t e rminée géné t iquement et 

c ' e s t d ' e l l e que d é p e n d e n t les possibi l i tés évolu t ives de l ' e s p è c e 5 . 

C o n c r è t e m e n t , cela veut dire qu'i l faut s ' e f f o r c e r , lo rsque l 'on pro tège un site, 

d ' e n r e spec te r l ' en semb le des e s p è c e s en c o n d a m n a n t v igoureusemen t toute po-

litique in te rvent ionnis te qui viserait pa r exemple à f avo r i se r la mult ipl icat ion 

d ' u n e e spèce spec tacu la i r e , en raison soit de sa ra re té , soit de l 'a t t rai t tourist i-

que qu 'e l le r ep ré sen t e , soit de sa beau t é , ou enco re à é l iminer le s u p e r p r é d a t e u r 

qui pourra i t ê t r e nuisible pour l ' h o m m e . 

Cela signifie éga lement qu' i l faut p r é s e r v e r dans ce site le m a x i m u m de micro-
biolopes : on s ' a t t a c h e r a par e x e m p l e à r e spec te r tou tes les s t ra tes d ' u n e forê t , 
le microrel ief r e sponsab l e de la r ichesse écologique d ' u n e tou rb iè re , d ' u n pré 
salé ou d ' u n kars t par exemple , la g a m m e des é l émen t s qui font tou te la diver-
sité d ' u n paysage et sur tou t les z o n e s de t ransi t ion en t re les d i f fé ren t s b io topes 
(voir plus loin : S 2). 

De son c ô t é , l ' écologis te gagnerai t éga lemen t à é tud ie r plus spéc ia lement ces 
micromil ieux. Un grand nombre de b io topes sont h o m o g è n e s « e n g r a n d » mais 
d ' u n e s u r p r e n a n t e divers i té lo r squ 'on les cons idè re d a n s le détai l . La f lore d ' u n 
karst peut t rès bien ê t re définie g loba lement et elle sera c o n t r a s t é e par rappor t 
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aux milieux a d j a c e n t s , mais si l ' on e x a m i n e ce milieu dans le détai l , on décou-

vrira avec émerve i l l ement qu' i l est cons t i tué d ' u n i t é s plus s imples d ' u n e é ton-

nante d ive r s i t é : on t rouve ra par exemple une f lore p ropre aux m a r c h e s , aux 

c o n t r e m a r c h e s , aux pierr iers , aux microfa la i ses , aux s u r p l o m b s , aux fen tes 

é t ro i tes , aux dol ines , aux minuscules cuve t t e s où l ' h u m u s se f o r m e , aux cou-

loirs d ' ébou l i s , aux dalles décalc i f iées en su r f ace , aux blocs éc la tés par le gel, à 

la lande qui s ' instal le là où l ' h u m u s a eu l ' occas ion de s ' a c c u m u l e r , e t c . 6 . 

Il est bon d ' a v o i r ces not ions c la i rement à l 'espri t au m o m e n t par exemple 

d ' é tab l i r le pé r imè t re de la zone que l 'on souha i t e p r é s e r v e r : englobe-t-el le bien 

tout l 'éventai l des micromil ieux dont la conse rva t ion est s o u h a i t é e ? 

Il est clair éga lement que la poli t ique dite des « e s p a c e s v e r t s » ne saurai t en 

a u c u n e maniè re se prévaloi r du t i tre d ' i n t e rven t ion écologique dont elle p résen te 

en fait t ou tes les ca rac té r i s t iques en néga t i f ! Polit ique essen t ie l l ement in terven-

t ionnis te . elle n ' a c c o r d e q u ' u n e a t tent ion accesso i re à l ' au téco logie et à la syné-

cologie des e s p è c e s , elle ignore toute cons idéra t ion relat ive à leur indigénat , elle 

détrui t des g rad ien t s éco log iques qu 'e l le remplace par des é c r a n s h o m o g è n e s , 

elle est r e sponsab le d ' u n déco r artificiel et s t é r éo typé , par fo is m ê m e f r anche -

ment conven t ionne l , qui cons t i tue une ca r i ca tu re des é c o s y s t è m e s et qui bana-

lise le paysage . La forêt idéale de plus d ' u n « a m é n a g e u r » n ' e s t pas celle des 

écologis tes , ni m ê m e celle des poè tes . On ne remplace pas une forêt par un 

parc , une pe louse alpine par un gazon anglais , une haie s auvage par un aligne-

ment d ' a r b u s t e s exo t iques . 

La préserva t ion de la diversi té des e s p è c e s doit éga lement se c o n c e v o i r à plus 

vaste échel le , par e x e m p l e au niveau de l ' ensemble du terr i toire nat ional . 

C o m p t e tenu de l ' impor t ance excep t ionne l le des inf luences humaines d a n s nos 

régions , on ne saurai t se sat isfaire de la p rése rva t ion de b io topes na ture ls qui — 

et c ' e s t un lieu c o m m u n de le rappeler — sont ra r i ss imes chez nous . La seule 

poli t ique c o h é r e n t e est de p récon i se r la p rése rva t ion d ' u n échan t i l lonnage suffi-

sant de b io topes semi-na ture l s c ' e s t -à -d i re nés de l ' i n t e r f é rence sur un déco r 

init ialement sauvage des p ra t iques agro-pas to ra les des s iècles pas sés . Le choix 

des sites à p r é se rve r sera guidé par la prise en cons idéra t ion des f ac t eu r s natu-

rels r e sponsab le s de la divers i té des b i o t o p e s : o r ien ta t ion , micro- et mésocl imat 

et sur tout na ture du subs t ra t géologique . 

C ' e s t p réc i sément à ce niveau de décis ion que les plans de s ec t eu r sont appe lés 
à j o u e r un rôle pr imordial . Pour tan t , on doit bien souvent se d e m a n d e r si les 
au teu r s de ces plans ont pris consc i ence de l ' excep t ionne l le responsabi l i t é qui 
leur était c o n f i é e 7 . On peut en dou t e r quand on cons idè re par e x e m p l e : 

- les op t ions basées sur des a r g u m e n t s c o n t r o u v é s et qui c o n c e r n e n t sur tout 
d ' h y p o t h é t i q u e s a c c r o i s s e m e n t s d é m o g r a p h i q u e s et la m o d e des d i spers ions 
des zones industr ie l les ; 

- les a f fec ta t ions qui se con ten ten t d ' e n t é r i n e r des s i tua t ions ex i s t an tes , a lors 
qu' i l faudra i t y por te r r e m è d e ; 

- l ' ambiguï té de ce r ta ines légendes , incon tes tab lement voulue d a n s ce r ta ins cas ; 

- le m a n q u e de coord ina t ion dans les a f f ec t a t ions chois ies pour un site tombant 
en limite de d e u x sec teurs cont igus et la n o n - c o m p l é m e n t a r i t é exis tant parfois 
au niveau des sigles util isés; 

- la fa iblesse de ce r t a ines dés igna t ions pu remen t p h y s i o n o m i q u e s (aucune dis-
tinction en t re forêt semi-naturel le et fo rê t industriel le par exemple ) ; 

- le ca rac t è r e arbi t ra i re de ce r ta ins choix qui appara î t c l a i r emen t lorsque l 'on 
con f ron t e projet et avan t -p ro je t ; 

- le m a n q u e de sensibi l isat ion des a u t e u r s aux voca t ions éco log iques potent iel-
les d ' u n terr i toire et aux impéra t i f s de ce t te nouvel le sc ience qu ' e s t l ' écologie 
humaine , su r tou t en site u rba in ; 

- le ca rac t è r e con te s t ab le de cer ta ins pos tu la t s de base relat i fs en par t icul ier à la 
localisat ion des zones de loisirs; 

- le mépr is , par fo is c la i rement a f f i ché , des si tes à voca t ion sc ient i f ique et le 
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Fig. 4. L'interdépendance des deux rè-
gnes n'est pas seulement un concept inté-
ressant l'écologiste théoricien, mais il fait 
partie d'une logistique qui doit présider à 
l'aménagement du territoire. Ici: Parnas-
sius apollo. 

r e fus de p rendre en cons idéra t ion des si tes c lassés ou en ins tance de l ' ê t re , 

ainsi que les lacunes d a n s les cas où ces sites fu ren t r e t enus ; 

- la m é c o n n a i s s a n c e totale de l ' in térêt a rchéo log ique ou spéléologique ou di-

dac t ique de ce r t a ins si tes . 

Dans l ' appréc ia t ion d ' u n e œ u v r e d ' a r t in terv ient , en plus de la sensibil i té indivi-

duel le , et l ' in f luençant d 'a i l leurs , un é lément cul turel , résultat d ' u n e éduca t ion . 

Il n 'y a a u c u n e ra ison pour qu'i l n ' e n soit pas de m ê m e pour l ' appréc ia t ion de la 

valeur e s thé t ique d ' u n paysage . 

Des espr i ts éc la i rés ont d 'a i l leurs mon t ré tout le profi t d idac t ique que l 'on pou-

vait t irer de l ' ana lyse d ' u n paysage . D é m o n t r e r aux ado le scen t s q u ' u n paysage 

n 'es t pas le fruit du hasard mais cons t i tue la résul tante de l ' ac t ion combinée de 

la roche -mère , de l ' hydrograph ie , du c l imat , du tapis végéta l , de la f aune , du 

passé géologique de la région et des d ive r se s in te rvent ions h u m a i n e s cons t i tue 

l 'une des opé ra t ions pédagogiques parmi les plus valables qui so ien t" . 

P réserver un beau paysage revient t o u j o u r s à faire œ u v r e à la fois du point de 

vue écologique et du point de vue d idac t ique . 11 paraît imposs ib le de d o n n e r un 

seul exemple d ' u n paysage r emarquab le pou r son es thé t ique qui ne le serait pas 

en m ê m e t e m p s pou r l ' une ou l ' au t re ra ison sc ien t i f ique! 

Il faut insister aussi sur le fait que l ' ensemble des mesu re s p récon i sées ne 
cons t i tue pas une poli t ique «é l î t ique» mais qu' i l vise au mieux-ê t re de tou te la 
c o m m u n a u t é en lui épa rgnan t d ' a v o i r à subir la t r ans fo rma t ion de la b iosphère 
en une t e c h n o s p h è r e . 

T o u t e s les cons idé ra t i ons p récéden te s condu i sen t immanquab l emen t à reconsi-

dérer la poli t ique globale de la Commiss ion royale des M o n u m e n t s et des Sites. 

Si elle veut con t inue r à a s s u m e r sa fonc t ion sociale et à j ou i r du r emarquab le 

crédit moral qui est le s ien, il est ind ispensable que , dans un aven i r t rès p roche , 

elle a n n e x e à la nécess i té de ses in te rvent ions ponc tue l les , d ic tées par des ur-

gences . une poli t ique conce r t ée de choix de sites à p rése rve r . 

Un exemple fe ra bien c o m p r e n d r e no t re point de v u e : il est incon tes tab lement 

oppor tun de s auvega rde r en Ardenne les landes à Arnica , mais quel sens cela 

a-t-il d ' e n pro téger une seule , à l ' occas ion d ' u n e in tervent ion par t icul ière , a lors 

qu'i l en res te e n c o r e plus de c inquan te in tac tes . Le travail ra t ionnel consis tera i t 

à e f fec tue r une p rospec t ion pe rme t t an t de faire l ' inventa i re des local isat ions 

précises de ce type de végéta t ion à t r ave r s tou te l ' A r d e n n e . d ' e x a m i n e r ensui te 
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Fig. 5. Certains biotopes semi-naturels ne 
peuvent être conservés que grâce à l'inter-
vention périodique de l'homme. Incendie 
au mois d'avril des pelouses à orchidées à 
La Savlonnière. Marbotte. Meuse. France. 

quels en sont les t émoins les plus r e m a r q u a b l e s et de d é t e r m i n e r ceux qui de-
vraient ind i spensab lement ê t re p ro tégés . Ce t te r e m a r q u e est valable pour tou tes 
les ca tégor ies de si tes et de m o n u m e n t s 9 . 

En d ' a u t r e s t e rmes , l ' examen des cas d ' e s p è c e s qui a u j o u r d ' h u i sa ture les acti-

vités de la C o m m i s s i o n , doit ind i spensab lement se c o m p l é t e r d ' u n e s tratégie de 

mise en chan t i e r de doss ie rs d ' e n q u ê t e s t héma t iques g lobales et c o n c e r t é e s . 

2. L E S L I M E S , L E S C L I N E S E T L E S E C O T O N E S 

Ces trois c o n c e p t s se rappor ten t à l ' examen des d i scon t inu i tés du tapis végéta l . 

La notion de l imes r ecouvre les deux au t r e s . 

On dés igne sous le nom de Unies convergens une s i tuat ion où l 'on passe brus-
quement d ' u n e assoc ia t ion à une au t r e , et sous le nom de limes divergens, celle 
où la t ransi t ion est p rogress ive . P h y s i o n o m i q u e m e n t . une limite net te est l ' in-
dice du p remier t ype , un gradient l ' indice du second . 

La notion de l imes conve rgens c o r r e s p o n d donc à celle d ' é c o t o n e , de « tens ion 

be l t» , de « s t r e s s z o n e » , tandis que celle de l imes d ive rgens c o r r e s p o n d à la 

notion d ' écoc l ine ou de « c o n t i n u u m » et par fo is m ê m e de « c a t e n a » . 

Il exis te une relat ion en t re ces d e u x types de r ep résen ta t ion spat ia le et leur 

d y n a m i q u e : d a n s le cas du limes c o n v e r g e n s , la t rans i t ion b r u s q u e en t re ces 

deux milieux h o m o g è n e s s ' a c c o m p a g n e d ' u n e fo r te instabi l i té , t and is que d a n s 

le cas du l imes d ive rgens . l ' hé té rogéné i té dans l ' e space , due à ce t t e t ransi t ion 

lente, s ' a c c o m p a g n e d ' u n e stabili té dans le t emps . 

Le limes c o n v e r g e n s est lié à la variat ion b rusque d ' u n f ac t eu r du milieu. Ainsi 

les assoc ia t ions qui font part ie de Y Agropyro-Rumicion crispi sont t yp iquemen t 

liées au milieu re la t ivement instable où l 'on passe du sec à l ' humide , du riche 

(en sels minéraux) au pauvre , du salé au non salé. Ces in f luences s ' e x e r c e n t 

d 'a i l leurs parfois de maniè re s imul tanée , ce qui en compl ique l ' ana lyse . Dans le 

cas du limes d ive rgens . la variat ion est t rès lente au c o n t r a i r e 1 0 . 

N o u s avons pris l ' hab i tude , dans les d é c o r s pe r tu rbés où nous v ivons , de pense r 

en t e rmes de d iscont inu i té et tous nos paysages en por tent l ' e m p r e i n t e : on passe 

d i rec tement de la forê t au c h a m p de blé, de la pess ière à la l ande , de l 'eau libre 

de l ' é tang à la berge . Or , pour p ro téger un paysage , il faut a p p r e n d r e à le regar-
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Fig. 6. Un exemple Je dynamique spon-
tanée. Si l'homme n'intervient pas. toute 
la pelouse sera recolonisée dans très peu 
d'années par un semis spontané de Pins 
noirs et Je Pins sylvestres. La pelouse 
aura alors perdu toutes ses composantes 
biotiques rares qui en font l'attrait et elle 
ne pourra plus jouer le rôle Je relais mi-
gratoire pour les insectes subméditerra-
néens qu'elle assume Je nos jours. La 
Côte Je Morimont à Romagne-sous-les 
Côtes. Lorraine française. 

der au t r emen t q u e lorsque l 'on examine un plan cadas t ra l ! Il conv ien t en parti-
culier d ' a c c o r d e r plus d ' a t t en t ion aux s i tua t ions où se réal ise l 'un ou l ' au t re des 
deux types de t ransi t ion déf inis plus hau t . 

Il est appa ru en effet que b e a u c o u p d ' e s p è c e s r épu tées ra res sont en fai t liées à 

des é c o t o n e s et que leur ra re té s ' exp l ique d ' u n e part pa r l ' instabil i té dans le 

t emps de ces b io topes par t icul iers et d ' a u t r e part par le peu de mesures de 

protec t ion qu ' i l s reçoivent de l ' h o m m e . 

De m ê m e , d a n s le c a s d ' u n écocl ine , il fau t également me t t r e tout en œ u v r e pour 

s auvega rde r les t e rmes progress i f s de la t ransi t ion obse rvab l e , qui se prê te de 

maniè re idéale à l ' ana lyse des f ac t eu r s dé t e rminan t s . 

C ' e s t d a n s le c a s d ' u n e t ransi t ion en t re une tourb iè re (ou éven tue l l emen t un 

marais) et les b io topes secs a d j a c e n t s (dune , lande, e tc . ) , en t re une mare natu-

relle et la berge , en t re un pré salé et la d u n e , en t re une forê t et la pe louse , qu' i l 

conviendra i t d ' ê t r e le plus vigilant. E x a m i n o n s ce dern ie r c a s à t i tre d ' e x e m p l e . 

Il exis te en t re la forê t et la pe louse deux t e r m e s de t rans i t ion . Con t r e la fu ta ie , 

ca rac té r i sée par une s t ra te a r b o r é e , se t rouve le manteau ( t raduct ion de l 'alle-

mand « M a n t e l » ) . Il s 'agit d ' u n four ré ca rac té r i sé pa r la p r é s e n c e d ' u n e s t ra te 

a rbus t ive . En s ' é lo ignant de la forê t , on t rouve ensui te l 'ourlet ( t raduct ion de 

l ' a l lemand « S a u m » ) , où il n 'y a plus q u ' u n e s t ra te h e r b a c é e , c o m m e dans la 

pe louse , mais qui d i f fère de celle-ci pa r la p ré sence d ' u n cer ta in nombre d ' e spè -

ces . La t ransi t ion fo rê t -pe louse , avec ses deux types in te rmédia i res , se fait 

par fo i s sous f o r m e de m o s a ï q u e s " . 

P lus ieurs ra i sons f o n d a m e n t a l e s , parmi d ' a u t r e s , militent en f a v e u r de la préser-
vation de ces g r o u p e m e n t s de t rans i t ion . La première , c ' e s t que plus ieurs espè-
ces ra res leur sont l iées, pr inc ipa lement d a n s l 'our le t . La d e u x i è m e , c ' e s t que 
l ' é tude de ces f o r m a t i o n s n ' a é té en t repr i se que tout r é c e m m e n t et qu' i l serait 
regre t table que leur dispari t ion se fasse avant que les o b s e r v a t i o n s biologiques 
urgentes ne soient a c h e v é e s . L e c l a s semen t synéco log ique de ces g r o u p e m e n t s 
n ' e s t pas t e rminé et il sou lève d 'a i l leurs bien des c o n t r o v e r s e s " . C e n 'es t que 
fort r écemmen t que l 'on a pressent i le rôle dé te rminan t que joua ien t les poly-
cormons. n o t a m m e n t en fo rman t des rhizoclones d a n s ces f o r m a t i o n s 1 2 . Une 
de rn iè re raison f o n d a m e n t a l e qui milite en f aveur de leur p ré se rva t ion , c ' e s t 
q u ' o n peut y é tud ie r de maniè re idéale l 'ef fe t lisière, qu' i l conv ien t de déf inir 
plus spéc ia l emen t . 
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3. L ' E F F E T L I S I E R E E T L E CAS P A R T I C U L I E R 
D E S H A I E S 

S'il semble excep t ionne l q u ' u n animal ca rac té r i s t ique de la pe louse pénè t re dans 

la forê t , de m ê m e que l ' inverse , par con t re il a r r ive f r é q u e m m e n t que l 'animal 

de la pe louse ou celui de la forêt pénè t re dans les g r o u p e m e n t s qui fo rmen t la 

lisière. Les ra isons d ' u n tel c o m p o r t e m e n t sont d ive r se s : ce r ta ins an imaux de la 

pe louse y t rouven t un abri , d ' a u t r e s s 'y rendent pour h iberner , mais en général 

la lisière cons t i tue un habitat à r e s sources a l imenta i res va r iées . A vrai dire il 

res te tout un chap i t re d ' éco log ie à écr i re sur ce p rob lème c o m p l e x e qui fait 

in tervenir des in féoda t ions t roph iques . é tho log iques et éco log iques . 

Si la dens i té totale des an imaux de la lisière n ' e s t pas f o r c é m e n t plus g rande que 

celle q u ' o n enregis t re au sein de la forêt ou au sein de la pe louse , la var ié té des 

e s p è c e s et le taux de f r équen ta t ion sur la lisière sont par c o n t r e t rès é levés . Les 

c h a s s e u r s le saven t empi r iquement depu i s longtemps et ils explo i ten t cet «ef fe t 

l isière» pour p lacer leurs miradors et leurs pos tes d ' a f f û t s . Les p réda teu r s ont 

bien sûr compr i s , eux auss i , bien avant l ' h o m m e , l ' oppor tun i t é de la chasse en 

lisière. Dans le sud et dans l 'est de no t re pays , c ' e s t le cas par e x e m p l e pour le 

Chat s a u v a g e " . De n o m b r e u x o i seaux nichent p ré fé ren t ie l l ement en l is ière 1 4 . 

L ' h o m m e primitif étai t lui-même une e s p è c e de lisière. 

Il faut c o m p r e n d r e la notion d ' e f fe t lisière dans une accep t ion la rge : il ne s 'agit 
pas exc lus ivement d ' u n p h é n o m è n e lié à la marge des fo rê t s . C ' e s t ainsi q u ' a u 
sein d ' u n e fo rê t , la var ié té des e spèces a u g m e n t e fo r t emen t aux a b o r d s des ruis-
seaux qui la t r ave r sen t , ou bien à la limite d ' u n e clair ière; un petit effe t lisière 
s ' o b s e r v e m ê m e quand on passe d ' u n type fores t ie r à un au t r e . En fait , toute 
discont inui té du tapis végétal c rée cet e f f e t : passage d ' u n e d u n e à une panne 
humide , rosel ière d ' u n é tang , t ransi t ion en t re la slikke et le s c h o r r e , en t re le pré 
salé et la dune , e tc . 

Ainsi s ' exp l ique éga lement l ' é tonnan te r ichesse de l ' av i f aune de cer ta ins parcs 

urbains , qui cons t i tuen t des milieux art if iciels où l ' e f fe t lisière est e x a c e r b é , 

c o m m e c ' e s t le cas c h a q u e fois q u ' u n e disposi t ion en mosa ïque est c r éée . 

De m ê m e la dens i té de l ' av i faune est i nve r sémen t p ropor t ionne l le à la su r face 

des bois : des peti ts bois morce lés peuvent avoi r trois fois plus d ' o i s eaux ni-

cheurs à l ' hec ta re q u ' u n grand bois d ' u n seul tenant (cf. Pe i t zmeie r , 1950, cité à 

la note 16). 

Enf in , ce r ta ines de nos rése rves na ture l les doivent p réc i sémen t une g rande part 

de leur r ichesse faunis t ique et f lor is t ique à cet effet l is ière: T o r g n y , Fu r fooz 

dans la zone intégrale par exemple . 

C ' e s t p robab lemen t un p h é n o m è n e for t p roche de l 'effe t lisière qui j o u e égale-

ment ver t ica lement au sein d ' u n e forêt et qui expl ique la g rande r ichesse de 

l ' av i faune des fo rê t s r i chement s t r a t i f i ées 6 . 

U n e haie cons t i tue un cas par t icul ier for t r emarquab l e en raison du con t r a s t e 
e x t r ê m e m e n t marqué qui exis te en t re la var ié té d ' e s p è c e s liées à la haie et la 
variété des e s p è c e s des milieux a d j a c e n t s qui sont le plus s o u v e n t tout à fait 
art if iciels. Dans ce r ta ins cas . la d i f fé rence est to ta le , les a n i m a u x é tant str icte-
ment in féodés à la haie dont l ' ex t i rpa t ion aura dès lors des e f fe t s ca tas t rophi -
ques . Dans les régions de bocage , on est cont ra in t d ' e x p r i m e r la dens i té des 
an imaux non plus par r é fé rence à une uni té de sur face mais par rappor t à des 
é ta lons l inéa i res 1 5 . 

B e a u c o u p d ' a u t r e s a rgumen t s de na tu re var iée , militent en f a v e u r de la préser-

vation des haies . N o u s ne p o u v o n s ici en d o n n e r q u ' u n ape rçu s y n o p t i q u e 1 6 : 

- Intérêt p a y s a g e r : é lément souvent dé t e rminan t du paysage , par e x e m p l e les 

haies du bocage de l ' oues t de la F rance , les « K n i c k s » ou « W a l l h e c k e n » du 

Schleswig-Hols te in et du M e c k l e m b o u r g , les hê t res taillés en haie des Hau t e s 

Fagnes en Belgique, les haies murées du Pays de Gal les , des Cornoua i l l e s et du 
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Devon , de Fr ise et de N o r m a n d i e , les « r i d e a u x » de H e s b a y e et du nord de la 
F rance , haies d ' a j o n c s et de genêts d a n s les landes , haies de f r ênes dans les 
Alpes , saules é tê tés de F landre et de N o r m a n d i e , ha ies - ronc ie rs , haies-taillis du 
Gât ina is , haie galerie r ipuaire en A r m o r i q u e . haies sur murge r s en pays calcai re , 
e t c . 

- In térê t h i s to r ique : des haies exis ta ient dé jà à l ' é p o q u e gal lo-romaine en Eu-
rope occ iden ta l e , où elles eurent par fo is une fonc t ion dé fens ive ; dans les îles 
b r i t ann iques , il y aurai t eu des haies au néol i th ique dé jà ; ce sont des t émoins de 
l 'h is toire r u r a l e : vest iges du parcel la i re cadas t ra l anc ien , haies des tab leaux du 
xvi" s iècle, e t c . ; ce r t a ines ont eu une inc idence sur la t o p o n y m i e . 

- Intérêt f lo r i s t ique : vest iges de la f lore fo res t i è re d i spa rue , ves t iges d ' anc i en -

nes cu l tures de p lan tes médic ina les ou de plantes liées à un rite ou de plantes et 

d ' a r b r e s cul t ivés au t re fo i s ; anomal ies fol ia i res des re je ts de souche ; f lore nitro-

Fig. 7. Les carrières abandonnées et 
inondées constituent un biotope particuliè-
rement intéressant, notamment pour l'her-
pétofaune. La Côte Rouge à Metzert, pro-
vince de Luxembourg. 
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phile; lieu privilégié pour l ' é tude des p h é n o m è n e s de m y r m é c o c h o r i e et d ' o r -
n i thochor ie , re fuge de n o m b r e u s e s e s p è c e s ra res , g rande r ichesse en types bio-
logiques, p h é n o m è n e s cur ieux de dér ive géné t ique pouvan t condu i r e à une mi-
crospécia t ion (par exemple chez les o r m e s , les ronces , les aubép ines ) . 

- Intérêt phy tosoc io log ique : t émoins de g r o u p e m e n t s fo res t i e r s d i spa rus per-

met tant de déf in i r la forê t potent iel le , t émoins de p ra t iques agr icoles anc iennes 

a u j o u r d ' h u i r évo lues , noyau potent iel de la recolonisa t ion fores t iè re des f r iches 

ad j acen t e s (avec une d y n a m i q u e parfois é t o n n a m m e n t lente) , g r o u p e m e n t s ni-

t rophi les p r o c h e s des assoc ia t ions rudéra les , g r o u p e m e n t s équ iva len t s à ceux 

des man teaux fores t i e r s . 

- Intérêt f a u n i s t i q u e : terr i toire re fuge pour la f lore sauvage et pour le gibier , 

effet lisière, relais migra toi res , b io tope préférent ie l ou m ê m e par fo i s exclusif de 

ce r ta ines e s p è c e s , zone de nidif icat ion, sa tura t ion phéno log ique , f aune par fo is 

rare (chez nous par e x e m p l e : loir, lé ro t . muscard in ) . lieux de marquage des 

limites des ter r i to i res o c c u p é s par les a n i m a u x , pos tes d ' a f f û t pour d ivers pré-

da teu r s . 

- Intérêt ag ronomique et é c o n o m i q u e : r ichesse en insec tes a s su ran t la f éconda-
tion des f leurs et éven tue l l emen t des p lan tes cul t ivées a u t o u r des haies , refuge 
pour les p r é d a t e u r s qui empêchen t dans une ce r ta ine m e s u r e la prol i férat ion des 
rongeurs (p rob lème qui pa radoxa l emen t reste à é tud ie r ! ) , r e fuge pour les oi-
seaux insec t ivores , t ampon c l imat ique (br ise-vent , pare-solei l , éc ran au gel, à la 
neige, humidi té locale , microcl imat par t icul ier , p ro tec t ion des cu l tu res con t re 
l ' évapo- t ransp i ra t ion) , haies an t i é ros ives , bois de c h a u f f e , abri pour le bétai l , 
éc ran sonore , ré tent ion des préc ip i ta t ions , augmenta t ion des r e n d e m e n t s , rôle 
p rophylac t ique d a n s le cas d ' ép i zoo t i e s grâce à la mise en enc los du bétail , 
parfois intérêt cynégé t ique . 

- Intérêt d idac t ique (écologique) : c o m m u n a u t é v ivante s table à peu de compo-

sants se prê tant t rès bien à l ' é labora t ion de cha înes a l imenta i res , r ichesse de 

l ' av i faune . possibil i té d ' e f f e c t u e r des r e c e n s e m e n t s , d ' é t u d i e r des modal i tés de 

d ispers ion des d i a spores , d ' é tab l i r un spec t re des types biologiques ou choro lo-

giques , d ' a n a l y s e r les pelotes de régurgi ta t ion des r a p a c e s . e t c . 

L 'app l ica t ion pra t ique des faits biologiques rappelés va de so i : une a t tent ion 

part icul ière doit ê t re a c c o r d é e à tou tes les zones où s ' o b s e r v e une d iscont inui té 

du tapis végétal et en par t icul ier aux lisières fo res t i è res et aux haies. L ' insta l la-

tion d ' u n sent ier écologique à vocat ion d idac t ique ou m ê m e la c réa t ion des ré-

se rves d idac t iques se f e ron t au mieux en exploi tant cet effe t l isière. L a gest ion 

d ' u n e rése rve naturel le en t iendra éga lement c o m p t e . Dans ce r t a ins cas , il peut 

s ' avé re r utile de p r é s e r v e r le morce l l emen t de peti ts f r a g m e n t s boisés au lieu de 

vouloir à tout prix les r a s semble r en un bloc un ique . 

Un r e m e m b r e m e n t doit se fa i re en tenant c o m p t e des impéra t i f s éco log iques : les 
concep t ions t echnic i s tes ou exc lus ivement ag ronomiques do iven t c é d e r le pas à 
des concep t i ons agro-écologiques où l 'on p e n s e r a en t e rmes de santé du pay-
sage. L ' ex t i rpa t ion des haies doit ê t re f re inée et ne doit plus cons t i t ue r un geste 
rituel et i r rat ionnel qui n 'es t pas sans rappeler la p ra t ique inconsc ien te du drai-
nage. 
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4. L ' E F F E T DE M A S S E E T L ' E F F E T DE G R O U P E 

U n e surpopula t ion en t ra îne un «ef fe t de m a s s e » qui se t radui t par une accen-
tuat ion des compé t i t i ons in t raspéc i f iques dont les mani fes ta t ions sont va r i ées : 
baisse du taux de fécond i té , augmenta t ion de l ' agress ivi té , c o n s o m m a t i o n de la 
pon te ou des j e u n e s par les adul tes , par fo is m ê m e migrat ion invasionnel le ' 7 . Ce 
p h é n o m è n e est lié soit à un déficit a l imenta i re , soit à un m a n q u e de place dispo-
nible pour a s s u r e r la r eproduc t ion (lieux de pon te , de nidif icat ion, e tc . ) . II s 'agit 
d ' u n p h é n o m è n e par fa i t ement naturel qui part icipe aux m é c a n i s m e s d ' h o m é o -
stasie qui a jus t en t la popula t ion au milieu. 

Le ges t ionnai re d ' u n e rése rve nature l le , le propr ié ta i re d ' u n bien à vocat ion 
éco log ique (propr ié té fo res t iè re naturel le é t e n d u e , lac, é tang , lande, e tc . ) , le fo-
res t ier qui gère une rése rve cynégé t ique , le pêcheu r , le p isc icul teur , e tc . , doi-
vent tenir c o m p t e de manière p e r m a n e n t e de cet effet de masse et veiller à 
préveni r tou te p lé thore de popula t ion qui , en plus des in terac t ions intraspécif i-
ques s ignalées , aurait des c o n s é q u e n c e s d i rec tes sur la b i o c é n o s e : surpiét ine-
m e n t . dégâ t s aux p lanta t ions c a u s é s par le gibier , f luc tua t ions b rusques des ef-
fect ifs c o m p r o m e t t a n t la rentabil i té d ' u n é levage , p roduc t ion a c c r u e de déche t s 
a zo t é s en t ra înan t une eu t roph isa t ion du milieu o l igo t rophe e t , par voie de 
c o n s é q u e n c e , la dispari t ion des o rgan i smes liés à ce genre de condi t ions , essai-
mages mass i fs v idant b ru ta lement le site de son con tenu biologique in té ressant , 
e tc . 

L ' éco log i s te a ici aussi une mission essent ie l le à remplir en éva luan t les dens i tés 

op t imales d e s popula t ions selon les e s p è c e s et selon les s i tua t ions par t icul ières . 

L ' in té rê t des r e c e n s e m e n t s numér iques d a n s des popula t ions nature l les est lui 

aussi év iden t . Ceux-c i re lèvent donc aussi de la mission d ' u n insti tut éco logique , 

ce que nos vois ins hol landais ont pa r fa i t emen t compr i s pu isqu ' i l s r émunèren t (à 

t e m p s plein) des c h e r c h e u r s pour e f f ec tue r de tels r e c e n s e m e n t s . Ils ont dans 

ce r ta ins cas pe rmis de t irer d ' i n t é r e s s a n t e s conc lus ions en con f ron t an t les fluc-

tua t ions n u m é r i q u e s de popula t ions d ' o i s e a u x avec les modi f ica t ions climati-

ques . Une a b o n d a n t e l i t térature se r appor t e à ce p rob lème in té ressan t . 

Les g r o u p e s de press ion écologique aux E ta t s -Unis ont ob tenu que les p romo-

teurs de la c o n s t r u c t i o n du f a m e u x pipe-line de l 'Alaska paient des écologis tes 

pou r e f f ec tue r des r e c e n s e m e n t s t rès var iés , mais essen t ie l lement faun is t iques , 

afin de dé t e rmine r quel les seraient les z o n e s où les pe r tu rba t ions écologiques de 

la pose de ce pipe-line sera ient les plus f a ib le s : r emarquab le appl ica t ion du prin-

cipe du moindre d o m m a g e . 

Par con t r e , en E u r o p e occ iden ta le , d ' u n e façon t rès généra le , les r e c e n s e m e n t s 
numér iques et les inventa i res par q u a d r a t s res tent le fait d ' u n petit g roupe de 
volonta i res bénévo le s qui e f fec tuen t un travail ex t r ao rd ina i r emen t utile pu isque , 
i ndépendammen t de toute cons idéra t ion relat ive à l ' intérêt éco log ique et à l ' in-
térêt b iogéograph ique de l ' opé ra t ion , ils a s suren t en fait l ' inventa i re du patri-
moine naturel d ' u n pays . Il fau t éga lement dép lo re r que ces d é n o m b r e m e n t s de 
popula t ions na ture l les cons t i tuen t une t echn ique p ropre à la r eche rche zoologi-
que , où elle est d e v e n u e c o u r a n t e , a lors que les bo tan i s t e s ne l 'ut i l isent prati-
quemen t p a s ' * : r e c e n s e m e n t s d ' o i s eaux lors des migrat ions , dens i té des o iseaux 
au sein des r é se rve s nature l les en vue d ' a p p r é c i e r l ' impor t ance de la r é se rve 
c o m m e relais migra to i re , d é n o m b r e m e n t d ' o i s e a u x m e n a c é s de dispari t ion (ra-
paces d ivers , c igogne b lanche , e tc . ) af in d ' a d o p t e r les m e s u r e s conse rva to i r e s 
les plus app rop r i ée s , éva lua t ion ch i f f rée pour d ivers g r o u p e s afin de conna î t re la 
product iv i té d ' u n é c o s y s t è m e et d ' é tab l i r des bilans t roph iques par niveau de 
c o n s o m m a t i o n , numéra t i on des popula t ions d ' e s p è c e s qui réal isent des exodes 
b ru taux pour en conna î t r e le dé t e rmin i sme , e tc . 

Il est tout à fait regre t tab le que l ' human i t é ne prenne pas davan t age consc ience 
du fait que cet effe t de masse a f fec te les col lect ivi tés huma ines éga lement et cela 
à tous les é che lons de la vie c o m m u n a u t a i r e : 
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Fig. 8. Exempte de refuge naturel : les ro-
chers de lu Meuse au sud d'Anseremme, 
rive droite. Les populations du lézard des 
murailles et d'autres animaux, confinés 
sur ces rochers se trouvent totalement 
isolées, de nos jours, des autres rochers de 
la vallée, en raison de l'écran forestier qui 
forme obstacle. Un effort exceptionnel de-
vrait donc être consenti pour sauver de tels 
sites. 

- au niveau familial , la cohabi ta t ion sur une sur face t rop ex iguë est une source 
p e r m a n e n t e de s t ress qui va rap idement é rode r le c iment de l ' un i té famil iale; 

- au niveau social , la p romiscu i té de l 'habi ta t urbain t rop c o n c e n t r é déc lenche 
ou favor i se les mani fes ta t ions agress ives , qui ne se ron t bann ies que lorsque 
l ' individu se ver ra nanti d ' u n « te r r i to i re» a u t o n o m e (au sens de la psychologie 
animale) ; 

- au n iveau pol i t ique, ou m ê m e p lané ta i re , le r e fus de l ' au torégula t ion de la 
populat ion h u m a i n e condu i ra i m m a n q u a b l e m e n t à une cr ise d ' u n e gravi té sans 
p récéden t . 

C ' e s t é v i d e m m e n t au d e u x i è m e de ces trois n iveaux que le p lani f ica teur pour ra 
faire œ u v r e utile, par exemple en réal isant des plans d ' a m é n a g e m e n t u rba ins , 
résidentiels ou ru raux compat ib les avec les ex igences ter r i tor ia les de l ' indivi-
du 19. Un équi l ibre difficile devra t ou jou r s ê t re t rouvé en t re la nécessa i re privati-
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sat ion des biens et la vo lonté tout aussi inexorable de ne pas pr iver la collecti-

vité des e s p a c e s auxque l s elle a droi t d ' a v o i r accès . 

Dans no t re pays , un tel p rog ramme n ' e s t plus réa l i sable : un calcul é lémenta i re 

le p rouve . 11 y a env i ron dix millions d ' h a b i t a n t s en Belgique pour une sur face 

totale d ' e n v i r o n 30.500 km 2 . Le par tage un i fo rme du terr i to i re donnera i t donc à 

c h a q u e c i toyen 0,3 ha c ' es t -à -d i re la va leur de la sur face agr icole indispensable 

à a s su re r la survie d ' u n individu. Or de ce t t e su r f ace , qui r ep résen te donc un 

ca r r é d ' e n v i r o n 55 mè t r e s de cô té , devra ien t enco re ê t re sous t ra i t e s les sur faces 

nécessa i res aux é q u i p e m e n t s col lect i fs , à l ' agr icu l ture , à la p roduc t ion de matiè-

res p remiè res (bois , papier , texti les). Dès ma in tenan t , la poli t ique de l 'habi ta t 

c o n c e n t r é est d e v e n u e une nécess i té ind ispensable . C h a c u n peut ca lculer ce que 

deviendra i t ce t te su r f ace si la popula t ion venai t à double r . 

C ' e s t donc incon tes t ab lemen t au t ro is ième des trois n iveaux d ' in t e rven t ion si-

gnalés plus haut qu' i l faut agir dès à p ré sen t , en tentant une pér i l leuse symbiose 

en t re l ' éco logique et l ' é conomique qui devra i t nous condu i re à ce t te économie 

planéta i re ( « s p a c e s h i p e c o n o m y » ) que réc lament les éco log is tes les plus luci-

d e s 2 0 . 

L'effet Je groupe dés igne un p h é n o m è n e de na ture o p p o s é e à l 'ef fe t de masse . 

Ici, en e f fe t , c ' e s t la réunion des individus qui leur c o n f è r e , par le t ruchemen t 

d ' u n d é t e r m i n i s m e hormonal par t icul ier , un c o m p o r t e m e n t , une c ro i s sance , un 

taux de fécond i t é ne t t emen t d i f fé ren t de ceux qu ' i l s p résen ten t en é tant isolés. 

On sait que cet effe t de g roupe se mani fes te de man iè re spec tacu la i re chez les 

c r ique t s migra teurs où il déc l enche des mani fes ta t ions é tho log iques ( l 'essai-

mage) mais aussi d e s modi f ica t ions phys io logiques qui se mani fes ten t no tam-

ment par des cou leu r s p ropres à la phase grégaire . 

Le p lani f ica teur doit savoir que cet effe t de g roupe est un p h é n o m è n e t rès géné-

ral et qu' i l se t radui t n o t a m m e n t par le fait qu' i l exis te un seuil numér ique mini-

mal en deçà duque l la viabilité d ' u n t roupeau est c o m p r o m i s e : 350 individus 

chez le r enne , 25 c h e z l ' é léphant par e x e m p l e . Il en t iendra c o m p t e no t ammen t 

d a n s le cas , souven t cr i t icable , de t ransfer t de popula t ions mais sur tout c h a q u e 

fois que l ' une de ses in te rvent ions r i sque en morcelant un pa t r imoine naturel de 

r a m e n e r les e f fec t i f s d ' u n e popula t ion au -des sous de son seuil de viabili té. 

La poli t ique de p rése rva t ion des sites doit donc tenir c o m p t e en par t icul ier des 

va leurs min imales des su r f aces à p ro téger et de p ré se rve r le réseau qui a s su re 

une cont inui té en t re les é l éments morce lés d ' u n ensemble . 

5. LA C O N C E P T I O N E C O S Y S T E M I Q U E 
DE LA P R O T E C T I O N D E S S I T E S 

Les biologis tes adop ten t au jou rd ' hu i volont ie rs la subdivis ion du m o n d e vivant 
en cinq règnes telle qu 'e l le a é té p r o p o s é e par exemple par Whi t t aker en 1969 
dans un s c h é m a d e v e n u c é l è b r e : Monè re s ou P roca ryo t e s (Bac té r ies , Cyano-
phycées ) . Pro t i s tes , C h a m p i g n o n s , A n i m a u x . Plantes . Il ex is te en t re tous les 
o rgan i smes vivant au sein d ' u n e c o m m u n a u t é , quel que soit le règne auquel ils 
appa r t i ennen t , des re la t ions de d é p e n d a n c e . Ce sont é v i d e m m e n t cel les qui lient 
les p lantes et les an imaux qui nous sont les plus fami l i è res : les p lantes produi-
sent et les an imaux c o n s o m m e n t ; des insec tes et des o i seaux assuren t la fécon-
dat ion de ce r t a ines p lantes à f leurs ; d ivers g roupes d ' a n i m a u x par t ic ipent à la 
d i spers ion des g ra ines ou des spo res ou des d iaspores végé ta t ives ; des re la t ions 
de d é p e n d a n c e par t icul ières c o m m e le paras i t i sme , la s y m b i o s e , le mutua l i sme , 
le c o m m e n s a l i s m e , ex i s ten t . 

T o u t e la b iocénose est e l le-même sous la d é p e n d a n c e de f a c t e u r s et d ' a g e n t s 
ab io t iques qui fon t l 'obje t des é tudes des pr incipales discipl ines su ivan t e s : géo-
logie. hydrologie , géomorpho log ie , c l imatologie , géograph ie . . . 
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Fig. 9. Un exemple de biotope secondaire 
assurant la reproduction de nombreux ba-
traciens : ornières inondées du Weid 
Busch; bois situé dans la partie septentrio-
nale du terrain militaire de Stockem-La-
gland. 

Il va de soi que la seule poli t ique valable en mat ière de pro tec t ion de sites 

d ' in té rê t sc ient i f ique doit ê t re globale et pluridiscipl inaire et que la ges t ion d ' u n 

tel pa t r imoine s ' a v è r e ê t re d ' u n e ex t rao rd ina i re complex i té et ne peut dès lors 

ê t re a s su rée que par une équipe où le max imum de c o m p é t e n c e s pourront s ' ex-

pr imer . 

Il est clair aussi q u ' u n e in te rvent ion , m ê m e ponctuel le et l imitée dans le t emps , 
va déc lencher une cha îne de c o n s é q u e n c e s . Un d é v e r s e m e n t d ' insec t i c ides tou-
chera non seu lement l ' insecte nuisible incr iminé mais e n c o r e tou te la cha îne 
t rophique qui d é m a r r e avec l 'o iseau insec t ivore ; il me t t r a en péril les p lantes 
dont la f éconda t ion est a s su rée par les insec tes , e tc . De m ê m e un produi t toxi-
que déve r sé à fa ib les dose s se r e t rouve ra en fin de cha îne t roph ique avec des 
dose s létales. La dispar i t ion des supe r -p réda t eu r s déséqu i l ib re ra tou te la pyra-
mide écologique en permet tan t des prol i féra t ions souven t indés i rab les . La des-
t ruc t ion bruta le et mass ive d ' u n paras i te n ' e n p r o v o q u e pas néces sa i r emen t 



250 6 BULLETIN DE LA COMMISSION ROYALE DES MONUMENTS ET DES SITES 

Fig. 10. Les ruines des vieux châteaux 
hébergent souvent une flore rarissime. Au 
Hoh Landsberg, près de Barr, sur le ver-
sant alsacien des Vosges, se trouve la 
seule station d'Eranthis hyemalis de tout te 
nord-est de la France. 

l ' é l iminat ion déf in i t ive . Il faut rappe le r que les paras i tes par t ic ipent eux auss i à 

l 'équi l ibre de l ' é c o s y s t è m e et qu ' i l s sont soumis à des f luc tua t ions numér iques 

pér iod iques et que le r e tour à une popula t ion jugée normale est af fa i re de t emps . 

C e sera en fonc t ion d ' impéra t i f s é c o n o m i q u e s qu' i l f a u d r a op te r soit en f aveur 

d ' u n e poli t ique in te rven t ionn is te soit en f a v e u r de m e s u r e s p ro tec t ionn is tes . 

La t âche du législateur est aussi dé l ica te que celle de l ' écologis te . L ' e x e m p l e 

suivant pe rme t t r a d ' e n juge r . 

Il exis te une f lore t rès par t icul ière qui est liée à la zone pér iphér ique périodi-
q u e m e n t mise en assec des é tangs dont le plan d ' e au a un niveau var iable : de 
fo r tes p r é s o m p t i o n s donnen t à penser que ce sont les o i seaux migra teurs qui 
a s suren t la d i spers ion de ces plantes ra res . 

Si l 'on souha i te q u e les généra t ions f u t u r e s aient e n c o r e l ' occas ion d ' é t ud i e r ou 
s implement le plaisir de pho tograph ie r ou d ' o b s e r v e r ce t t e f lore excep t ionne l l e , 
il faut que tou te une série de condi t ions soient réa l i sées : le niveau de l ' eau doit 
res ter var iable ; l ' aba i s semen t doit se p rodui re au moment o p p o r t u n , en fin de 
sa ison , car la plupart des e s p è c e s ont une f loraison induite pa r des jours longs: 
l ' é tang doit res te r une zone de ca lme pour que les o i seaux s 'y a r rê t en t ; l 'o iseau 
doit prof i ter d ' u n e impuni té ; des relais migra to i res doivent ex i s te r ai l leurs; il 
faut aussi qu' i l res te que lque part des popula t ions re la t ivement a b o n d a n t e s de 
ces plantes pour que leur essa image ait des c h a n c e s de se répé te r régul iè rement ; 
le subs t ra t doit ê t re inal téré pou r que les d ia spores a m e n é e s par les o i seaux 
puissent g e r m e r . 

La survie de ce t te s ta t ion est donc liée à tou te une g a m m e de cond i t ions dont le 
maint ien peut ê t re favor i sé et , dans ce r t a ins ca s , ne pour ra ê t re a s su ré , que par 
des mesu re s législat ives se s i tuant à des n iveaux d ' i n t e rven t ion t rès va r i é s : 

- p ro tec t ion des e s p è c e s végéta les c o n c e r n é e s à l 'échel le in te rna t iona le ; 

- p ro tec t ion de l ' av i faune également à l ' échel le in te rna t iona le ; 

- plan d ' a m é n a g e m e n t par t icul ier de l ' é t a n g : pas de r e t enue d ' e a u incompat ib le 
avec le plan d ' e a u var iable , pas d ' é q u i p e m e n t s pé r iphér iques suscept ib les 
d ' a l t é re r la qual i té de l ' e au ; 

- in terdic t ion, éven tue l l ement t empora i r e , de la c h a s s e ; 

- rég lementa t ion de la pèche : 
- mesu re s visant à c o n s e r v e r une zone de si lence a u t o u r de l ' é tang et sur ce-

lui-ci; 
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Fig. II. Lu préservation îles espèces en 
limite d'aire exige des mesures de protec-
tion multiples: protection de l'espèce, des 
biotopes occupés et des territoires poten-
tiels, ainsi que des relais migratoires. 
Mante religieuse, Côte Saint-Germain, 
Murvaux, Lorraine française. 
Photo Georges Matagne. 

- nécess i té d ' a c c o r d s in te rna t ionaux pou r que les relais migra to i res des o iseaux 

soient p r é se rvés . 

Cet exemple d o n n e une idée du prix qu' i l faut a u j o u r d ' h u i paye r et de l 'e f for t 
législatif qu' i l faut consen t i r pour a s su re r la p rése rva t ion de no t re pa t r imoine 
naturel . Un a r rê té royal des t iné à in terdi re la cuei l le t te d ' u n e plante rare ne 
résoud aucun p rob lème , sauf pou r les p lantes qui fa isaient l 'ob je t d ' u n e ceuil-
lette industr iel le . 

On c o m p r e n d r a éga lement , à la lec ture des pa rag raphes p r é c é d e n t s , pourquoi 
cer ta ins espr i ts c la i rvoyan ts p réconisen t la c réa t ion d ' ins t i tu t s de r eche rches 
écologiques fondamentales. visant à la gest ion interne des é c o s y s t è m e s , c ' es t -à -
dire à la préservation des équi l ibres na ture l s g râce à un minimum d ' i n t e rven -
tions plutôt que la mult ipl icat ion de cel lules de r eche rches di tes d'environne-
ment. p ragmat iques , visant à la gest ion externe des é c o s y s t è m e s , c ' es t -à -d i re à 
la r eche rche de r e m è d e s aux d iverses pol lut ions qui ne f ranch i ra ien t pas les 
seuils maximaux de to lé rance des e s p è c e s . Il est bien sûr év iden t que les scien-
ces de l ' env i ronnemen t r éponden t à une urgence , mais leur ac t ion , qui est entiè-
rement ar t iculée sur le modèle « u n p rob l ème - une so lu t ion» ne saurai t appo r t e r 
la vision globale ayant des r e t o m b é e s p ra t iques à longue é c h é a n c e que récla-
ment les éco logis tes . 

6. L E S P R O B L E M E S P O S E S PAR LA D Y N A M I Q U E 
D E S E C O S Y S T E M E S 

T o u t e b iocénose é v o l u e : une lande ou une pelouse se r ebo i sen t , une tourb iè re 

ou une mare vont subir le p h é n o m è n e de l ' a t t e r r i s sement , un e s p a c e nu va ê t re 

colonisé , e tc . 

Au sein de ce t te série évolut ive (ou sère), c h a q u e g r o u p e m e n t f o r m e un stade, 
tou jours en équi l ibre instable et la d y n a m i q u e se poursu iv ra si l ' h o m m e n ' in ter -
vient pas et si une ca t a s t rophe ne vient pas l ' i n t e r rompre , j u s q u ' à la fo rmat ion 
du climax. assoc ia t ion végétale géné ra l emen t c o m p l e x e , en équil ibre avec le 
cl imat et avec le so l 2 1 . 
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* * 

Il se fait p réc i sémen t que dans de n o m b r e u s e s r é se rves na ture l les ou d a n s des 
sites c lassés , ce sont de tels s tades que l 'on s ' e f fo r ce de p ré se rve r et le gest ion-
naire sait que la d y n a m i q u e p ropre à un tel site va inévi tab lement lui pose r des 
p rob lèmes plus ou moins g raves . De n o m b r e u s e s landes à o rch idées sont enva-
hies par le taillis de prunel l iers dont l ' ex t i rpa t ion ch imique est pol luante en rai-
son des so lvan ts util isés et donc incompat ib le avec l ' ex i s t ence d ' u n site rése rvé , 
tandis que l ' ex t i rpa t ion mécan ique se heur te à un p rob lème de m a i n - d ' œ u v r e . 
Cet envah i s s emen t par l 'épine noire était au t re fo is évi té par le pâ turage du t rou-
peau c o m m u n a l et par l ' incendie à feu couran t en début de sa ison , p ra t iques 
qu'i l n ' es t pas c o m m o d e de ré ins taurer ac tue l lement pour d ive r ses ra isons . Des 
landes à b ruyè re s sont f r é q u e m m e n t envah ie s par des semis s p o n t a n é s de rési-
neux in t rodui ts . Des mara is s ' a s s è c h e n t , sans avoir é té d ra inés , s implement par 
suite du p r o c e s s u s naturel de l ' a t t e r r i s semen t , qui est souven t accé lé ré év idem-
ment par l ' aba i s semen t de la nappe phréa t ique . Des prés salés subissent des 
e n s a b l e m e n t s . 

Ces que lques e x e m p l e s suff i sent pour fa i re en t revo i r tou te la g a m m e des re tom-
bées p ra t iques q u ' e n g e n d r e ce t t e s i tuat ion. Signalons-en que lques -unes seule-
ment . 

I". Il est vain de c r ée r des r é se rves na ture l les intégrales c lô tu rées sauf quand 
on s ' a t t a c h e à p r é se rve r des fo rma t ions c l imat iques ou p e r m a n e n t e s . Ces réser-
ves intégrales sont d ' a i l l eurs , dans ce r ta ins cas préc is , c r i t icables à d ' a u t r e s 
égards . Le s imple fait de les c lô ture r incite à l ' in f rac t ion et a t t i re de plus l ' a t ten-
tion du non-ini t ié , souven t à la r eche rche du spec tacu la i re . Elles ne remplissent 
pas leur fonc t ion sociale et le fait d ' e n rése rver l ' accès à que lques c h e r c h e u r s 
privilégiés en t ra îne souvent une regre t table s tagnat ion dans l ' é t ude scient i f ique 
du site. 

De tou tes man iè re s , a u c u n e c lô ture n ' e m p ê c h e r a j a m a i s l ' évolu t ion spon tanée 
du tapis végétal de se produire et ne met t ra pas le site à l 'abri des inf luences 
généra les du milieu ex t é r i eu r : r e t o m b é e s des pest ic ides d i spe r sés dans l ' a tmos-
phère , a s s è c h e m e n t s dus à des cap tages réal isés par fo is à g r a n d e d i s tance ou à 
l ' aba i s sement généra l i sé de la nappe phréa t ique , appar i t ion s p o n t a n é e d ' e s p è c e s 
é t r angè res à la f lore que l 'on souha i te p r é se rve r , envah i s s emen t par des semis 
na ture ls d ' a r b r e s indigènes ou d ' e s s e n c e s exo t iques , e t c . 

C e n 'es t que dans des cas t rès par t icul iers qu' i l convien t de r é se rve r des enclos 

où se font d e s obse rva t ions incompat ib les avec un pa rcou r s humain (carrés 

Fig. 12. Lu notion de territoire potentiel 
s'est concrétisée clairement en Belgique à 
l'occasion de la nidification des cigognes à 
Hacliy. province de Luxembourg. Ici. deux 
jeunes effectuant des exercices préalables 
au vol. 
Photo Georges Matagne. 
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Fig. 13. Avant de réintroduire une es-
pèce. il convient toujours de s'assurer si 
elle ne dispose pas de moyens spontanés 
pour recoloniser le territoire abandonné. 
La migration invasionnelle du chat sau-
vage (Felis silvestris; le démontre specta-
culairement. 

p e r m a n e n t s des éco logis tes , terr i toires de nidification ou de p a r a d e nupt ia le étu-

diés par les é tho logis tes , e tc . ) . Par c o n t r e , réduire le passage à ce r t a ines pério-

des (lors de la nidif icat ion par exemple ) et à cer ta ins endro i t s est t rès légitime. 

2". Il apparaî t c o m m e indispensable de p r o m o u v o i r les r e c h e r c h e s éco log iques 

des t inées à d é t e r m i n e r le m o d e d ' i n t e rven t ion le plus app rop r i é pour e n r a y e r 

l ' évolu t ion s p o n t a n é e d ' u n g roupemen t lorsque l 'on j uge qu ' i l est ind ispensable 

de le faire. T r o p souven t , les ges t ionna i res des r é se rves na ture l les et des sites 

c lassés se t rouven t dans un réel e m b a r r a s face à la complex i t é de cer ta ins pro-

b lèmes . 

3°. On peut se d e m a n d e r si. dans ce r ta ins cas au moins , il ne serait pas plus 
jud ic ieux de laisser les p r o c e s s u s na tu re l s se réal iser , sans in te rveni r , et d ' e n 
suivre le dé rou l emen t dans le détai l , éven tue l l emen t pendan t p lus ieurs généra-
tions. Il est cer ta in que dans cer ta ins cas ce t t e poli t ique de pass ivi té appor te ra i t 
à la conna i s sance des équi l ibres qui régissent les é c o s y s t è m e s une cont r ibu t ion 
f r a n c h e m e n t supé r i eu re au profit que l 'on retirerait d ' u n e incessan te obs t ina t ion 
à faire obs tac le à l ' évolu t ion s p o n t a n é e de la na ture . Mais il ne faut pas s ' illu-
s ionner : l 'opt ion est souvent t rès dé l ica te à p rendre ! 

Lorsqu ' i l s 'agit d ' u n e fo rmat ion c l imac ique , l ' in te rvent ion huma ine peut ê t re au 
con t ra i re minime ou m ê m e nulle. O r . fait pa radoxa l , t rès peu de fo rma t ions 
c l imaciques ou de g r o u p e m e n t s p e r m a n e n t s font l 'ob je t de m e s u r e s de pro tec-
tion tota le ! Cela tient au fait que sous nos c l imats , les c l imax son t , sauf de ra res 
excep t ions , t o u j o u r s fores t ie r s et que l 'on a c c o r d e à la gest ion é c o n o m i q u e une 
priori té abso lue par rappor t à la p ro tec t ion intégrale. 

Les fores t ie r s ne manquen t pas d ' a r g u m e n t s pour d é f e n d r e leur point de v u e : 
ou t re l ' o p p o r t u n i s m e é c o n o m i q u e , qui ne nécess i te a u c u n c o m m e n t a i r e par t icu-
lier, ils font valoir q u ' u n e forêt pr ivée des soins des fo res t i e r s et livrée à elle-
m ê m e dégénère et sera moins «be l l e» q u ' u n e forê t non gé rée , que si la r é se rve 
fores t ière doit ê t re access ib le au publ ic , il f a u d r a y e f f e c t u e r un min imum de 
ges t ion, q u ' u n e fo rê t -c l imax est tout aussi vulnérable q u ' u n e a u t r e , sur tou t au 
f e u 2 2 e t . d a n s ce r ta ins cas , ils conv i ennen t m ê m e que la fo rê t c l imacique 
n ' ex i s te plus , en ra ison des p ra t iques d ' exp lo i t a t ion fo res t i è re , soit r écen tes , 
soit le plus souven t anc iennes , qui ont a l téré la compos i t i on f lor is t ique et la 
phys ionomie du peup lemen t . 

On a pour tan t par fo i s de bonnes ra i sons de se récr ier d e v a n t ce r ta ines fo rê t s 

industr iel les et sur tou t devan t tou tes les m o n o c u l t u r e s f o r e s t i è r e s 2 3 . Af f i rmer 
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Fig. 14. Il est exceptionnel que Ton 
puisse songer à réintroduire une espèce 
disparue à l'époque historique. Dans cer-
tains méandres recoupés du Rhin, au sein 
de réserves naturelles existantes, on pour-
rait toutefois tenter lu réintroduction de la 
cistude d'Europe (Emys orbicularis). Ici. le 
site de Plittersdorf, Allemagne occiden-
tale. 

que c ' e s t g râce à l ' e n r é s i n e m e n t monospéc i f i que que l ' A r d e n n e a pu survivre et 
s ' équ ipe r ne résis te pas à un e x a m e n object i f et cons t i tue un a b u s de langage 
hau temen t immoral ca r m ê m e si ce t te phrase reflétait la réal i té , elle ne légitime-
rait en rien l ' opé ra t ion . Qui songerai t à vendre not re pa t r imoine culturel (mo-
numen t s , co l lec t ions de m u s é e s , b ib l io thèques) pour sor t i r son pays d ' u n e im-
passe é c o n o m i q u e et sur tout qui osera i t s ' en p réva lo i r ? Il vaut mieux reconnaî -
tre tout s implement que d a n s ce r ta ins c a s la forêt industr iel le répond à un besoin 
é c o n o m i q u e au m ê m e titre q u ' u n c h a m p de be t t e raves , sans e s s a y e r de dupe r le 
public. 

L 'éco log is te n ' a j a m a i s con te s t é la vocat ion é c o n o m i q u e de la fo rê t , ni son af-
fecta t ion tour i s t ique mais il a le droit légitime de r éc l amer que soient sauvegar-
dés des t émoins de paysages fo res t i e r s in té ressan t s , c o m p t e tenu soit de leur 
signification phy tosoc io log ique , soit de leur phys ionomie qui ref lè te cer ta ines 
pra t iques ances t r a l e s . On peut va lab lement d é f e n d r e l ' idée de l ' oppor tun i t é de 
p rése rver une z o n e riche en aire de f a u d e , une « h a i e » de c h ê n e s à é c o r c e , une 
acc rue , une fou ra s se , une futa ie équ ienne da tan t de la p remiè re guer re mondiale 
installée sur une zone s inis t rée , une forêt où l 'on re t rouve les lignes d ' e s s a r t age . 
On doit su r tou t exiger que des peup l emen t s parfois rel ic tuels con tenan t par 
exemple l ' if, le buis , l ' o rme lisse, le c h ê n e pubescen t ou ses hybr ides , ne fassent 
pas l 'objet d ' u n e exploi ta t ion intégrale , ou même d ' u n e scanda leuse mise à 
blanc c o m m e nous l ' avons vu un j o u r , qui ne se soucie guère de la préserva t ion 
de ces e s s e n c e s . Ce t t e r e m a r q u e est su r tou t d ' app l ica t ion lo rsque l ' e s sence do-
minan te est un taxon e n d é m i q u e . Enf in , une rése rve fo res t i è re peut t rès bien 
ê t re c réée pour sauve r non pas les e s s e n c e s de la s t ra te a r b o r é e mais plutôt les 
é l émen t s f lor is t iques , mycologiques ou faun i s t ique des a u t r e s s t r a t e s 2 4 . 
Le cas de la forê t de Fon ta ineb leau , don t ce r ta ines par t ies f u r e n t mises en ré-
serve pou r des ra isons e s thé t iques est souven t cité c o m m e modè le de réserve 
fo res t i è re , a lors qu ' i l cons t i tue un fort mauva i s exemple . Ce fu ren t les pe in t res 
qui en réc lamèren t la p ro tec t ion , sédui ts par les f ronda i sons d e s chênes . Or la 
chêna ie cha rma ie n 'é ta i t pas par tout la forê t potent ie l le ; elle n 'é ta i t c l imacique 
que dans les z o n e s les plus sèches . Ail leurs , et p réc i sément d a n s ce r ta ines zones 
mises en r é se rve , c ' é ta i t le t ra i tement fo res t i e r qui la main tena i t . Le suppri-
mai t -on . le hê t re assurai t r ap idement sa suprémat ie . Son succès fu t tel qu'i l 
fallut conven i r que la forê t «a r t i s t i que» avait d i sparu . On s ' e m p r e s s a d ' abo l i r 
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Fig. 15. Lu régression alarmante île la 
flore indigène et la disparition de nom-
breuses espèces lune tous les deux ans en 
moyenne en Belgique) est la résultante 
quasi exclusivement d'interventions hu-
maines. Ici. une orchidée en voie d'extinc-
tion en Belgique: l.iparis loeselii (Berck-
Merlimont. Boulonnais. France). 

toute la série des fo rê t s ar t i s t iques f r ança i s e s ( ins t ruct ion ministér iel le en da te 
du 20 .X . I964) 2 5 . 

Cet exemple mon t r e l ' impor t ance d ' u n bon j u g e m e n t phy tosoc io log ique dans le 

choix de la voca t ion fores t iè re à d o n n e r à un peup lemen t . 

Il n ' e s t sans d o u t e pas inutile de rappe le r ici la dis t inct ion à faire en t re forêt 
naturel le et forê t potent ie l le , ca r t rès f r é q u e m m e n t on e n t e n d par ler de « fo rê t 
naturel le po ten t ie l l e» . Une forêt naturel le dés igne le type de forêt que l 'on de-
vrait avoir si l ' h o m m e n 'é ta i t j a m a i s in te rvenu ; c ' e s t , si l 'on veu t , la forê t 
vierge, s a u v a g e , au then t ique . Il n ' en ex is te plus b e a u c o u p d ' e x e m p l e s en Euro-
p e 2 4 . Par con t r e , la forê t potent iel le dés igne la forêt qui se réal iserai t en suppri-
mant l 'ac t ion ac tuel le de l ' h o m m e . Elle r ep ré sen te l ' ap t i tude de la fo rê t actuel le 
et peut éven tue l l emen t cons t i tue r un idéal à a t t e indre pour le fo res t i e r . Elle 
n 'es t pas du tout c o m p a r a b l e à la fo rê t nature l le , m ê m e si on la laisse évo lue r 
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long temps , ca r ce r t a ines e s p è c e s ont é té é l iminées et l ' i n te rven t ion de l ' h o m m e 

a souven t p r o f o n d é m e n t modif ié les cond i t ions de mi l ieu 2 6 . 

En règle t rès généra le , les ca r t es de végéta t ion f igurent non pas la forêt ac tuel le , 

mais la forêt potent ie l le . Il y a donc une large part d ' i n t e rp ré t a t i on d a n s la défi-

nition des t ypes fo res t i e r s et le p ro fane ne s ' é t o n n e r a donc pas de cons t a t e r des 

d ive rgences d ' op in ion en t re d ivers phy tosoc io logues , d i f f é r ences qui ne reflè-

tent d ' a i l l eurs géné ra l emen t que l 'é tat d ' a v a n c e m e n t de nos c o n n a i s s a n c e s 2 7 . 

Une de rn iè re cons idé ra t ion sur l ' inc idence que la d y n a m i q u e de la végéta t ion 

peut avoir sur le choix des si tes à p r é se rve r . On peut d é f e n d r e l ' idée de met t re 

en ré se rve ou de c l a s se r une su r face nue ou p ra t iquement d é p o u r v u e de végéta-

tion lo r squ 'on souha i t e p réc i sément en suivre les é t apes de la colonisa t ion vé-

gétale et an imale . C ' e s t ainsi q u ' u n fond de ca r r iè re , une grav iè re a b a n d o n n é e , 

un c h a m p d ' é p a n d a g e de matér iaux d ragués , une lagune de séd imenta t ion de 

déche t s indust r ie ls , un terri l , une halde ca laminai re de rés idus d ' exp lo i t a t ion , 

cons t i tuen t d e s b io topes suscept ib les d ' i n t é r e s s e r é n o r m é m e n t l ' écologis te et 

sur tout le p r o f e s s e u r d ' en se ignemen t moyen chargé d ' u n c o u r s d ' ini t ia t ion à 

l ' éco log ie 2 8 . 

7. L E S T E R R I T O I R E S R E F U G E S N A T U R E L S 

Cer ta ins b io topes échappen t à ce t te règle de la d y n a m i q u e s p o n t a n é e qui a f fec te 
les b i o c é n o s e s : ce sont des sites excep t ionne l s dont l ' évolu t ion est e x t r ê m e m e n t 
lente et qui rés is tent ainsi aux modi f ica t ions du tapis végétal indui tes par l 'évo-
lution c l imat ique . Ils p résen ten t des par t icular i tés phys iog raph iques , phys iques 
ou ch imiques telles que seule une f lore spécial isée pour ra se f ixer dans ces en-
droi t s . 

Deux ca rac t é r i s t i ques fondamen ta l e s les dé f in i s sen t : d ' u n e part ce sont des mi-

lieux où la c o n c u r r e n c e biologique est fa ible en raison du petit n o m b r e de t axons 

suscept ib les de les co lon iser et d ' a u t r e part ce sont des b io topes où cer ta ins 

é l émen t s de la flore vont pouvoi r pers is te r pendant des pé r iodes p ro longées 

malgré d ' i m p o r t a n t e s fluctuations c l imat iques . On peut d o n c t rouve r dans ces 

sites excep t ionne l s une f lore dont ce r ta ins r ep ré sen t an t s sont plus a r cha ïques 

que les végé taux ca rac té r i s t iques des milieux env i ronnan t s . 

Sur la se rpen t ine par exemple s ' obse rven t une flore et une végéta t ion t rès spé-

ciales . en raison de par t icular i tés ch imiques (faible r appor t Ca /Mg, toxicité des 

mé taux lourds , faible t eneur en calcaire total et en calcaire adso rbé ) , de parti-

cular i tés phys iques (sols sque le t t iques où la dés in tégra t ion mécan ique est pré-

pondéran te ) . de par t icular i tés microc l imat iques (effet d ' a l b e d o , s éche re s se , ré-

tent ion de cha l eu r par la roche) . Ainsi s ' exp l iquen t par e x e m p l e le ca rac t è r e 

ouver t de la végé ta t ion , le fait que les g r o u p e m e n t s fo res t i e r s soient ou bien 

inexis tants ou bien t rès peu évo lués , les m o r p h o s e s t rès cu r i euses que présen-

tent les p lan tes d a n s ce r ta ins cas et su r tou t le fait qu' i l exis te une f lore serpent i -

nicole c ' e s t -à -d i re des e s p è c e s spéc ia lement in féodées à ce genre de milieu, 

f o r m a n t des co lon ies ne t tement d i s jo in tes les unes des au t r e s , qui c o m p o r t e des 

t axons d ip lo ïdes a r cha ïques et par fo is d e s vest iges d ' u n e flore pré-glaciaire . 

Des p h é n o m è n e s c o m p a r a b l e s s ' o b s e r v e n t sur gypse e t . d a n s une plus faible 

m e s u r e , sur do lomie . Dans not re pays , la f lore des ha ldes ca lamina i res p résen te 

des par t icu lar i tés ana logues et un effor t tout par t icul ier devra i t ê t re consent i 

pou r en a s s u r e r la p r é s e r v a t i o n 2 9 . 

Lor s des pé r iodes glaciai res , ce r ta ines parois r o c h e u s e s bien ensolei l lées ont pu 
servir de terr i to i re re fuge pour ce r ta ines plantes que l 'on appel le ra des e s p è c e s 
per-glaciaires . Plus tard ces m ê m e s roche r s ont pu servir de re fuge aux e spèces 
pe r - fo res t i è res , c ' e s t -à -d i re à des p lantes a r r ivées dans nos rég ions ap rè s le recul 
des glaciers mais avan t la réappar i t ion des fo rê t s . Cer t a ins éboul i s instables de 
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Fig. 16. Il n'existe pas de beau paysage 
nui n'aurait qu'un intérêt exclusivement 
esthétique; il y a toujours des intérêts 
scientifiques variés. Exemple d'un paysage 
intact d'un intérêt scientifique exception-
nel: le Loch Scionascaig avec le Suilven. 
Inverpolly, Ecosse septentionale. 

la Lor ra ine f r ança i se et de la H a u t e - M a r n e , ce r ta ins roche r s ca lca i res de la val-
lée de la Meuse et de ses a f f luen ts ont pu j o u e r ce rôle de r e fuge . Ainsi s 'expl i -
quent ce r ta ines d is jonc t ions d ' a i re impor tan tes . 

Ins is tons sur le faible pouvoi r de d i ssémina t ion des p lantes qui se t rouven t sur 
ces roche r s et sur l ' impor t ance des p h é n o m è n e s de dér ive géné t ique qui peuvent 
s 'y réal iser , en raison de l ' i so lement géograph ique . Ce sont des ter r i to i res pri-
vilégiés pour des r eche rches c y t o t a x o n o m i q u e s , pour l ' é t ude de la sélect ion 
naturel le avec pe r t e s de b io types par effe t Sewall Wright , pou r celle de la rni-
c rospéc ia t ion qui peut éven tue l l ement engendre r des microendémiques- 1 0 . Poul-
ies a n i m a u x , ces ter r i to i res se p rê ten t , en plus, à des é t u d e s de popula t ion et à 
des obse rva t ions é tho log iques re la t ives en t re au t res aux compé t i t i ons intra- et 
in te rspéc i f iques . 

Les co lonies du lézard des murai l les de no t re pays sont t ou t e s in féodées à de 
tels roche r s - r e fuges du réseau hydrograph ique mosan e x c l u s i v e m e n t . Les f o r ê t s 
fo rment obs tac le à la migrat ion des lézards des murai l les , si bien que la des t ruc-
tion d ' u n e co lonie est i r rémédiable , le site ne pouvan t plus ê t re reco lon isé à 
l ' heure actuel le . L ' a i r e de ce t te e spèce est d o n c , dans no t re pays , en t i è rement 
relictuelle. 

Une si tuat ion c o m p a r a b l e j o u e pour le lézard des s o u c h e s , en Lor ra ine belge, 
mais d a n s un d é c o r d i f fé ren t , ca r l ' e spèce s ' o b s e r v e soit d a n s des landes à or-
ch idées . soit d a n s des vest iges de landes à b ruyè res . L ' e n r é s i n e m e n t de ces 
de rn iè res , vers la fin du XIX' siècle, en a isolé les co lonies . 
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Si l 'on veut que ces d e u x e s p è c e s con t inuen t à faire part ie de la f aune belge, qui 

ne c o m p o r t e que t rois e s p è c e s de lézards , une seule solut ion ex i s t e : faire l 'in-

venta i re de t o u t e s les colonies exis tant e n c o r e , en éva lue r la dens i té (cer ta ines 

c o m p o r t e n t moins de dix individus!) , appréc ie r cel les qui ont le plus de c h a n c e s 

de subs is te r et chois i r les plus r e m a r q u a b l e s , et enfin a s su re r d ' u n e manière ou 

d ' u n e au t re la p rése rva t ion de ces s i t e s 3 1 . 

D ' u n e maniè re t rès généra le , on peut p récon i se r la règle su ivan t e : tou t aff leu-

rement géologique de na tu re con t r a s t ée par rappor t à la roche dominan te des 

env i rons méri te de fa i re l 'objet de no t re sol l ici tude. En voici que lques exem-

p les : a f f l eu r emen t s de roches é rup t ives su r tou t d a n s l 'est de la Belgique, pou-

dingue de M a l m e d y , a f f l eu remen t s t rès localisés de ca lca i re en plein c œ u r de 

l ' A r d e n n e (ou de tou te au t re roche bas ique) , tufs ca lca i res sur tou t dans le bas 

L u x e m b o u r g où exis tent de vér i tables m o n u m e n t s géo log iques , a f f l eu remen t s de 

quar tz i t es ou de tou te au t re roche rés i tant à l ' é ros ion en A r d e n n e et responsable 

d ' u n relief par t icul ier , a f f l eu r emen t s de r o c h e s pr imaires ac ides d a n s les bass ins 

de la Senne , de l ' O r n e a u , e tc . 

Il conviendra i t de p rendre éga lement en cons idéra t ion les débla is d ' indus t r i e 

d ' ex t r ac t i on de ca lamine , de galène , de co t icu le . sans oubl ier les t e r t res d ' o r -

paillage. 

Rappe lons enf in que les t ou rb i è r e s cons t i tuen t également d e s milieux conse rva -

teurs où s ' o b s e r v e n t de n o m b r e u x r ep ré sen t an t s de la f lore et de la f aune subbo-

réale ou suba t l an t ique . Des gorges é t ro i tes peuvent l ' ê t re éga lement en raison 

du microcl imat par t icul ier qui y r ègne : les éca r t s t he rmiques y sont très amor t i s , 

l ' humidi té a t m o s p h é r i q u e est é levée , cond i t ions qui favor i sen t le maint ien d ' u n e 

f lore à aff ini tés essen t ie l lement a t l an t iques . Ce cas se réal ise par exemple d a n s 

la vallée de l ' E r n z No i r e , au G r a n d - D u c h é de L u x e m b o u r g . 

Les gro t tes cons t i tuen t éga lement des milieux c o n s e r v a t e u r s , où l 'on o b s e r v e 

une f aune rel ictuelle r emarquab le . On possède a u j o u r d ' h u i un inventa i re ex-

haustif des s i tes spé léo logiques et m ê m e un at las des gro t tes be lges 3 2 . Malheu-

r e u s e m e n t , on doit dép lo re r que d iverses m e n a c e s , d ' u n e gravi té except ionne l le , 

r isquent de c o m p r o m e t t r e i r r émédiab lement l ' ex t raord ina i re pa t r imoine souter -

rain que r e p r é s e n t e n t nos grot tes et nos chan to i r s . Au moins sept gro t tes sont 

t r a n s f o r m é e s en égoû t s , au moins huit en dépo to i r s et une dizaine sont mena-

cées par l ' ex tens ion d e s ca r r iè res ou par les pro je ts de nouve l les rou tes , enfin 

p a r le vanda l i sme . U n e e n q u ê t e r écen te mon t re que les trois qua r t s des 600 

g ro t t e s et chan to i r s de Belgique sont po l lués 3 3 . Un impor tan t travail de pros-

pec t ion . non seu lement sou te r ra in , mais sur tou t e f f ec tué en su r f ace , res te né-

cessa i re afin de d é t e r m i n e r l ' emp lacemen t précis de tous les poin ts suscept ib les 

de dé t e rmine r une pollut ion du réseau aqui fè re kars t ique . 

8. L E S T E R R I T O I R E S R E F U G E S D ' O R I G I N E 
A N T H R O P I Q U E 

On a vu p r é c é d e m m e n t que la s auvega rde de la divers i té biologique nécessi tai t 
la p rése rva t ion d ' échan t i l l ons var iés suscep t ib les de cons t i t ue r les niches écolo-
giques d ' u n n o m b r e é levé d ' e s p è c e s , sans pouvoi r se sa t is fa i re de la p rése rva-
tion exc lus ive des fo rma t ions c l imac iques (cf. S I et 6). 11 se fait que dans notre 
pays où tous les paysages por ten t l ' empre in te p ro fonde de l ' in tervent ion hu-
maine , il a r r ive t rès f r é q u e m m e n t que les b io topes primitifs où vivaient la f lore 
et la f aune sauvages aient d isparu mais que les e spèces surv ivent néanmoins 
grâce à l ' ex i s t ence de b io topes s econda i r e s , d 'or ig ine art if iciel le. On sera donc 
f r é q u e m m e n t con t ra in t de pro téger de tels s i tes qui n 'ont rien de naturel mais 
cons t i tuen t les de rn ie r s r e fuges de b e a u c o u p d ' e s p è c e s . 
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Fin. '7. Les «rideaux» qui servent ici de 
haies antiérosives constituent les derniers 
refuges de la faune sauvage dans beau-
coup de régions du bassin parisien. Sery-
Hauteville, au nord de Rethel, Ardennes, 
France. 

Il est par exemple t rès difficile de r e t rouve r dans un massif fo res t i e r les b io topes 

pr imaires qui serva ient à la r eproduc t ion des t r i tons , a lors q u ' o n en t rouve en 

a b o n d a n c e d a n s les o rn iè res inondées des chemins fo res t i e r s . On peut m ê m e 

dans ce cas s o u p ç o n n e r que la dens i té actuel le de ces m o d è l e s est loca lement 

supér ieure à ce qu 'e l le pouvait ê t re avan t l ' appar i t ion de l ' h o m m e d a n s ce t te 

région. Il sera donc légitime dans ce r t a ines fo rê t s de souha i t e r que l 'on n ' a m é -

liore pas t rop la voirie fo res t i è re pour ne pas faire d i spara î t re de telles colonies . 

L o r s q u e les o rn iè re s abr i tent des c r a p a u d s s o n n e u r s , c o m m e c ' e s t enco re le cas 

dans de n o m b r e u s e s fo rê t s du nord-est et de l 'es t de la F r a n c e par exemple , 

a lors q u ' e n Belgique l ' e spèce est p ra t iquement é te in te , une telle m e s u r e n ' appa -

raîtrait plus c o m m e un souhait mais c o m m e une nécess i té ! 

U n e haie, une car r iè re dé sa f f ec t ée , un talus séparan t des c h a m p s (c 'es t le cas 

sur la côte de C h a m p a g n e ) , un minuscule bosque t , un chemin c r e u x , un a rb re 

isolé, un vieux toi t , un vieux mur , un anc ien verger , au tan t d ' e x e m p l e s de sites 

qui cons t i tuent par fo i s pa radoxa lemen t les de rn ie r s r e fuges pou r ce r ta ines espè-

ces et qui méri tent tou te not re sol l ic i tude, m ê m e si cela s u r p r e n d ! Un terrain 

vague et m ê m e un ancien dépôt d ' i m m o n d i c e s , les a b o r d s d ' u n e voie f e r r ée 

sur tou t aux env i rons immédia ts des ga res de fo rma t ion , cons t i t uen t des b io topes 

in jus tement mépr i sés , car ils peuven t p ré sen te r une f lore et une f aune soit vrai-

ment excep t ionne l l e s , soit d ' u n e r ichesse s t upé f i an t e 1 4 . 

Les bo tan i s tes savent depuis long temps l ' intérêt que p ré sen ten t les ruines des 

vieux c h â t e a u x . On t rouve f r é q u e m m e n t sur les murai l les d e s plantes qui exis-

taient ini t ialement sur des rochers a d j a c e n t s mais qui en ont d i sparu pou r diver-

ses ra isons et le plus souven t en raison de l ' ex tens ion des ca r r i è res . N e t t o y e r les 

parois de ces murai l les pour r edonner à la ruine la phys ionomie qu 'e l le avait il y 

a que lques siècles peut se dé f end re à condi t ion que l ' opé ra t ion cons is te en un 

débroussa i l l ement qui r e spec te ra la f lore p rop re à ces ru ines . En Belgique, c ' e s t 

le châ teau de Bouillon qui p résen te la f lore la plus in té ressan te . 

Ce que l 'h is tor ien ignore bien souven t , c ' e s t que la f lore des vieilles ru ines , pour 

qui sait l ' i n t e rp ré t e r , a une signification h is tor ique prodig ieuse , qui méri te cer-

ta inement d ' ê t r e b r i èvement rappelée . A côté de plantes rudé ra l e s ni t rophi les , 

souvent bana le s et p rop re s à tou tes les ru ines , on t rouve des p lan tes ina t t endues 

et en stat ion to ta lement dis jointe de leur aire pr incipale . L e u r p r é sence s 'expl i -

que souvent pour des ra isons h is tor iques . Il s ' ag i t : 1. de p lan tes médic ina les 
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cul t ivées depu i s le Moyen Age suite aux p resc r ip t ions éd ic tées pa r Cha r l emagne 

(Capi tula i res . chap i t r e LXX) , 2. de p lantes médic ina les vu lnéra i res rappelant 

les c o m b a t s de l ' é p o q u e féodale , a s soc iées à des plantes ayant servi à la confec -

tion de phi l t res . 3. les p lantes aph rod i s i aques de la Rena i s sance assoc iées à des 

dépu ra t i ve s et à d e s ant isyphi l i t iques , 4. les p lantes o r n e m e n t a l e s qui cor res -

pondent aux c réa t ions des jardins des xv i r ' et xvm* s i èc le s 3 5 . Enfin la présence 

de ce r ta ines p lan tes , é t r angè res à la f lore de la région, s ' exp l ique par le fait 

qu ' e l l e s fu ren t a m e n é e s avec les maté r iaux de cons t ruc t ion du c h â t e a u . 

Signalons qu' i l ex is te aussi une f lore part icul ière des vieux toits et des c lochers 

et qu' i l s ' e s t m ê m e t rouvé des bo tan is tes pou r en d r e s se r des f l o ru l e s ! La f lore 

des pavés des rues , des d igues , des qua i s , des éc luses , des murs , que ce soit en 

site urbain ou en site rural , p résen te éga lement un cer ta in in térê t , n o t a m m e n t 

d idac t ique . On fait bien souvent des d é c o u v e r t e s ina t t endues sut les mur s des 

p r e sby t è r e s , sur les mure t s des v ignobles , e t c . 3 6 . 

9. L E P R O B L E M E D E S E S P E C E S EN L I M I T E 
D ' A I R E E T LA P R E S E R V A T I O N D E S A X E S 
M I G R A T O I R E S 

Dans le cas des ter r i to i res re fuges , la d i s jonc t ion par rappor t à l 'a ire principale 
ou par rappor t aux au t res r e fuges est généra lement impor t an te . Il ne faut pas en 
conc lure que toute d is jonct ion est néces sa i r emen t l ' indice d ' u n e popula t ion re-
lictuelle. ca r ce r t a ines e spèces sont d o u é e s d ' u n pouvoi r de d isséminat ion à 
g rande d i s t ance , soit pa r d ispers ion ac t ive (o iseaux, insec tes migra teurs , ani-
maux var iés e f f ec tuan t des invasions) , soit par d ispers ion pass ive ( insectes lé-
gers , d i a spo res de végé taux d i s séminés par les c o u r a n t s aé r i ens , d i a spores vé-
gétales d i s séminées par les o iseaux migra teurs soit par endo- soit par exocho-
rie). 

Un bon exemple d ' a i r e dis jointe n ' a y a n t pas de signification rel ictuelle nous est 

fourni par la m a n t e religieuse dont les exempla i res obse rvés d a n s le sud de la 

Belgique (Torgny , Viroin, Ch imay) ne cons t i tuen t pas , c o m m e on l 'avai t c ru , 

des vest iges d ' u n e immigrat ion anc ienne qui se serait p rodui te lors d ' u n e pé-

riode the rmique favorab le , mais sont en réalité des individus ayant réalisé une 

migrat ion pass ive lors des années ca rac t é r i s ées par une fo r te s éche re s se est ivale 

et pré-es t ivale (les a n n é e s de vin millésimé). Il a été établi que la populat ion qui 

se cons t i tue ainsi éven tue l l emen t en limite d ' a i r e est soumise à l 'ac t ion antago-

niste de deux p a r a m è t r e s éco log iques seu lement : la s éche re s se r e sponsab le de 

la recolonisa t ion du site et le froid de l ' h iver qui détruit la popula t ion . 

Cet exemple est for t écla i rant pour les mesu re s par t icu l iè res qu ' i l impor te 

d ' a d o p t e r en mat iè re de p rése rva t ion de sites. Si l 'on souha i t e pouvoi r e n c o r e 

obse rve r des m a n t e s rel igieuses d a n s no t re pays à l ' aven i r , il ne suffit pas de 

déc ré t e r la p ro tec t ion de l ' insec te , ce qui ne servirai t s t r i c tement à r ien, mais il 

faut d ' u n e part p ro téger les ter r i to i res potent ie ls belges, a u j o u r d ' h u i c o n n u s , où 

la mante religieuse est suscept ib le d ' a t t e r r i r en s ' a t t a chan t sur tou t à c o n s e r v e r 

in tac tes les l isières à exposi t ion mér id ionale en haut de ve r san t , et d ' a u t r e par t , 

à s auve r les cô te s et les bu t t e s - t émoins qui cons t i tuent les relais migratoires 

obligés de cet e s s a i m a g e 3 7 . Un accord internat ional s ' a v è r e d o n c ind i spensab le ! 

On cons t a t e une fois de plus que seul un a m é n a g e m e n t global du terr i toire est 

suscept ib le d ' a s s u r e r la p r é sence de cet insecte dans not re pays . 

B e a u c o u p d ' e s p è c e s r épu tées ra res ne sont en fait que des e s p è c e s liées à des 

s ta t ions margina les où leurs effect i fs subissent des f luc tua t ions , pouvan t aller 

j u s q u ' à l ' ex t inc t ion passagère . L ' o p p o r t u n i t é de r e c e n s e m e n t s numér iques 

s ' a v è r e une fois de plus indispensable . 

Dans l ' exemple p r é c é d e n t , les axes migra toi res qu'i l fallait p ro téger é ta ient li-
néai res et conc ré t i s é s par des é l émen t s en relief du p a y s a g e : les cô te s et les 

Fig. 18. Un exemple de forêt «réservée » : 
un site de la forêt de Fontainebleau. 
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Fig. 19. Il est devenu urgent pour les 
biologistes d'explorer les sites inaccessi-
bles. Ici. le Cavall Bernât à Montserrat, 
province de Barcelone. Espagne. Des 
plantes endémiques existent sur ces ro-
chers. 

but tes - témoins qui en dér ivent du pour tou r du bassin par is ien. Dans le cas des 

o iseaux migra teurs , les axes sont éga lement l inéaires , d ' u n e man iè re généra le . Il 

semble que peu de migrat ions d ' o i s e a u x se fassen t sur f ront é t e n d u , mais des 

é tudes complémen ta i r e s restent ab so lumen t ind ispensables à cet égard . C ' e s t 

une si tuat ion heu reuse car elle simplif ie la t âche du p lan i f ica teur . L ' u n e des 

missions urgentes de l 'orni thologie de terrain serait de r epé re r tous ces a x e s 

migratoires afin de conna î t r e les relais qui do ivent à tout prix ê t re p ro tégés , sous 

peine de met t re en péril l ' e spèce dans ce t t e part ie de son te r r i to i re . Ce n ' e s t que 

t rès r é c e m m e n t , à l ' occas ion d ' u n r e c e n s e m e n t par q u a d r a t s des o iseaux ni-

cheurs d ' E u r o p e occ iden ta le , que ce r t a ins relais migra to i res , pour tan t s tratégi-

ques , ont été d é c o u v e r t s , ce r ta ins d ' e n t r e eux d a n s no t re pays . 

Les val lées cons t i tuen t des voies migra to i res privilégiées pour de n o m b r e u x 

an imaux . Elles cons t i tuen t m a l h e u r e u s e m e n t aussi le lieu privilégié pour l ' ins-

tallation des g rands axes de c o m m u n i c a t i o n , des lignes à hau te t ens ion , des 

canal isa t ions de combus t ib l e s , e tc . Il serait vain de dép lo re r les dégâ ts causés 

par l ' hydrau l ique agr ico le : ils sont i r r éméd iab le s ! Or les t rois s e rpen t s que 

c o m p o r t e la f aune belge sont in féodés au réseau hydrog raph ique pour des rai-

sons soit b iogéograph iques , soit éco log iques , soit les d e u x s i m u l t a n é m e n t 3 8 . 

Leur s auvega rde exigera que l 'on t rouve des c o m p r o m i s d a n s l ' a m é n a g e m e n t 

des fonds de vallées en Haute Belgique. 

Cer ta ins an imaux sont in féodés aux bois ou aux b o s q u e t s , taillis, haies , ronciers 
(cf. S 3). Pour e u x , toute in ter rupt ion d ' u n e d iscont inui té fo res t i è re va const i -
tuer un obs tac le migratoire inf ranchissable si l 'h ia tus est t rop g rand . Le fait a pu 
être d é m o n t r é de manière excep t ionne l le pour le chat sauvage en Lor ra ine belge 
et en Ardenne mér id ionale . C h a q u e z o n e débo i sée qui c o r r e s p o n d a i t à la dé-
pression d ' u n e val lée (Ton , Vire, Semois ) a p rovoqué un re ta rd dans le phéno-
mène de recolonisa t ion récen te de l ' A r d e n n e . la co ïnc idence en t re la ch rono lo -
gie du r epeup lemen t et la s t rat i f icat ion hor izonta le des b a n d e s boisées é tant re-
marquab le . L e f r anch i s semen t de ces obs tac les n ' a pu se fa i re que par des cou-
loirs é t ro i t s , peu n o m b r e u x et t rès loca l i sés 1 3 . 

Ce dern ie r exemple illustre pa r fa i t ement la nécess i té qu' i l y a à planif ier l ' e space 

semi-sauvage de nos c a m p a g n e s selon un maillage don t les d i f fé ren t s types de 

rét icule r épondra ien t aux nécess i tés migra toi res de la f aune . 

10. LA N O T I O N DE T E R R I T O I R E P O T E N T I E L 
E T L E S C R I T E R E S D T N D I G E N A T 

L ' e x e m p l e de la man te rel igieuse, au pa rag raphe p r écéden t , nous a a m e n é s à 

cons idé re r que des si tes c o m m e la r é se rve naturel le de To rgny et les r é se rves de 

la vallée du Viroin cons t i tuen t les z o n e s potent ie l les où l 'on a le plus de chance 

de r encon t r e r cet insecte . L ' é t u d e du dé te rmin i sme de ses migra t ions permet 

m ê m e de faire le «po r t r a i t - r obo t» des condi t ions idéales à son o b s e r v a t i o n : 

b io tope par t icul ier , local isat ion, a n n é e s et pér iode de l ' a n n é e " . 

For t s ingul iè rement , la t oponymie nous a éga lement aidé d a n s la r e c h e r c h e des 

repaires de c h a t s s a u v a g e s 1 3 . Ce sont d e s a r g u m e n t s h i s tor ique , t o p o n y m i q u e et 

sigil lographique qui . c o n j u g u é s à des cons idé ra t ions éco log iques et biogéogra-

phiques . pe rme t t en t éga lement de déf inir les ter r i to i res potent ie ls de nidif icat ion 

de la cigogne b lanche en Belgique au sud de la Meuse . Sur base de cr i tè res 

b iogéographique , éco-c l imato logique . écologique et é tho log ique . on peu t déf inir 

l 'a i re potent iel le du c r apaud vert en F rance et sur tout d é m o n t r e r l ' improbabi l i té 

de sa p résence en Belgique et l ' i nvra i semblance de bien d ' a u t r e s d o n n é e s de la 

l i t térature . Un ra i sonnemen t c o m p a r a b l e a permis d ' é t ab l i r l ' ab sence du lézard 

vert au G r a n d - D u c h é de L u x e m b o u r g et le fait que la c i s tude . bien que c o n n u e à 

l 'é tat subfossi le en Belgique, ne peut ê t re cons idé rée c o m m e fa isant part ie de la 

f aune be lge 1 9 . 
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La c o n n a i s s a n c e des ter r i to i res potent ie ls d ' u n e e spèce est essent ie l le lors-

q u ' u n e mesure de p rése rva t ion doit p réven i r l ' a l téra t ion d ' u n site suscept ib le 

d 'accuei l l i r ce t te e s p è c e , l o r squ 'un cho ix est à faire en t re p lus ieurs sites de va-

leur a p p a r e m m e n t ident ique , lorsqu' i l conv ien t de r é se rve r des si tes suscept i -

bles d ' ê t r e co lon i sés par une espèce en voie d ' e x p a n s i o n don t on peut prévoi r 

l ' a r r ivée p rocha ine dans les l imites de nos f ron t i è res ou d ' ê t r e recolonisés par 

une e spèce d i spa rue depu i s un siècle par exemple , enfin d a n s des cas excep-

t ionnels , lo rsque la ré in t roduc t ion d ' u n e e spèce d i spa rue peut ê t re légitimée 

avec des a r g u m e n t s conva incan t s . 

Ce t te m é t h o d e r epose sur la mise au point de cr i tè res d ' i n d i g é n a t 3 9 . 11 convien-

drait de les a d o p t e r s y s t é m a t i q u e m e n t c h a q u e fois q u ' u n d o u t e exis te sur l 'op-

por tuni té d ' u n e r é in t roduc t ion , d ' u n t rans fe r t ou de la pro tec t ion d ' u n e e spèce 

in situ. 

Tou te fo i s on peut d é f e n d r e t rès légi t imement l ' idée q u ' à cô t é d ' e s p è c e s dont 

l ' indigénat ne fait a u c u n d o u t e , il convien t éga lement de p ro téger des mess ico-

les, des a r c h é o p h y t e s et des n é o p h y t e s 4 0 . 

La flore mess icole a subi une régress ion e x t r ê m e m e n t d ras t ique p r e s q u e par tou t 

en E u r o p e occ iden ta l e , due aux p ra t iques agr icoles et sur tou t à l 'ut i l isation des 

herbic ides sé lect i fs . C ' e s t un spec tac le é m o u v a n t de voir , de nos j o u r s e n c o r e , 

d a n s les pays d ' E u r o p e or ienta le , des mo i s sons où l 'on r e t rouve en a b o n d a n c e 

tou tes ces p lan tes qui exis ta ient e n c o r e chez nous il y a 30 ans . Une peti te 

rése rve visant à p r é se rve r des mess ico les est-elle vra iment i r réa l i sab le? 

L ' in té rê t des a r c h é o p h y t e s a é té é v o q u é à l 'occas ion de la ment ion relative à la 

f lore des vieux c h â t e a u x (cf. § 8). mais il en exis te ai l leurs , souven t liées à des 

sites a rchéo log iques . 

Quan t aux n é o p h y t e s , cer ta ins mér i ten t vra iment autant de cons idéra t ion que 
les e s p è c e s indigènes . C ' e s t le cas des n é o p h y t e s des forê t s de rés ineux dont on 
p ré sume qu ' e l l e s fu ren t d i spe rsées par des o i seaux et dont les co lonies devra ien t 
ê t re s évè remen t p ro tégées de maniè re à en suivre le deven i r et à e s saye r d ' e n 
c o m p r e n d r e les moda l i t é s d ' appa r i t i on . C ' e s t le cas de ces e s p è c e s amér ica ines , 
dont le s tatut fait souven t l 'objet de d i scuss ions p a s s i o n n é e s , tant en ce qui 
c o n c e r n e leur dés ignat ion cor rec te q u ' e n ce qui c o n c e r n e leur modal i té d ' a p p a -
ri t ion. Pour p lus ieurs d ' e n t r e elles, les avis se par tagent en t re l ' h y p o t h è s e d ' u n e 
d ispers ion for tu i te par l ' h o m m e , d ' u n e d ispers ion spon tanée g râce à des agents 
na ture ls ( couran t s mar ins , o i seaux ayan t réalisé des vols t r ansa t l an t iques ) , d ' u n 
indigénat qui signifierait dans cer ta ins cas que l ' e spèce cons t i tue une rel ique 
per-glaciaire . L ' i m p o r t a n c e du p rob lème est telle qu'i l faut a s su re r la pérenni té 
de ces s ta t ions . 

Cer t a ines n é o p h y t e s ont une signif icat ion h i s to r ique : ce sont les obs id ionales 
a r r ivées c h e z nous à la f aveu r des g r a n d e s guer res . Le cas de l ' he rbe aux yeux 
bleus est for t r e m a r q u a b l e car la local isa t ion, en forêt d ' A r g o n n e , de ce t te peti te 
I r idacée amér i ca ine , in t rodui te v ra i semblab lemen t avec les fou r r ages des t inés à 
la cava le r ie , co ïnc ide avec l ' emp lacemen t des c o m b a t s de s e p t e m b r e et d ' o c t o -
bre 1918 4 ' . 

D ' a u t r e s adven t i ce s sont liées aux indus t r ies lainières et les g rav ie rs de la vallée 

de la V e s d r e , en Belgique, compor t en t une flore exo t ique t rès r iche . 

11. L E D A N G E R D E S I N T R O D U C T I O N S 
E T L E S R I S Q U E S D E S R E I N T R O D U C T I O N S 
E T D E S T R A N S F E R T S 

L' in t roduc t ion d ' e s p è c e s exo t iques d a n s des b io topes na ture ls doit ê t re 
c o n d a m n é e . On peut la to lé re r lorsque l ' e spèce est placée dans l 'habi ta t conf iné 
que réal ise un é levage pou r au tan t que tou t e s les garan t ies soient prises pour 
que l ' e spèce ne pu isse s ' en évade r . 
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La l i t térature écologique , y compr i s les ouv rages de vulgar i sa t ion , r en fe rme 
su f f i s amment d ' e x e m p l e s conce rnan t les dangers des in t roduc t ions pour qu' i l 
suff ise ici d ' e n d r e s se r un simple bilan. L ' e s p è c e é t r angè re , p lante ou animal , 
peut en t re r en c o n c u r r e n c e di rec te a v e c une ou p lus ieurs e s p è c e s indigènes et 
les él iminer . Son c o m p o r t e m e n t d a n s un n o u v e a u d é c o r biologique est le plus 
souvent imprévis ib le . Il fau t r appe le r en effet ce t te notion f o n d a m e n t a l e , t rop 
souvent m é c o n n u e , que l 'écologie d ' u n e e spèce est la r é su l t an te de ses exigen-
ces physio logiques (et non le s imple reflet) et de la c o n c u r r e n c e biologique à 
laquelle elle sera soumise . L ' o p t i m u m écologique , donc celui q u ' o n o b s e r v e 
dans la na ture , de cer ta ines e s p è c e s végéta les est souven t f r a n c h e m e n t dist inct 
de leur op t imum phys io logique , enregis t ré en cu l ture e x p é r i m e n t a l e . Ce t te diffé-
rence est s implement due au fait que l ' individu ne possède pas un pouvoi r com-
pétitif suff isant pour s ' ins ta l ler dans le milieu qui lui conv ien t le mieux; il en est 
él iminé par le j eu de la c o n c u r r e n c e biologique et se r e t rouve d a n s un b io tope 
dont les cond i t ions sont to lé rées , sans p l u s ! B e a u c o u p d ' e s p è c e s in t rodui tes 
doivent le succès de leur implanta t ion à leur plasticité éco log ique (espèces eury-
dynamiques ) et à une compét i t iv i té qu ' e l l e s ne p résen ta ien t pas f o r c é m e n t d a n s 
leur patr ie d 'o r ig ine , où la c o n c u r r e n c e biologique s ' expr ima i t selon d ' a u t r e s 
n o r m e s 4 2 . 

L ' e s p è c e in t rodui te peut agir ind i rec tement , par exemple en pe r tu rban t l 'équili-
bre des py ramides éco logiques . Un fait aussi localisé q u ' u n e préda t ion t r o p spé-
cif ique peut b o u l e v e r s e r toute la b iocénose . L ' e s p è c e exo t ique , si elle est for te-
ment a p p a r e n t é e à l ' une des e s p è c e s indigènes , peut se c o m b i n e r géné t iquemen t 
avec elle. Le j eu des hybr ida t ions , par fo is de l ' in t rogress ion . peuven t p rovoque r 

Fig. 20. Les étangs servant de relais mi-
gratoires. de zones de nidification ou de 
zones d'hivernage pour l'avifaune de-
vraient faire l'objet d'une politique globale 
de protection, établie à l'échelon interna-
tional. L'Etang du Haut Fourneau à 
Azannes-et-Soumazannes, dans le nord de 
la Lorraine française. 
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le « n o y a g e » géné t ique de l ' e spèce indigène. Une e spèce hybr idogène peut naî-
tre et son hé té ros i s (on dés igne ainsi la v igueur acc rue des hybr ides par rappor t 
aux pa ren t s ) lui p e r m e t t r a de deven i r envah i s san t e et de supp lan te r l ' e spèce 
paren ta le . Enf in , l ' e spèce introdui te peut servir de s u p p o r t , de nour r i tu re , 
d ' h ô t e à d ' a u t r e s o rgan i smes qui n ' ava ien t pas j u s q u e là eu a c c è s à la b iocénose . 
Les e f fe t s indi rec ts peuvent ê t re n o m b r e u x et g raves . L ' i n t r o d u c t i o n d ' u n e es-
pèce exo t ique a m è n e parfo is c o n j o i n t e m e n t des paras i tes con t re lesquels la 
f aune ou la f lore indigènes ne sont pas p rémun ies . B e u c o u p de ca t a s t rophes 
éco log iques s ' exp l iquen t a ins i 4 1 . 

Les lâchers , a b a n d o n s et e s c a p a d e s d ' a n i m a u x d o m e s t i q u e s p résen ten t souvent 

les m ê m e s grav i tés que l ' in t roduct ion d ' u n e e spèce exo t ique ; l 'animal peut re-

deven i r sauvage (animal féral ou hare t ) et cons t i tue r alors un grave danger pour 

la f a u n e indigène. T r è s souven t , ce dange r semble dû à l ' éc lec t i sme de son ré-

gime a l imenta i re . Dans les é c o s y s t è m e s u rba ins , ces an imaux at te ignent par fo i s 

des dens i t é s t rès é l evées et i n s o u p ç o n n é e s . 

Les r é in t roduc t ions ne peuven t se faire que dans des cas e x c e p t i o n n e l s : il faut 

non seu lement tenir c o m p t e des cr i tè res d ' ind igénat é v o q u é s plus haut (cf. § 10) 

mais e n c o r e ê t re a s su ré que les condi t ions de milieu sont bien res tées sembla-

bles à ce qu ' e l l e s étaient à l ' époque où l ' e spèce existait e n c o r e dans la région. Il 

faut éga lement s ' a s s u r e r que l ' e spèce est bien incapable de recoloniser sponta-

nément les te r r i to i res pe rdus . Dans le cas par exemple du chat s a u v a g e 1 1 et 

dans le cas du té t ras lyre, en Lor ra ine belge, c 'é ta i t le m a n q u e d ' o b s e r v a t i o n s 

qui donnai t à pense r que les e s p è c e s étaient é te in tes . Bien souven t , il vaut 

mieux a t t endre q u e se réal isent les condi t ions f avorab le s à la réappar i t ion 

spon tanée de l ' e spèce . 

Cer t a ins r e tou r s , pour t an t prévis ibles , f u r en t to ta lement i n a t t e n d u s : le chat sau-

vage, la c igogne b l anche , le milan royal , le té t ras lyre. L ' éven tua l i t é d ' u n re tour 

spon tané du loup ne saurai t ê t re é c a r t é e . 

Enf in , il faut t o u j o u r s ê t re a s su ré q u e ce que l 'on ré int rodui t p résen te bien tou-
tes les par t icu la r i tés du taxon d i sparu . T r o p f r é q u e m m e n t , on ré introdui t une 
au t re sous -e spèce ou une au t re race géograph ique ou plus s implement un au t re 
b io type . On falsifie ainsi les c o m p o s a n t e s géné t iques du pa t r imoine que l 'on 
souhaitai t p r é se rve r . 

U n e c o m m u n a u t é v ivan te , c ' e s t avan t tout un s tock géné t ique qui , par le j eu des 

r ecombina i sons , dé t e rmine la variabili té du t axon . en lui a s su ran t des possibili-

tés d ' a d a p t a t i o n s . La d y n a m i q u e et l ' homéos t a s i e de la b iocénose en sont les 

résu l tan tes . 

S'il est o p p o r t u n dans ce r ta ins é levages ou d a n s des r é se rve s cynégé t iques 
d ' a p p o r t e r du « s a n g n o u v e a u » , la m ê m e at t i tude est incompat ib le avec un vé-
ritable souci de pro tec t ion de la na tu re . T r o p souven t , la décis ion d ' u n e réintro-
duct ion repose sur d e s cons idé ra t ions pu remen t commerc i a l e s ou sur la recher-
che d ' u n ef fe t spec tacu la i re . Il est vra iment except ionne l qu ' e l l e s soient précé-
dées d ' u n e é tude sc ient i f ique sér ieuse . 

Les écologis tes hol landais ont i ncon te s t ab lemen t fait p r euve de sagesse en 
cons idé ran t que la ré in t roduct ion du cas to r était i noppor tune , ca r les t ravaux 
d ' a m é n a g e m e n t de la zone D E L T A ne donna ien t pas une garan t ie de pérenni té 
au site du Biesbosch où cet te ré implanta t ion était env i sagée . Q u a n d on parcour t 
ce b io tope , on ne peut s ' e m p ê c h e r de faire la compara i son en t re ce t te p reuve de 
sang-froid éco log ique et les déc la ra t ions dé l i rantes fai tes en Belgique à p ropos 
de la m ê m e pe r spec t ive de ré in t roduc t ion . 

Les t r ans fe r t s peuven t ê t re cons idé rés c o m m e un cas par t icul ier des ré in t roduc-
tions et tou tes les r e m a r q u e s p r é c é d e n t e s res tent d ' app l i ca t ion , en part icul ier 
celle relat ive au r isque géné t ique de l ' opé ra t ion . Mais ces t r ans fe r t s f aussen t 
bien souvent éga lemen t les d o n n é e s b iogéograph iques . Les co lonies de lézard 
des murai l les q u ' o n t rouve d a n s l ' aggloméra t ion bruxel loise p rov iennent tou tes 
d ' u n tel t r ans fe r t , l ' e spèce n ' é tan t indigène que dans le bassin mosan . Un zoolo-
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giste non avert i pourra i t t irer na ïvement des conc lus ions to ta lement e r r o n é e s 

quant à la répar t i t ion , l 'écologie et l 'h is to i re de la colonisa t ion de no t re pays par 

ce reptile s'il cons idéra i t ces s ta t ions c o m m e indigènes. 

Le cas peut -ê t re le plus grave est celui des t r ans fe r t s d ' a n i m a u x dans des îles 

qui furent au t re fo i s r a t t achées au con t inen t . La p r é sence ou l ' ab sence d ' u n e 

e spèce dans de telles îles p résen te un intérêt b iogéograph ique excep t ionne l , ca r 

conna i ssan t l ' é p o q u e de la sépara t ion de l ' î le, on peut avoir un indice (mais bien 

sûr pas une cer t i tude) de l ' époque où ce t t e e s p è c e a e f f ec tué la colonisa t ion de 

la région. Le mot « î le» a ici un sens b iogéographique qui d é p a s s e de loin l 'ac-

cept ion géograph ique du t e rme . Une oas i s est éga lement une ile où l ' obs tac le 

phys iographique n ' e s t plus la mer mais le dése r t . 

La régress ion spec tacu la i re des ba t r ac i ens ces de rn iè res a n n é e s a incité quel-
ques a m a t e u r s , parfois hélas encou ragés par de p ré t endus spécia l i s tes , à d isper-
ser t r i tons, grenoui l les et c r a p a u d s dans tou tes les mares d i sponib les . Opéra t ion 
cr i t icable à de n o m b r e u x é g a r d s : la répar t i t ion de ces ba t r ac iens est mal c o n n u e 
et l 'on va se t r o u v e r bientôt devant l ' angoissan t p rob lème de savoi r si une colo-
nie est bien s p o n t a n é e ou si elle résul te d ' u n t r ans fe r t ; a u c u n e conc lus ion bio-
géographique ne pour ra plus ê t re t irée de ces é tudes . D ' a u t r e par t , p lusieurs 
e spèces de ba t r ac i ens , tout c o m m e les rept i les , se t rouven t conf inés dans des 
terr i toires r e fuges , oii leur i solement géograph ique a pu leur c o n f é r e r ce r ta ines 
par t icular i tés , par le j eu de la dér ive géné t ique des pet i tes popu la t ions . Ce t te 
s i tuat ion se prê tera i t exce l l emment à des é tudes b iomé t r iques mais toute interfé-
rence huma ine ruine inévi tablement une telle en t repr i se . Rappe lons que ce que 
l 'on désigne c o u r a m m e n t sous le nom de grenouil le ver te (Rana esculenta) cou-
vre en fait en E u r o p e trois uni tés t a x o n o m i q u e s . L ' é t u d e de ce p rob lème d ' u n 
intérêt excep t ionne l est é v i d e m m e n t to ta lement incompat ib le avec une poli t ique 
de t ransfer t de ces ba t r ac i ens . 

Enf in , b e a u c o u p d ' o p é r a t i o n s de t rans fe r t méconna i s sen t les in féoda t ions terri-
toriales qui lient l 'animal par exemple à son lieu de pon te , où il r e tourne parfois 
obs t inément m ê m e quand le b io tope a é té mis à s e c ! Une meil leure connais -
sance de l ' é thologie des e s p è c e s devra i t souvent pe rme t t r e d ' év i t e r bien des 
opéra t ions vouées à un échec cer ta in . 

En G r a n d e - B r e t a g n e , un g roupe d ' éco l i e r s par t ic ipant à une telle opéra t ion de 

repeup lement de mare s , a e f fec tué son principal p ré lèvement de ba t rac iens dans 

un é tang où un spécial is te effectuai t depu i s de n o m b r e u s e s a n n é e s des recense-

ments numér iques des t inés à des é t u d e s d é m o g r a p h i q u e s et é t h o l o g i q u e s 4 4 . 

P réc i sons q u ' u n t ransfer t dans un ja rd in zoologique ou d a n s un j a rd in bo tan ique 

n 'es t pas t ou jou r s possible et ne résoud en rien le p rob lème de la p rése rva t ion 

des b iocénoses . object i f pr imordial de la p rése rva t ion de la na tu re . 

Les r e sponsab le s de l ' aménagemen t du ter r i to i re doivent d o n c se rés igner : le 

t ransfer t d ' o r g a n i s m e s m e n a c é s n 'es t pas une panacée ; c ' e s t la p rése rva t ion des 

sites e u x - m ê m e s qui doit res ter le seul object i f de nos in te rven t ions . Que faire 

alors lo r squ 'un site est i r rémédiab lement c o n d a m n é par un a m é n a g e m e n t dont il 

faut souhai te r qu ' i l soit au moins ind ispensable à la co l lec t iv i t é ! On ten te a lors 

malgré tout un t r ans fe r t , en veillant à publier la chose et en s ' en tou ran t d ' u n 

nombre de ga ran t i es excep t ionne l l e s : sé lec t ionner un ou plus ieurs b io topes 

aussi p roches que poss ible de celui qui se ra dé t ru i t , é l iminer à tout prix le r isque 

d ' a l t é r e r le site où le t ransfer t se f e r a , p r end re un échant i l lon suff i sant lors du 

t ransfer t afin de r e spec t e r la loi de l 'effet de g roupe (cf. S 4), local iser ponctuel -

lement les sites où se fe ra le t r ans fe r t , ne pas oubl ier de t r ans fé re r en m ê m e 

temps que l ' e spèce qui serait spéc ia lement m e n a c é e , tou tes les e s p è c e s qui lui 

sont liées de man iè re indispensable . 

Il fau t avoir la f r anch i se d ' a v o u e r que la g rande major i t é de ces ten ta t ives de 
t rans fe r t , malgré t ou t e s les p récau t ions pr ises , s ' e s t soldée par des é c h e c s et que 
la fragilité des r a res réuss i tes est v ra iment d i sp ropo r t i onnée par rappor t aux 
e f fo r t s consen t i s . 
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L'éco log ie ne peut donc d ic ter q u ' u n e seule s t ra tég ie : r éc l amer que les sites 

d ' in té rê t b iologique excep t ionne l soient cons idé rés c o m m e des « z o n e s t a b o u s » 

et que pour c e s sites r emarquab le s , une p ré séance abso lue soit a c c o r d é e aux 

impérat i fs éco log iques par rappor t aux beso ins é c o n o m i q u e s . T a n t que ce pos-

tulat de base de la p ro tec t ion de la na ture ne sera pas r e c o n n u , il n 'y aura pas de 

dia logue poss ible . 
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En ce qui concerne la disparition des espè-
ces animales, on consultera les listes des 
animaux menacés de disparition publiées 
par l 'U.I .C.N. (Union Internationale pour 
ia Conservation de la Nature), sous forme 
de classeurs de fiches de couleurs diverses 
selon la gravité des menaces qui pèsent sur 
les espèces. Ce sont les «Red Data 
Books » qui sont dressés à l'échelle mon-
diale. Des «listes rouges» paraissent ac-
tuellement dans divers pays, établies à 
l'échelle nationale. On consultera en ou-
tre : 

ALLEN, Gl. M., 1942. Extinct and Vanis-
liing Mammals of Western Hemisphere. 
American Committee for International 
Wild Life Protection. New York. 
FITTER. R., 1970. Les animaux sauvages 
en voie de disparition dans le monde. Ar-
thaud, Paris. 

HARPER. Fr. . 1945. Extinct und Vanis-
liing Mammals of the OUI World. Ameri-
can Committee for International Wild Life 
Protection. New York. 
STREET. Ph.. 1961. Vanishing animais. 
Dutton. New York. 

T H E V E N I N . R.. mi. La faune disparue 
de France. Payot. Paris. 
VESEY-F1TZGERALD. Br.. 1969. The 
vanishing wild life of Britain. MacGibbon 
& Kee. London. 

ZISWILER. V.. 1965. Bedrolite und aus-
gerottete Tiere. Verstandl. Wissensch.. 
Berlin (Bd. 86). 

2 Un agent étant une entité matérielle et 
énergétique organisée et bien individuali-
sée. s 'exerçant par exemple à travers des 
interventions physiques et chimiques va-
riées. d 'une manière complexe par l'effet 
cumulatif, synergique ou dialectique des 
éléments factoriels. il est bien légitime de 
parler d '«agent» plutôt que de «facteur» 
biotique, contrairement à un usage ré-
pandu. 

Sur cette nuance, consulter l 'ouvrage très 
riche d'information de Roger MOLINIER 
et Pierre VIGNES: Ecologie et Biocénoti-
que. Les êtres vivants, leurs milieux, leurs 
communautés. l'environnement. Dela-
chaux & Niestlé. Paris: 1971. 

1 La recherche autécologique cède le pas 
en Europe occidentale continentale devant 
la recherche synécologique. en tous cas en 
ce qui concerne l'étude du tapis végétal. 
Les anglo-saxons sont par contre plus en-
clins à entreprendre de telles études. En 
botanique, on peut citer comme exemple à 
suivre la Flore écologique des îles britan-
niques qui paraît dans le Journal of Eco-
logy. 

4 Comme travaux de base sur les relations 
entre l'écologie et l 'aménagement du ter-
ritoire, consulter: 

ATWOOD, S.S.. 1970. Land Use and Wild-
life resources. Nat. Acad. Sci.. Committee 
Agric. Land Use and Wildl. Res.. Was-
hington DC. 

BOUGHEY. A.. 1971. Man and the Envi-
ronment. Macmillan. New York. 
BRAINERD. J. . 1973. Working with Na-
ture : a practical Guide. Oxford University 
Press. London. New York. 
CALDWELL. L.K.. 1970. Authority and 
responsihility for environmental adminis-
tration. Ann. Amer. Acad. Pot. Soc. Sci.. 
389: 107-115. 

COX. G.W.. 1969. Readings in Conserva-
tion Ecology. Appelton. New York. 
DASMANN. R.F. . 1972 (3), Environmen-
tal Conservation. J. Wiley & Sons. New 
York. 

DASMANN. R.F.. MILTON. J.-P., 
FREEMAN. P.H.. 1973. Ecological Prin-
ciples of Economie Development. J. Wiley 
& Sons. London. New York. 
EHRL1CH, P.A., EHRL1CH. A.H.. 1970. 
Population. Resources, Environment. 
Freeman & Co, San Francisco. 
JOHNSON. C.E. (editor). 1970. Eco-Cri-
sis. J. Wiley & Sons, New York. 
KENDEIGH. S.C.. 1974 (2). Ecology with 
spécial reference to Animais and Man. 
Prentice-Hall. Englewood Cliffs, New Jer-
sey. 

KLATZMANN. P.. 1975. Nourrir dix mil-
liards d'hommes. Pr. Univ. Fr.. Paris. 
LEBRUN. J.. 1968. Acad. rov. Belg.. Bull. 
Cl. Sci.. 5'' sér.. 54: 1131-1138. 
ODUM, H.T. . 1971. Environment, Power 
and Society. Wiley-Intersciences, London. 
RAMADE. F.. 1974. Eléments d'écologie 
appliquée. Action de l'homme sur la bio-
sphère. Edisciences, MacGraw-Hill. Paris. 
REY. P.. 1967. Mém. Acad. Toulouse. 
129:89-95. 

THOMAS. W.L. , 1956. Mans Rôle in 
changing tlie face of the Earlli. University 
of Chicago Press, Chicago. 
WATT. K.. 1974. Principles of environ-

mental Science. MacGraw-Hill. New 
York. 
Pour une bibliographie écologique de base, 
consulter les pages 10 à 21 du document 
suivant, publié anonymement: 
«Initiation à l'Ecologie animale.» Biblio-
graphie de base destinée aux professeurs 
de biologie de Belgique. Addendum aux 
numéros 50. 51 et 52 de la série «Docu-
mentation». Ministère de l'Education Na-
tionale. Bruxelles. 1976. 

5 Sur ces notions fondamentales, consulter 
la bibliographie citée ci-dessus (S 4 in fine). 
Pour l'historique du concept, voir surtout 
KENDEIGH. op. cil. (chap. 16) et 
P. A. COLIN VAUX. 1973: Introduction to 
Ecology. J. Wiley & Sons. New York 
(chap. 8 et ss.). 
Actuellement les auteurs distinguent de 
plus en plus souvent la niche trophique de 
la niche spatiale. Rappelons qu'il ne peut 
pas y avoir de population stable de deux 
ou de plusieurs espèces au sein d 'une 
même niche: c'est le principe d'exclusion 
par compétition — «une espèce - une ni-
che» — ou principe de Gause (cf. 
GAUSE. G.F. . 1934. The struggle foi-
existence. William & Wilkins Co.. Balti-
more). 

6 De telles recherches restent trop rares 
malgré leur très grand intérêt. Signalons 
comme exemples dont on peut s 'inspirer: 
D1CKINSON. C.H. , PFARSON. M.C. & 
WEBB. D.A.. 1964: Proceed. Rov. Irisli 
Acad.. B 63: 291-302. 

FROCHOT. B.. 1971. La Terre et la Vie, 
118 (2): 145-182. 
GUYOT, L.. 1951: C.R. Somm. Séa. Soc. 
Biogéogr.. 28. 329: 3-15. 

GUYOT, L., 1955, Vegetatio. 7: 321-354. 

KENDEIGH. S. Ch.. 1945, Auk, 62: 418-
436. 
MacAR'l HUR. R.H.. 1958. Ecology. 39: 
599-619. 

7 L'examen des plans de secteur a provo-
qué l'élaboration de nombreux documents 
critiques, dont les principaux furent cen-
tralisés et diffusés par Inter-Environne-
ment Wallonie (Secrétariat permanent: rue 
d'Arlon. 25. 1040 Bruxelles). Quelques do-
cuments furent publiés indépendamment et 
on peut relever par exemple: 

- Pour la province de Liège: R. HER-
MANN: Hautes Fagnes. 1976. n" 4: pour 
la ville de Liège: Le Vieux Liège, n" 217. 
III. II. 1977: pour Verviers-Eupen: Les 
Natur. belges. 57 (10-11): 236-238. 1976 et 
Le Vieux Liège, n" 208, III. 2. 1976: pour 
Huy-Waremme: Le Vieux Liège, n" 209, 
III. 3. 1976. 

- Pour la province de Luxembourg: 
G. MATAGNE et G.H. PARENT: Ré-

flexions sur les plans de secteur concer-
nant la province de Luxembourg: Ardenne 
et Gaume. 1973: 41 pp. (examen des avant-
projets) et. des mêmes auteurs: Natura 
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Mosana, 29 (I): 3-6. 1976; id.. 30 (3): 
76-77. 1977. On trouvera clans les dossiers 
relatifs à la province de Luxembourg les 
exemples qui illustrent chacune des criti-
ques évoquées dans le texte. 
- En général: R. SCHOONBRODT: Plans 
de secteur. Aménagement du territoire. 
Urbanisme. Fondation Travail-Université, 
1975. 

* Voir à ce sujet : 

DUVIGNEAUD. P.. 1966. De l'observa-
tion des paysages comme base d'un ensei-
gnement rénové à la biologie. In: Pour un 
enseignement rénové des sciences. Biolo-
gie moderne. Son rôle dans l'éducation. 
O.C.D.E. . Paris; pp. 37-52. 
Ce n'est pas par hasard que l 'auteur a 
choisi comme exemple le paysage de Han-
sur-Lesse. qui se prête admirablement bien 
à une telle analyse. Voir aussi: 
PARENT. G .H. . 1966. Logique du peu-
plement végétal du Parc National de Lesse 
et Lomme. In: Han-sur-Lesse 1964. Rap-
ports scientifiques des Camps Internatio-
naux des Jeunesses Scientifiques de Belgi-
que. sect. enseign. offic.. Minist. Educ. 
Nation. & Cuit.: pp. 40-75. 

9 Pour les Monuments, le modèle le plus 
remarquable est l 'étude que Georges MA-
TAGNE a consacrée aux lavoirs de la pro-
vince de Luxembourg (Ami. Instit. Ar-
chéol. Lux., CV. 1974: 1-176. carte, ill.). 
La démarche est exactement la même que 
pour des sites scientifiques : I" Inventaire 
exhaustif accompagné d'une carte: 2" Es-
sai de typologie; 3" Les dossiers transmis 
pour classement à la Commission royale 
des Monuments et des Sites concernent les 
lavoirs les plus représentatifs de chaque 
catégorie, de façon à préserver la diversité 
architecturale et, au sein de chaque caté-
gorie, on sélectionne les monuments les 
plus dignes d 'être conservés. Il est regret-
table que les décisions de classement aient 
été prises sur la base de l 'examen indivi-
duel des lavoirs, alors qu'un examen col-
lectif de l 'ensemble des dossiers aurait 
conduit à une sélection plus légitime. 

10 C'est surtout l'école néerlandaise de 
phytosociologie qui a développé ces 
concepts. Les notions de limes convergeas 
et de limes divergeas sont dues à C.G. 
VAN L E E U W E N (Het Verband tussen 
natuurlijke en anthropogene landschap-
svormen. Oorteria. 2: 93-105. 1965). Les 
concepts furent appliqués par exemple à 
l 'étude des formations littorales, dunes et 
prés salés, par E. VAN DER MAAREL: 
Dutch studies on coastal sand dune végé-
tation. especiallv in ihe Delta région. 
Wentia. 15: 47-82. 1966) et par V. WES-
T H O F F . C.G. VAN LEEUWEN & 
M.J. ADRIAN1 (Enkele aspecten van ve-
getatie en bodem der duinen van Goeree in 
liel bijzonder de contactgordels tussen 
zout en zoet milieu. Jaarb. 1961 Wetensch. 
Genootsch. Goeree-Overflakkee : 46-92. 
1962). 

11 Consulter principalement : 
DELELIS-DUSOLL1ER. A.. 1973: 
Contribution à l'étude des liaies, des four-
rés préforestiers, des manteaux sylvaliques 
de France. Thèse. Univ. de Lille. 1973: 
IV111 j + 146 pp., 14 tab. h.t. 
D1EKJOBST. H.. 1964, Natur u. Heimat, 
24: 69-75. 

DIEKJOBST. H., 1967 a, Natur u. Hei-
mat. 27: 19-25. 
DIEKJOBST, H.. 1967 b, Abliandl. Lan-
desm. Naturk. Munster, 29 (1): 1-39. 
DIERSCHKE, H.. 1974a, Scripta Botan. 
(Gôttingen), 6: 1-246. 
DIERSCHKE. H.. 1974b. Min. Florist.-
Soziol. Arbeitsgem.. N.F. 17:27-38. 
DOING KRAFT, H.. 1955, Jaarb. Nederl. 
Dendr. Veren., 20: 169-201. reprint : Bel-
montia. Il, 1. 1957. 

DOING KRAFT. H.. 1962. Wentia. 8: 
1-85. 
DOING KRAFT. H.. 1963 a. Mededel. 
Landbouwhogeschoo! Wageningen. 63 (2): 
1-60. 

DOING KRAFT. H.. 1963 b, Acta Botan. 
Neerl., 12: 263-266. 

FORSTER. M.. 1975. Mitt. Florisi.-Soziol. 
Arbeitsgem., N.F. 18:259-264. 
GALLANDAT. J.D.. 1972. Bull. Soc. 
Neuchâtel. Se. Nat.. 95 : 97-111. 

GAUCKLER. K.. 1938, Ber. Baver. Bot. 
Gesellsch. Munchen. 23: 1-134. 

G1LS. H. van -, 1975. Vorlrag. Intern. 
Sympos. Rinteln, 1975. 
GORS, S. & MULLER. T. , 1969. Mitteil. 
Florist. -Soziol. Arbeitsgem.. N.F. 14: 
153-168. 
JAKUCS, P.. i960. Acta Bot. Hangar.. 6: 
267-303. 
JAKUCS, P.. 1967 a. Contrihutii Bol.. 
1967: 159-166. 
JAKUCS, P.. 1967 b. Guide Excurs. In-
tern. Geobot. Sympos. Ungarn. 5-10. VI. 
1967: pp. 77-80.' 

JAKUCS. P.. 1968. Acta Bot. Hungarica. 
14: 281-314. 

JAKUCS. P.. 1969. Acta Bol. Croatica. 
28: 161-170. 
JAKUCS. P.. 1970. Vegetatio. 21 (1-3): 
29-47. 
JAKUCS. P.. 1972. Dynamische Verbin-
dung der Wàlder und Rasen (Quantitative 
und qualitative Untersuchungen uber die 
synôkologischen. phylozônologisclien und 
strukturellen Verlialtnisse der Wald-
sciumej. Akademiai Kiado. Budapest, V. 
Altkotmany, U.2I; 228 p. 

KAISER. E., 1950: Ber. Baver. Bot. Ge-
sellsch. Erforsch. Heim. Flora. 28: 125-
180. 
KNAPP. R.. 1976. Docum. Pln losociol.. 
15-18: 71-75. 
MAHN. E.G., 1957. Wiss. Zeitschr. Univ. 
Halle Wittenberg, Math.- Natur. Kl.. 6: 
177-208. 

MARSTALLER. R.. 1970. Feddes Re-
pert.. 81 (6-7): 437-458. 
MOOR. M., i960, Bauhiniu, I: 211-221. 
MULLER. Th.. 1962. Mitt. Florist. Soziol. 
Arbeitsgem.. N.F . . 9: 95-140. 
MULLER. Th. . 1966. In: Die Natur- und 
Landschqftschutsgebiete Baden-Wurttem-
bergs. 3. Der Spilzberg bei Tiibingen: 
pp. 278-475. 

OBERDORFER. E.. 1972. Beitr. Naturk. 
Forsch. SW.-Deutschl.. 31 : 87-90. 
OBERSCHELP. I.. 1964. Natur u. Hei-
mat. 24: 47-49. 

PASSARGE. H.. 1967. Feddes Repert. 74: 
145-158. 

PETRUCK, Ch., 1969: Natur u. Heimat. 
29: 128-130. 

TUXEN. R., 1950. Mitteil. Geogr. Ges. 
Hamburg. 50: 85-117. 

TUXEN. R.. 1962: Mitteil. Florist.-Soziol. 
Arbeitsgem.. N.F. 9: 296-300. 

TUXEN. R.. 1967, Contrib. Bol. (Cluj). 
1967: 431-453. 

TUXEN. R.. & N E U M A N N . A., 1950. 
Mitteil. Florist.-Soziol. Arbeitsg., N.F. 2: 
169-171. 

WAGNER. H.. 1969. Vegetatio. 18: 91-
103. 

WEBER. H.E.. 1974. Osnabriicker Na-
tunviss. Mitteil.. 3: 143-150. 
WENDELBERGER. G.. 1954: Ange-
wundte PJlanzensoziol.. 1954: 573-634. 
WENDELBERGER. G.. 1956. Verôffentl. 
Geobot. Instit. Riibel. 35: 77-113. 
W1TTIG. R.. 1976. Abliandl. Landesm. 
Naturk. Munster Westf. 38 (3): 1-78. 

12 Le mot rhizoclone correspond à un 
concept morphologique qui désigne le ré-
sultat d 'une multiplication végétative par 
les racines. De nombreux axes aériens, à 
première vue indépendants les uns des au-
tres, ne constituent que des rejets apparte-
nant au même individu. Le mot polycor-
mon correspond à un concept phytosocio-
logique qui désigne la formation de colo-
nies végétales réalisées par multiplication 
végétative mettant en jeu des organes di-
vers selon les cas: rhizomes, stolons, re-
jets latéraux, bourgeons souterrains, etc. 
Ce sont les travaux de PENZES qui sem-
blent avoir, les premiers, démontré la si-
gnification phytosociologique et relictuelle 
que ces colonies pouvaient avoir. JA-
KUCS a quant à lui insisté surtout sur leur 
rôle dans les groupements de lisière. 
D'autres travaux illustrent l 'importance de 
ces polycormons en tant qu'élément phy-
sionomique important du paysage végétal. 
Consulter: 

HARD, G.. 1973. Natur u. Landschaft. 48 
(9): 253-255. 

JAKUCS. P.. cf. travaux cités à la note 
précédente: 1969. 1970 et 1972. 
LOHMEYER. W.. 1975. Natur u. Land-
schaft. 50 (2): 39-41. 
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LOHMEYER. W.. & BOHN. U.. 1973. 
Nalur u. Landschaft. 48: 75-79. 
PENZES. A.. 1958. Biologia (Bratislava), 
13: 253-264. 
PENZES. A.. 196». Fragm. Flor. & Geo-
bot., 6: 501-515. 

13 Sur la situation actuelle du Chat sau-
vage en Belgique, consulter: 
PARENT. G.H. . 1974. L'Homme et la 
Nature (encart «Spécial Enseignement »). 
10; 16 pp., ill. 
PARENT. G.H. . 1975, Mammaliu, 39 (2): 
251-288. 

14 A propos de l'effet lisière, on peut citer 
comme exemples de travaux: 
ADAMS, C.C. . 1908, Auk. 25: 109-153. 
BARICK. F.B.. 1950, Roosevelt Wildl. 
Bull.. 9: 1-146. 

JOHNSTON. V.R., 1947. Condor. 49: 
45-53. 
KENDEIGH. S.C.. 1946. Ecology, 
27:226-245. 

KENNEDY. R.V.. 1958. Distribution of 
overwintering populations of insects in an 
oak-mupte forest of east-central Illinois. 
Thesis. Univ. of Illinois. 
ODUM, E.P.. 1950, Ecology. 31 : 587-605. 
SAUNDERS. A.A.A.. 1936, State Mu-
séum. Albanv. N.Y. , Handbook n" 16, 
174 pp. 

VAN W1NKLE, W. (Jr.), MARTIN. D.C. 
& SEBET1CH. M.J.. 1973. Ecology. 54 
(I): 205-209. 

15 Pour la Vipère aspic (Vipera aspis) par 
exemple, grâce à la technique du marquage 
au radiocobalt 60, on arrive aux chiffres 
suivants: la moyenne des déplacements 
annuels est de 884 mètres (239 à 1863 m 
donc forte variation individuelle) pour le 
mâle et de 377 m pour la femelle (108 à 
1183 m); l 'espace vital est de 30,1 ares 
pour le mâle et de 17.7 ares pour la fe-
melle. ces chiffres étant obtenus en multi-
pliant la longueur des haies par 3 m. lar-
geur moyenne. Voir: N A U L L E A U . G.. 
1966. Vie et Milieu, sér. C. 17 (I): 461-509. 
Comparer avec SAINT-GIRONS. H.. 
1952. Année Biolog.. 27 (11-12). 1951, 755-
770 et Ann. Se. Nalur. Zool.. II. 14, 1953: 
263-343; et avec DUGUY. R.. 1963, Vie et 
Milieu. 14 (2): 311-443. 

16 A travers la littérature abondante qui 
concerne le problème de la préservation 
des haies, on peut épingler les travaux sui-
vants qui méritent d 'être consultés par 
priorité en raison soit de la densité d'in-
formation qu'ils comportent, soit du ca-
ractère inédit de celle-ci : 
Auteurs divers. 1965. Les Talus. Penn Ar 
Bed. 41. 

Auteurs divers. 1968. In: R. TUXEN 
(editor), Pflanzensoziologie und Land-
schaftsôkologie. Junk. Den Haag. 

Anonyme, s.d. (vers 1973'.'). Remembre-
ment et Aménagement du milieu naturel. 
Républ. Franç.. Minist. de l'Agric.. Direct. 
Aménagt. rural et struct. (32 pp. non pa-
giné !). 

AMOREUX. 1787! Mémoire sur les haies 
destinées à la clôture des prés, des 
champs, des vignes et des jeunes bois. Cu-
chet; 238 pp. 

AUBERT de la RUE, A.. 1950, La Na-
ture. 3177: 1-8. 

AUFRÈRE, L., 1929. Ann. Géogr.. 38: 
529-560. 

BOULLARD. B.. 1970, La forêt privée, 
72: 64-90. 

CHRISTIANSEN, A.. 1907. Die Heimat 
( Kiel). 17: 34-40. 

CHRISTIANSEN, W.. 1951. Die Heimat 
(Flensburg). 51: 52-55. 
CROZIER. A.. 1944. Bull. Assoc. Géogr. 
Fr.. 1944: 29-30. 

DELASPRES, J.. 1948. Etudes Rhodan.. 
1948:15-23. 
DH1EN. R.. 1972. Rev. Fédér. Fr. Soc. 
Se. Natur.. 31' sér.. I I . n"49: 112-116. 
FLATRES, P.. 1949. Chron. Géogr. pays 
celtes (Rennes). 1949: 4-14. 15-23. 
G E H R E N . R.V., 1951. N. Arch. Nieder-
sachs., 26 (6): 555-574. 
GE1GER. R., 1951, Erdkunde 5 (2): 106-
114. 

G E N D F B I E N . J.-F., 1971. Aveu, 7 (5-6): 
157-172. 
GEORGF.L. M.. 1955, L'école vosgienne. 
23 (5): 23-24. 

G E O R L E T T E , R.. 1954. Ann. Gembloux, 
1954: 171-184. 

GROENMAN, v. WAATF.R1NGE, W.. 
1970. Ber. Rijksdienst v.l,. Oudheidk. Bo-
demonderz., 20-21:295-299. 
GUYOT, G.. 1963. Ann. Agron.. 14: 429-
488. 

HABF.R. W.. 1966a. Wild u. Hund. 69 (6): 
138-140. 
HABER. W.. 1966 b, Natur u. Heimat. 
26: 166-172. 
H A R T K E . W . . 1951. Erdkunde. 5 (2): 132-
152. 
HEROLD. W.. 1949 a, Zeitschr. Pflanzen-
krankh.. 56: 270-284. 
HEROLD. W.. 1949 b. Forsch. u. Fort-
sehritte (Berlin). 1949: 116-117. 
HILF, H.H. . 1951. Forstarchiv (Hanno-
ver), 22: 106-109. 

JESSEN. O.. 1937. Mitteil. Géogr. Ges. 
Hamburg.. 45: 7-58. 
KAISER. H., i960, Zeitschr. Acker- u. 
PJlanzenbau. 111 : 46-72. 

KEIL. K.. 1966: Natur u. Heimat. 26: 
141-154. 

K O C H . C . . 1936. Die Heimat. 46: 181-185. 
KREUTZ. W., 1938. Bioklimat. Beibl.. 5: 
10-16. 
KREUTZ, W., 1952. Der Windschutz. 
Dortmund; 167 pp. 

LAPOIX. F. & TERRASSON. F.. 1972, 
In: Les Nuisances dans les activités rura-
les (tome IV du Précis Général des Nui-
sances. S.A.. TERNISIEN, édit.). G. Le 
Prat, Paris; pp. 123-171. 
LOHMEYER, W.. 1949. Mitteil. Florist.-
Soziol. Arbeitsgem., N.F. 1 : 78-81. 
LÛTJOHANN. H.. 1940. Die Heimat. 50: 
101-106. 

MAILLOUX. M.. 1974. La Forêt privée. 
97: 53-78. 

MOLINIER. R. & VIGNES, P.. 1971, 
Ecologie et bioeénotique. Delachaux & 
Niestlé. Paris; cf. pp. 297-307. 
OLSCHOWY. G. (édit.). 1959, Schriftenr. 

f . Flurbereinig. (Stuttgart). 22; 132 pp. 
PEITZMEIER. J. . 1950, Natur u. Heimat. 
9: 30-37. 

PETIT, M., 1942, Bull. Soc. belge Et. 
Géogr.. 12: 125-222. 

PFEIFFER. H., 1942. Au s der Heimat 
(Neumiinster). 55: 106-110. 
POLLARD. E.. HOOPER. M.D. & 
MOORE. N.W.. 1974. Hedges. Collins. 
The New Naturalist. London; 256 pp. 
SCHMITT, C.. s.d. (v. 1937?). Die Hecke 
als Lebensgemeinsehqft. Quelle u. Meyer, 
Leipzig; 36 pp. 

SMEETS, M., 1929. Bull. Soc. rov. 
Géogr. Anvers, 49: 236-237. 
SOLTNER. D., 1975 (2). L'arbre et la 
haie. Coll. Se. & Techn. Agric.. Saint-
Germain-sur-Loire; 100 pp. 
STEUBING, L.. 1953. Oikos, 4: I 18. 
STEUBING. L.. 1955, Plant & Soil. 7: 
1-25. 

STEUBING, f... 1962. Biol. Zentralbl., 
81: 585-596. 
STEUBING. L., 1964. Umschau. 64 (3): 
84-87. 
TERRASSON. F. & TENDRON. G.. 
1975. Evolution et conservation des boca-

ges européens. Coll. «Sauvegarde de la 
Nature», 8; Conseil de l 'Europe, Stras-
bourg: 48 pp. 

TISCHLER, W.. 1948 a. Beitr. Agrar-
wiss., 2: 50-55. 

TISCHLER. W.. 1948 b, Zool. Jaarb.. 
Abt. Svst. Ôkol. Geogr. (Jena), 77: 283-
400. 

TISCHLER. W.. 1950. Zool. Anzeig.. 
Suppl., Bd 145: 1000-1015. 
TISCHLER. W.. 1965. Agrarôkologie. 
Jena; 499 pp. 

WEBER. H.E. . 1967. Mitteil. Arbeitsgem. 
Florist. Selileswig-Holstein u. Hamburg. 
15. 

WOELFLE. M.. 1938. Forstwissen. Cen-
tralbl., 60: 15-28. 

17 La définition de «l'effet de masse» 
donnée ici est celle des zoologistes. Ma-
lencontreusement. la même désignation est 
utilisée par les botanistes avec toute autre 
signification, car ils désignent ainsi la rési-
lience d 'un groupement végétal, c'est-à-
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dire l'inertie qui lui permet de résister aux 
variations du milieu extérieur: le caractère 
fermé d 'une végétation s 'oppose à l'appa-
rition d'autres espèces; le microclimat créé 
par le tapis végétal assure les conditions 
favorables aux germinations; des sécré-
tions radiculaires s 'opposent aux envahis-
sements d 'autres espèces; les polycormons 
ont le même effet (cf. note 12); la plasticité 
écologique des espèces constituant la bio-
cénose contribue à son homéostasie. 

'* Etudier les fluctuations numériques 
d 'une espèce végétale sur une période 
prolongée n'est pas un exercice de style, à 
caractère écologique, qui serait dépourvu 
de signification ! Bien des phénomènes de 
régression jugés alarmants et parfois 
consignés comme des disparitions totales 
n'étaient en réalité qu 'une phase transi-
toire d'une fluctuation s'étendant sur une 
période de vaste durée. Ainsi, les fluctua-
tions d 'une orchidée (Anacamptis pyrami-
dalis) dans les dunes hollandaises ont pu 
être mises en rapport avec la dynamique 
des dunes, elle-même déterminée par 
l'équilibre entre les précipitations et les 
prélèvements d'eau (STERK. 1976 b). 
Consulter par exemple les travaux sui-
vants : 

B1JLEVELD. A.H. , 1936, De Levende 
Natuur, 41 (5): 141-145. 

MENNEMA. J., 1974. Gorteria. 7 (6): 99-
ICK). 

MENNEMA. J., 1975, De Levende Na-
tuur, 78 (2): 29-31. 

STERK. A.A., 1976 a, Gorteria, 8 (1): 
1 - 1 1 . 
STERK. A.A.. 1976 b .Gorteria, 8 (5): 81. 

" Les travaux d'éthologie consacrés au 
problème du territoire dans le règne animal 
et chez l 'homme sont très nombreux. C'est 
un peu paradoxalement vers un ouvrage de 
vulgarisation, qui n'est pas écrit par un 
spécialiste, mais qui a été rédigé avec 
énormément de conscience et en s'entou-
rant de nombreuses garanties que l'on peut 
orienter le lecteur soucieux d'approfondir 
la question à partir des 245 références que 
comporte la bibliographie de cet ouvrage. 
Voir: 

ARDREY. R.. 1967, L'impératif territorial 
(titre de couverture). Le territoire. Enquête 
personnelle sur les origines animales de la 
propriété et des nations. Stock. Paris; 
299 pp. (Edition originale américaine, 
1966: The territorial Imperative. Athe-
neum, New York; XII + 390 pp.). 
Voir aussi (non cités par ARDREY): 
BURCH. W.R. & alii 1972, Social Behu-
viour. Natural Resources and the Envi-
ronment. Harper & Row. New York. 
CLARK. C.. 1968. Population Growth and 
Land Use. Macmillan. London. 
SEARS. P.B., 1958. The inexorable pro-
blem ofspace. Science. 127: 9-16. 

20 Consulter: 

BOULDING. K.E. , 1966 a. The écono-
mies of the coming spaceship earth. In: 
Environmental Quality in u Growing Eco-
nomy. Resources of the Future. John 
Hopkins Press. Baltimore; pp. 3-14. 
BOULDING. K.E. . 1966 b. Economies 
and Ecology. In: DARLING. F.F. & 
MILTON. J.P. (edit.): Future Environ-
nions of North America. Natural History 
Press, Garden City, New York: 785 pp. 
(pp. 285-234). 

21 La réalité est moins caricaturale, car à 
côté du climax unique ou climax climati-
que existe aussi le climax stationnel ou 
groupement permanent, l'essaim climaci-
que et les pseudo-climax qui groupent 
para-, pro-, dys- ou plagio- et fireclimax. et 
enfin le plésioclimax. Consulter notam-
ment : 
AUBRF.VILLE. A., 1970, Adansonia. sér. 
2. 10 (4): 439-497. 

CA1N. St. A.. 1939. Amer. Midi. Natur.. 
21: 146-181. 

C L E M E N T S . F.E. , 1936. J. Ecol., 24: 
252-284. 

CLEMENTS, F.E. . 1942, Chron. Botan.. 
7: 241-243. 
DUCHAUFOUR. Ph.. 1966. Oecologia 
Plantarum. I: 165-174. 
PHILLIPS. J.. 1934-35, Journ. Ecology. 
22: 554-571. 23: 210-246. 488-508. 
TÙXF.N, R., 1933, Nederl. Kruidk. Ar-
chief. 43: 293-309. 

TÙXEN, R. & DIEMONT. H., 1937, 
Jaliresb. Naturhist. Ges. Hannover. 88-89: 
73-87. 

WHITTAKER. R.H.. 1951. Northwest 
Sci.. 25: 17-31. 

WHITTAKER. R.H.. 1953. Ecol. Mo-
nogr., 23: 41-78. 

22 Voir la célèbre controverse qui opposa 
H. GAUSSEN aux forestiers à propos des 
forêts pyrénéennes: 

GAUSSEN. H.. 1950. Le dynamisme des 
biocénoses végétales. Coll. Intern. 
C.N.R.S. . Ecologie. Paris. 20-25. II. 1950. 
GAUSSEN. H., 1964. Rev. Forest. Fr.. 
16: 946-947. 

SCHAEFFF.R. R., 1965, Rev. Forest. Fr.. 
17: 232-233. 

BARTOLI. Ch., 1965: Rev. Forest. Fr.. 
17: 297-300. 

GAUSSEN. H.. 1965. Rev. Forest. Fr.. 
17: 452-454. 

21 Recommandons vivement la lecture des 
pages 4M à 415 de ODUM. E.P.. Funda-
mentals of Ecology. Saunders. Philadel-
phia. 1971 (3). 

24 11 existe encore en Europe quelques fo-
rêts vierges ou forêts redevenues sauva-
ges: en Pologne, la forêt de Bialowieza; en 

Yougoslavie, la forêt de Perucica des Al-
pes dinariques et quelques massifs situés 
dans le NW du pays; en Roumanie, la forêt 
de Pietra Mare dans les Carpathes; en 
Tschécoslovaquie, la forêt de Boubin: en 
Allemagne occidentale, le Bayerische 
Wald (cités d 'après P. ROIS1N. 1975. La 
forêt des loisirs. Pr. Agron.. Gembloux; 
234 pp.). 

Pour notre pays, où il n'est plus possible 
de réaliser quoi que ce soit d'équivalent à 
ces sites prestigieux, et où seule une poli-
tique de préservation de petites cellules fo-
restières a des chances d 'être réalisée, ce 
sont des exemples moins spectaculaires et 
bien plus modestes dont il faudra s'inspi-
rer. par exemple ceux qui sont réalisés: 
1. en Allemagne occidentale: 
LAMPRECHT. H . GÔTTSCHE, D.. 
JAHN. G. & PE1K. K. A us dem Walde. 
23: 1-231, Carte. 

ROST. F., 1971. Waldhvgiene (Wurzhurg), 
9 (3): 65-69. 

TRAUTMANN. W.. 1971. Scliriftenr. 
Landschaftspfl. u. Natursch.. 6: 203-208. 

2. en Suisse, par exemple dans le Jura: 
aucun travail ne traite spécialement des ré-
serves forestières et les informations sont 
éparses dans les publications de R. BACH. 
H. ETTF.R. W. LUDI. M. MOOR. 
J.L. RICHARD. Consulter surtout: 
LEIBUNDGUT. H . 1957, Journ. Forest. 
Suisse. 108 (7-8): 417-421. 

Sur un plan plus général, il faut recom-
mander vivement: T INKER. J.. 1974: 
New Scientist. 61 :819-821. 

25 Au sujet de la Forêt de Fontainebleau et 
de son partage en réserves biologiques, ré-
serves artistiques et zones économiques, 
consulter - La Voix de la Forêt ». bulletin 
de la société des amis de la Forêt de Fon-
tainebleau et plus particulièrement les arti-
cles de Henry FLON. 

Voir aussi: DOING KRAFT. H. & 
WESTHOFF. V.. 1959. Jaarb. Nederl. 
Dendrol. Verenig.. 21: 225-254; 
R.I.V.O.N. Medel. 64: Belmontia II (5). 
1960. 

Auteurs divers. 1948. Fontainebleau. Co-
mité français d'organis. confér. intern. 
prot. nat.: 103 pp. 

26 Sur la distinction entre forêt actuelle, 
forêt potentielle et forêt naturelle et 
comme exemple de carte, voir surtout: 
NEUHÀUSL. R.. 1975: Preslia. 47: 117-
128. 

TRAUTMANN. W.. 1973, Scliriftenr. f . 
Vegetationsk. 6: 1-172, carte. 
TUXEN. R.. 1956. Angew. Pflanzenso-
ziol., 13: 5-42 (abondante bibliographie). 
TUXEN. R.. LOHMEYER. W. & 
TRAUTMANN. W., 1961: Beil. Angew. 
Pflanzensoziol., 17. 

WALSEMANN, E.. 1967. Mitt. Florist. 
Soziol. Arbeitsgem.. N.F. 11-12: 243-244. 
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Ce dernier auteur recommande de ne pas 
parler de foret naturelle et potentielle mais 
bien d 'une forêt qui serait potentiellement 
naturelle ! 

27 Un même tapis végétal peut être carto-
graphie de deux façons fort différentes se-
lon les critères adoptés pour le définir. Si 
on adopte le classement phytosociologique 
de l'école zuricho-montpélliérenne, qui 
s'articule sur la notion d 'espèces caracté-
ristiques, on arrive à une carte de végéta-
tion qui pourra être fort différente de celle 
qui serait basée sur la notion de ceintures 
de végétation ou de séries. Un système 
fondé sur l 'analyse des groupes écologi-
ques donnerait un résultat proche mais 
également distinct, de même que celui qui 
accorderait la priorité au critère physio-
nomique (l 'espèce dominante) ou au critère 
basé sur les synusies. 
C'est ainsi que la végétation du Creux du 
Van, dans le Jura suisse, cartographiée par 
deux chercheurs relevant de deux écoles 
distinctes, apparaîtra au non-initié sous 
forme de deux documents non superposa-
bles. Voir à ce propos: 
MOOR. M. & SCHWARZ, U., 1957, 
Beitr. Geobot. Landesuuj'n. Schweiz, 37: 
Huber. Bern. 

Dans certains cas. par contre, c 'est le ju-
gement phytosociologique qui peut être 
mis en cause et on doit dans ce cas parler 
vraiment de controverse. Pour notre pays, 
on peut citer les conceptions divergentes 
relatives aux forêts du bassin de Mons et la 
mise au point faite récemment à propos de 
la forêt de Soignes, où l'on constatera 
l'utilité des données palynologiques pour 
l'établissement d 'un diagnostic phytoso-
ciologique. données rassemblées par RO-
CHE qui ne peuvent être réfutées. 
Consulter: 

DELVOSALLE, L. & VANDEN BER-
G H E N . C., 1959. Les Natur. belges. 40 
(2): 36-46. 

L1ENARD, U.G. . 1975. Livre blanc sur la 
gestion de la Forêt domaniale de Soignes. 
Numéro spécial du Bull. trim. ASBL Ligue 
des Amis de la Forêt de Soignes; 80 pp. 
ROCHE. E.. 1973. Les Natur. belges. 54 
(2): 57-88 (abondante bibliographie); repu-
blié dans : Soignes. 54(1-2): 17-47. 1973. 
Pour les forêts du bassin de Mons. voir: 
F A L K E N H A G E N . E.R. . 1968. Les Na-
tur. belges. 49 (1): 11-14. 
NOIRFAL1SE. A. & SOUGNEZ. N. . 
1963. Pédologie. 13: 200-215. 

2* Peu de travaux sont consacrés à ces 
problèmes, sauf aux Pays-Bas. à l 'occasion 
de l 'assèchement du Zuiderzee et de la 
zone Delta. Pour notre pays relevons, la 
première référence mise à part : 
BOURNERIAS. M.. 1959. Le peuplement 
végétal des espaces nus. Mém. Soc. Bot. 
Fr.. 300 pp. 

DEBEHAUT, C.. 1969. Les Natur. bel-
ges. 50 (9): 501-515 [terrils de charbonna-
ges 1. 

FROMENT. A.. 1975. Vegetatio. 29 (3): 
209-214 [tourbe après incendie]. 
HOUZEAU de LEHAIE, J.. 1914. Bull. 
Soc. rov. Bot. Belg.. 53: 119-187. 
HOUZEAU de LEHAIE , J. . 1924. Le 
Jardin d'Agrément. 3. n" 7 (juillet 1924): 
98-104 suppl. aux Natur. belges 5 (7). [co-
lonisation de sols nus à Spiennes et Saint-
Symphorien]. 

JACQUEMART. S.. 1958. Bull. Inst. roy. 
Se. Natur. Belg., 34 ( 11 ); 28 pp. (colonisa-
tion d 'une halde calaminaire], 
VANDEN B E R G H E N , C., 1943: Les 
Natur. belges. 24 (8): 135-139 |sables dra-
gués de la rive gauche de l 'Escaut]. 

29 Une littérature abondante est consacrée 
à la flore et à la faune calaminaire. Sur la 
liste de plus de 80 références qui s'y rap-
portent rien que pour notre pays, épinglons 
les travaux qui sont susceptibles d'éclairer 
les responsables de l 'aménagement du ter-
ritoire sur les sites qu'il conviendrait de 
protéger absolument et sur leur intérêt: 
Anonyme. 1959, Natura Mosana. 12 (I): 
13-16. 

Anonyme. 1971. Natuurhist. Maandbl.. 60 
(7-8):" 106-107. 

AUQUIER. P.. 1964. Bull. Soc. rov. Bot. 
Belg. , 9 7 : 99-130. 
DENAYER-DE SMET. S.. 1970. Bull. 
Instit. roy. Se. natur. Belg.. 46 ( 11 ); 13 pp. 
DUVIGNEAUD. P.. LEFEBVRE. C. & 
DENAYER-DE SMET. S., 1971. Bull. 
Jard. Bot. Nation. Belg., 41 : 69-80. 
HEIMANS. E.. 1914. De Levende Natuur. 
19 (2, 5. 6): 25-30. 96-103, 121-126. 
HEIMANS, J., 1936 a. Nederl. Kruidk. 
Arcli.. 46: 878-893. 

HEIMANS. J., 1936 b. Natuurwetensch. 
Iijdschr.. 18. 
HEIMANS. .1.. 1960. De Levende Natuur. 
69 (12): 265-270. 

HEIMANS. J. . 1961. Publ. Natuurhist. 
Genootsch. Limb.. 12: 55-71. 
HEIMANS. J. . 1971. Gorteria. 5 (7-10): 
153-158. 
HIRTZ. O. & PRAUTZSCH. H.J.. 1973, 
Lontzenerbach - Gôhltal an der Eyneburg. 
Vegetutionsabriss und landschaftliche Be-
deutung. Aachen; 24 pp. stencilé. 
KEKENBOSCH. J . . 1967. Parcs Nation.. 
22 (3): 104-112 et 22 (4): 139-148. 
LAMBINON, J. & AUQUIER. P.. 1964. 
Natura Mosana. 16(4): 113-131. 
LAWALREE. A.. 1956. Bull. Soc. roy. 
Bot. Belg.. 88: 94. 
L E F E B E R , Fr. V. & PETIT. J. . 1970. 
Natuurhist. Maandbl.. 59 (9): 128-136. 
LEFEBER. Fr. V. & PETIT, J . . 1974. 
Natuurhist. Maandbl., 63 : 161-166. 
LEFEBVRE, C.. 1967. Bull. Soc. roy. 
Bot. Belg.. 100 (2): 213-224. 
MAQUINAY, A.. RAMAUT. J .L. & PE-
TIT. J. . 1972. Les Natur. belges. 53 (9): 
470-474. 

MEERMAN. M.. 1970, Im Gôhltal. 8: 4-9. 
RAMAUT. J .L . , PETIT , J. & MAQUI-
NAY. J.. 1972, Les Natur. belges. 53 (9): 
475-478. 

SIMON, E.. 1975. Bull. Soc. rov. Bot. 
Belg.. 108 (2): 273-286. 

10 Sur le problème des territoires-refuges, 
nous devons renvoyer à notre travail et en 
particulier au deuxième volume (abondante 
bibliographie sur la question): 
PARENT, G.H. . 1974. Contribution à la 
phytogéographie de la Lorraine et des ré-
gions limitrophes. Thèse, Univ. de Lou-
vain; Labor. de Palynol. & de Phytoso-
ciol.: 2 vol.. 471 pp. 
Sur les rochers les plus remarquables de 
Belgique, voir: 
LER1CHE, M.. 1928, Bull. Club alpin 
belge. T sér. . V. n" 10: 201-209. 
RAHIR. E., 1930. Bull. Soc. roy. belge 
Géogr.. 54: 5-73. 

Diverses descriptions ont également été 
publiées dans la Revue alpine du Club al-
pin belge. 

" L'inventaire des stations occupées pâl-
ies deux lézards en Belgique est effectué. 
Voir: 
PARENT. G.H. . 1978 a et h. Les Natura-
listes belges. 59: 209-222 et 257-275. 

, 2 Sur l'intérêt faunistique des grottes, 
consulter notamment les ouvrages sui-
vants : 

ANC1 AUX, Dom Félix. 1950, Explorons 
nos cavernes. Edit. «Guide de la Nature» , 
Dinant (abondante bibliographie sur les 
grottes de Belgique: pp. 221-305 et sur la 
faune cavernicole: pp. 190-196). 
DELAMARE D E B O U T T E V I L L E , Cl.. 
1971, La vie dans les grottes. Que Sais-Je? 
P.U.Fr . , Paris. 
J E A N N E L . R.. 1926. Faune cavernicole 
de France, avec une étude des conditions 
d'existence dans le domaine souterrain. 
Encycl. Entomol.. VII, Lechevalier, Paris. 
J E A N N E L . R.. 1943, Les fossiles vivants 
îles cavernes. Gallimard, Paris. 
LERUTH. R.. 1939, La biologie du do-
maine souterrain et la faune cavernicole 
de la Belgique. Mém. Mus. roy. Hist. na-
tur. Belg.. n" 87; 506 pp.. 61 fig. (comporte 
la liste des travaux parus de 1907 à 1937). 
THINES . G. & TERCAFS, R., 1971. 
Atlas de la vie souterraine. A. De Vis-
cher. Bruxelles. 

VANDEL, A.. 1964, Biospéléologie. La 
biologie des animaux cavernicoles. 
Gauthier-Villars, Paris. 
L'inventaire spéléologique de la Belgique, 
par provinces, est publié par la Société 
Spéléologique de Wallonie. Voir aussi: 
V A N D E R S L E Y E N , P.. s.d.. Atlas des 
Grottes de Belgique. Cercle de Topogra-
phie souterraine; non paginé (plans). 
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VANDERSLF.YEN. P.. s.d.. même litre 
II"' partie). Centre Nat. Reeh. Scient. 
Souterr., Liège; 45 pp. 
VANDERSLEYEN. P.. 1967, même litre 
(2'' partie). Instit. roy. Se. natur. Belg.. 
Doc. de Travail, n" 5, Bruxelles; 50 pp. 
DE BLOCK. G. & FONTAINE, J.P.. 
1968. Bibliographie spéléologique belge. 

Editions spéléologiqnes belges. 1907-1964 
(avec en appendice la liste des ouvrages à 
caractère spéléologique édités en Belgi-
que): 80 pp. 

DE BLOCK. G. & FONTAINE. J.P.. 
1974. Bibliographie spéléologique belge. 
Editions spéléologiqnes belges. 1965-1969-, 
VIII + 97 pp. 

DE BLOCK. G.. 1976. Bibliographie spé-
léologique belge. Editions spéléologiqnes 
belges. 1970-1974: X + 102 pp. 
Ces trois dernières références publiées 
par: Equipe Spéléologique de Bruxelles, 
ASBL. Bruxelles. 

33 Informations complémentaires disponi-
bles au siège de la Commission Nationale 
de Protection des Sites Spéléologiques (rue 
du Repos. 72, à 1180 Bruxelles). Consulter 
aussi: Cl. DE BROYER: Confluent (Na-
mur), 50. 

14 Un remarquable exemple en a été publié 
récemment : il s'agit du terrain de cendrées 
bordant l'ancienne gare de Sterpenich à la 
frontière belgo-luxembourgeoise : non 
seulement l'inventaire floristique de cette 
petite surface révèle un nombre particuliè-
rement élevé d 'espèces, mais la faune lépi-
doptérologique y était également remar-
quablement diversifiée. Voir: 
MEES, G. & PASTORET, P.P.. 1976. 
Pares Nation.. 31 (3): 176-205. 

35 Sur la flore des vieux châteaux en rui-
nes et sur la signification historique qu'elle 
revêt, consulter: 

Anonyme (E. SIMON), 1952. Bull. Union 
Soc. Franç. Hist. Natur. . 1 1 : 94-96. 
BELEZF.. M.. 1909-1910. a et b. Mém. 
Soc. Se. natur. Médic. S. & Oise. 19: 67-
103. 103-121. 

BOUVIER, R.. 1946. Les migrations vé-
gétales. Flammarion, Paris (voir pp. 7-10); 
310 pp. 

CHATIN. A.. 1861. Bull. Soc. Bol. Fr„ 8: 
359-365. 

CHEVALIER. A., 1897, Bull. Soc. Linn. 
Normandie. 5'' sér., vol. I, fasc. 1: 57-78. 
DHIEN. R.. 1966, Rev. Fédér. Fr. Soc. 
Se. Natur., 2'' sér.. 6 : 2 1 . 
FAUREL. 1... 1947. Bull. Soc. Bol. Fr.. 
94: 21-27. 

G1DON. F.. 1936. Monde des Plantes. 37, 
n" 218: 13-18: n" 219: 22-23. 
KIRSCHLEGER, F.. 1862.Bull. Soc. Bot. 
Fr., 9: 15-18. 

LEPAGE. 1860. Mém. Acad. Impér. Mé-
dec. Paris. 

LOHMEYER. W.. 1975. Natur. u. Land-
schaft. 50(11); 311-318. 
LOHMEYER. W.. 1976. Natur u. Land-
schaft. 51 (10): 275-283. 
RIGAUX. M., 1927. Bull. Soc. Hist. na-
tur. Ard.. 21 (34): 12-14. 
VOLLRATH, H., i960. Ber. Natunviss. 
Ges. Bavreuth. 10: 150-172. 
WALTER. E.. 1938. Bull. Soc. Nieder-
bronn. Hist. & Arcliéol.. n" 4; 19 pp. 

36 Sur la flore des murs, pour notre pays, 
consulter: 

DE RIDDER. M.. 1971-1974, Les Natura-
listes belges. 52 (9): 453-467. 1971; 53 (10): 
495-507, 1972: 54 (6): 255-266. 1973: 55 (5): 
213-233, 1974. 

En plus de la bibliographie figurant dans ce 
travail, consulter: 

BERNER, L.. 1950. Rev. BrxoL Licliénol. 
18 (1-2) : 82-86. 

BERNER. L., 1959. Bull. Soc. Linn. Pro-
vence, 22: 58-67. 

BERNER. L.. 1961 a. Bull. Soc. Linn. 
Lyon, 30: 75-78. 

BERNER. L., 1961 b. Bull. Soc. Linn. 
Lyon, 30: 153-157. 

BERNER. L.. 1965 a . A n n . Soc. Hortic. & 
Hist. natur. Hérault, 105 (3): 147-150. 
BERNER. L.. 1965 b. idem. 105 (2): 
85-87. 

BRANDICOURT. V.. 1905. Bull. Soc. 
Linn. N. Fr.. 17:38. 

COQUILLAT. M.. 1956.Bull. Soc. Linn. 
Lyon. 25 (7): 185-199. 
DHIEN. R.. 1963, L'Eduen. 25: 11-12. 
DHIEN. R.. 1964. Rev. Fédér. Fr. Soc. 
Se. nat, 3'' sér., 3 (13): 146-148. 
DHIEN. R.. 1966. Rev. Fédér. Fr. Soc. se. 
nul., y sér.. 5 (21):96-98. 
DHIEN. R.. 1965, L'Eduen, 36: 24-26. 
FITTER. R.S.R.. 1945. London s Natural 
Hisiorv. Collins. New Naturalisé London; 
282 pp. 

GAGNEPAIN. F.. 1897. Bull. Soc. Hist. 
natur. Antnn. P.V. Séa. 1897 & C.R. Exc. 
1893-97. 10 (2):230-262. 
LF.BRE. E., 1920. Petite histoire et flore 
des rues d'Aix-en-Provence. Aix. 
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