
objet cl'exonérer lcs déshérités c'lc la fortulc tlcs charges

llouvant leur incontl)er e11 ces circotrstallces tloulou-
rerlses. Notre ville ltosséclait une associatiotr r\ but sinri-
lairc dès le clébut clu XII" sièclc.

Des fidèles poussaietrt plrrs loin la prévoyartce . Dans
lcurs clispositions tcstanrentaires, ils spécifiaient cles

<lons, en vins surtout, 1)o11r les célébrants ou pour cles

menrbres d'institutions religieuses, att jour tles funé-
railles ou cle I'ctrscvelisscnreut. En r3zE, Ernekin de

faminne, qui, dans ses clcrnièrcs disl.rositiolrs, récla-
mait I'enterremcnt attx Frères llineurs (Hors-Château),
<léclare vouloir que scs cxécuteurs testan'rentaires rr fa-
chent bonne pittanchc r\ dcs Frères }lincttrs lc jour cie

sa sépulturc (') r. En faisant aiusi remettre aux reli-
gieux une forte portiorr r1e vin, le jour dit, les testatetlrs
cspéraieut que ces religieux rr chautcraient irlus lige-
nrcllt rr aux funérailles. Pareils legs ont été trombrenx
arl lnoyen âge et même postériettremeut.

Quant aux règlcs qrri présiclaieut àr 1'adnrinistratiotr
dcs sacrements ou ir d'arrtres cievoirs pastoraux elles
orrt varié à maiutes rcprises. Le zz octobrc r4jg, Jean
dc Ligne, prévôt de l,iégc, les concleusa conlll.rc suit (') :

t" Le recteur (curé) ou soll vicairc llc l)ctlt cletnart-
rlcr irlus cl'un floriir du Rhin cles persotrncs vivaut cle
letrrs rentes, qni contlacterrt mariagc clarrs urr licrr privé,
hors cle l'église. Si c(: solrt rles comtnerçants, il l)ercevra
lcs cleux tiers cle 1a sonrme, si ce sotrt clcs ouvricrs aisés,
la nroitié.

zo Il airra viugt sotts lrour clonncr la conruiunion et
I'extrême-onction hors cle l'églisc.

3" trn florin clu Rhin pour les obsèqrrcs (vigiles,
rncsse, etc.) cl'urr rcuticr ; lcs cleux tiers pour u1r com-
mcrçant ; 1e ticrs llour r1l1 ouvrier ; lc sonucttr aura
trois livrcs.

4o Lorsqu'un cléfrurt cst enterré hors tlc la paroisse,
lc recteur cloit se coutcnter clcs offrandcs apportées aux
olrsèqucs ct, si ccllcs-ci sc font aillcrrrs, il rcccvra un
florin (").

Sous I'ancierr réginrc, - ou vient dc lc constater -lc clergé paroissial lc connaissait pas de traitcmcnt. Il
dcvait vivre au nroyelr clc son casuel et des rcvctrus cles
fonclations évcntucllcs. Ainsi bon nonrbrc dc curés et
vicaires étaient réclrrits à la tr portiotl cougnle r, suivant
I'expression usitée. Dans ces conditions, ccrtaiirs clesser-
varlts, pour créer des ressources aux cellvres charitables,
eurent parfois 1ecol1rs à des pratiques allrsivcs, à la
vente cl'anciennes clallcs tumulaires, pratiques dont on
découvre un exemple dès l'an r4oo à Saint-Martin-en-
Ile ('). On s'expliqrre aussi que cles vestis tenaient à
réclamer pour l'adrninistration cles sacrements, une ré-
tribution des ficlèles clont on connaissait la solicle situa-
tion âe fortune. Maints sacristains, maints curés parfois,
n'hésitaient pas à exiger <les paiements que les parois-
siens considéraient exagérés. De 1à cles conflits réitérés.
C'est pour 1' mettre fin et en empêchcr le renouvelle-
ment, que le grand prér'ôt avait formulé, en 143,9, le
tèglement-tarif qui vient cl'être résumé. fl rt'en fallut

(1) PI, cori, f. r5.

(:) Iin autre ac<-or<l ctttr<'lc prér-ôt ct les crrri's rle la eilé alait i'ti'
fait cn r3r7-1323 ; il cut nlutôt trait i\ cc clui collccrillit It's usuriers.
(Pcroi.ç-sc 'si-An,1rl, Doc., r. 3, f. ,t "").(3) Extrait des coilDtcs dc la nlcilse tles paulrcs rlc I'atr r.1oo : i Item
ir jchan de Gcilhief, Dotrr unc fit't dr 1\1ort 1'(,littit'c, 5: livrcs, lo s. I

(4) Cath., ctrtut. de lLt brti'ôtt', A, f. 33 v"' -Fl, f. i:. - C./ls/., t' T,
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pas nroins t1uc, clatrs le nrênrc rlesscitr, le clergé lrarois-
sial conclût avec la Cité une cortvcntiotr-tarif, cn février
cle I'aunôc suivante :

D'apr'ès cctte convention, tous lcs rnenrbres clrr clcrgé
s'étaierrt nris d'accorcl srtr lcs poitrts ci-après :

Potrr bénir les fiançaillcs orr lc nrariage clatrs l'éq.lise
paroissialc, il rre serait rien <lemandé ; le célébrant de-
vait sc contcutcr de 1'offranclc r1rri scrait octrol-ée 

.lilrre-

nrent.
Si ccs fiançailles, ou les mariages, étaient solennisés

en dehors <le l'église, le clesservarrt lrercevait, au maxi-
nrunr, qtlirtze livres de Liégc cles renticrs comme cles
négociants cossus; quatre livres des artisarrs aisés.

Quant an rr marlier r ou sacristain, il c.levait se colrtell-
ter clc cc que l'on voulait bierr lui accorder rr cle grâcc l.

Les curés u'avaient à réclarncr (( potlr aclministrer
les saints sacrements clc I'arttcl ctt dehors cle l'églisc r,
que vingt sols, lrrix fixé égalcmcnt pour I'aclministration
<le I'extrôme-onction.

Pour lcs obsèques, tr ascavoir vigiles, messe et trell-
taine l, il ne clevait être clerrranclé, cn outre rt des of-
fratrcles cle la nresse )), que quinzc livrcs sr le défunt était
rcntier, rlix s'il était conrnrerçant ct quatre livrcs s'il
s'agissait d'rrrr artisan.

rt Si r, porte le contrat, rt lcs anris rl'ung trespasscit
verrllerrt avoir cliacre et sul>diacrc alle messe, notls oll
los vicaircs et chappelains seront contents cle les y
avoir irottr quarallte sols cles rcntiers : pour trentc sols
rles rlarchancls, et vingt des artisans aisés r.

Cha<prc ban cle mariagc était coté clouze sous.

Porrr I'cnsemble cles rr tlroits rr clu culte, il restait cn-
tcnclu, par tous les chefs paroissiaux, qu'ils auraicnt
tottiours r< égard et consiclération ctr ce qui coltcerlle
les pauvrcs et les moclestes ouvriers r (I). La paix cle

Saint-Jacques (r+EZ), rénovation dc corrtumes plrrs an-
cienucs, cst formelle sur ce point. Iille veut que les ob-
sèques clcs pauvres se .fassctrt (( sains quelque saliair
avoir nc dcnratrder r. D'après la tnême iraix, l'artisatr
.iouissant de modestes revcnrls uc pa1'ait que nenf pa-
tars pour la célébration cles obsèqrlcs. S'agissait-il <l'un
bourgeois fortuné, ou cl'urr riche rnarchand, le prix
des funérailles était porté e\ scizc patars. Cclles d'rrn
chevalicr o1r cl'un autrc rroblc cottaient trente patars.

Cctte règlemerrtation fut arrssi nrorlifiée, non scule-
metrt suivant les temps, rnais cl'turc localité à l'autrc.

Cc qui paraîtra pararloxal dc nos jours, tous les
curés nc pouvaient dispenser I'extrême-onctiou. Sculs,
les chefs des rares paroisses ot\ il cxistait cles fonts bap-
tismaux étaient dépositaires clc I'rr huile cles malades rr.

Sculs aussi, par collséquetrt, ils aclministraietrt le <1cr-

nier sacrement. D'or\ cette coustatation : pour ce qui
concerue Liége, jusqu'à la fin clu XVf" siècle, ltrocé-
rlaient à cette administratiott, 1e vicaire perpétuel <le

Saint-Aclalbert dans les quatre paroisses cle 1'Ilc, lcs

l)asteurs cle Saint-Jean-Baptiste et cle Sainte-Foy dans
leur circonscription tespective. Dans les autres parties
rle la ville, l'archiprêtre et le pléban cle Notre-Danlc-
aux-Fonts portaient ce même sacrement au\ mourants,
qu'avaient préalablement préparés leurs 1irêtres ltarois-
siarrx (').

(!) Pnï,ilfudrl I'. Cdl'itdi,rr, f. i6:. 11CI.. -- )lrrrr. r369,

.liIr,r, r91o, p. {-1 : - Pdi-r (lr 's1ri,ll-Jn.rllrl-r, S I6.

{3) T,-{rrAYrt, O11. cit., D, t26,

]]l'I.. -- f.co-
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Cettc distirrction nous polte à fourltir quelques tlétails
spéciarrx sttr 1'a<lministration clu baptêmc ct sttr

Les fonts baptismaux

On vicnt <lc le ren.rarqucr, la plttpart cles églises lié-
gcoises étaierlt clélrourvues de fonts baptismaux. L'église
Notre-Dame-aux-F'onts - son trom le fait comprettdrc

- était lc siège du principal baptistère de la cité. Jus-
qu'arr règne de Notger, elle constitua la seule paroisse
de Liége. Là aussi étaient les uniques fonts baptismaux
de la ville. Ce monopolc, el1e ne commerlça à le perdre
que lorsque Notger eut fonclé l'église Saint-Aclalbert en
1'I1e. A cause cle la clifficulté cles commutrications entre
ce quartier lrollveau situé cn clehors de l'enceiute cléfen-
sive et le centre cle la cité, en l'absence cle pont sttr la
branche <le 1a Meuse qui séparait les cleux territoires,
Notger permit de conférer le traptêmc en la filiale rle la
co11égia1e Saint-Jean-en-f le.

Ce privilège, en la seconde moitié du XVf" siècle
erlcore, n'était partagé, err notre ville, que lrar une troi-
sièrne paroisse, cellc <le Saint-Jean-Baptiste. Celle-ci
clut éviclemn.rent cette favcur, avant le XIIi" sièclc, à
cc qlre cettc paroisse sc déveloplrait à I'extéricur cles
remparts notgérieus et aussi à la clensité c.le sa popula-
tion clès cette époque rcculée. Parce qu'il rr'5r avait qrre
trois égliscs à fonts balitismaux à Liége, on disait conr-
munément, au XVIU siècle encore, que pour avoir clroit
aux lrrivilèges de rr citains-bourgeois rr, ou pour être
admis à l'hosirice clc Cornillon, il fallait être né en la
cité et baptisé <r eus les trois fonts )) (t), c'est-à-dire
avoir reçu lc baptême dans I'une cles trois églises sus-
dites.

La situation changea en la seconcle moitié c1u XVI"
siècle ('). En r57o, rapporte fahaye, <t \e magistrat de
Ia Cité (') jugea qu'il était clangereux cl'obliger tous
1es parents à apporter les nouveaux nés à Notre-Dame-
aux-Fonts, quelles que fussent la longueur et les diffi-
cultés cles chemins et la rigueur des saisons. fl proposa
l'érection cle nouveaux baptistères à Saint-Servais et à
Saint-Nicolas Outre-Ileuse, et cle créer un certain
nombre de centres oti le sacrement pourrait être facile-
ment dispensé. Voici la répartition qu'il suggérait : A
Saint-Servais, on baptiserait les enfants des paroisses
Saint-Servais, Saint-Clément et Saint-Troncl, Saint-Ni-
colas-aux-l\{ouches, Saint-Hubert, Saint-Remacle-en-
Mont ct Saint-Séverin (partie intra nturos). A Saint-
Jean-Baptiste, on balttiserait 1es enfants <les paroisses
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Georges et Saint-Thomas. A
\rotre-Dame-anx-Fonts on baptiserait ceux <les paroisscs
de Notre-Dame-aux-Fonts, Saint-Ilichel, Sainte-flrsule,
Saint-Anclré, Saintc-Marie-Macleleine, Sainte-Catherine,
Saint-Etienne, Sairrt-Gangulphe et Sainte-Alclegon<1e. A
Saint-Adalbert, on baptiserait comne par le passé, les
enfants des trois paroisses cle I'f1e. A Saint-Nicolas
Outre-Meuse, on baptiserait les enfants de Saint-Nico-
1as et de Saint-Pho1ien. Pour les faubourgs, les pasterlrs
cle Sainte-Foy, Sainte-Véronique, Saint-Vincent, Saint-
Renracle-au-Pont (') corrtinueraient à baptiser les en-

( r) ftC a', rcg. r.564, r"" nars.
(2) Irn RCC <lc l,an r-567 confirmc qu,il n'existait cncorc.'r

trois fonts baptisû1aux, à N.-D.-arrx-Fonts, à St-Adalbcrt ct
tsaptistc (RCC, rcg. 1568-157o, f. r39.)

I.iége qlre
à st-Jean
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fauts nés rlans leur région. Cerlrri rle Saintc-llargueritc
baptiserait les enfants de Sainte-Xlarguerite, de Saintc-
Gertrtr<'lc ct de Saint-Séverin (e:rtra nturos.) t.

L'assemblée cles Trente prêtrcs rle la Cité uc crut pas
pouvoir prenclre clc décision, trop cl'irrtérêts étaut cn jeu.
L'initiative due au Conseil dc la Cité n'aboutit qu'à
l'égard de la paroisse Saint-Servais. L'archiprêtre et le
pleban consentirent à perdre les offices dc cc chef, ei

conclition cl'être indemnisés.

En r57r seulement, la cuve baptisnralc clc Saiut-Ser-
vais était irraugurée, mais on faisait renlarqucr, en r645,
qu'elle était à peu près inutile. Presquc tous lcs parerlts
préféraient faire baptiser leurs eufants à \otre-Damc-
aux-Fonts (') .

En 1689, les chefs cle la Cité, le curé, 1cs teuatrts et
les mambours <le Saint-Nicolas Outre-Ifeuse revitrreut
à la charge. Ils aclressèrent à l'évêque une requôte ten-
claut à l'obtention clu clroit rle fonts baptismaux, se ba-
sant à cette fin sur les clifficultés et les dangers de
traverser lc pont cles Arches avec cles t-touveau-nés

l)our se renclre à Notre-Dame-aux-Fonts. Cette fois,
l'évêque clourra gain cle carlsc aux chcfs cle l'église Saint-
Nicolas. Ne se tcnant pas 1)or1r battuc, I'autorité cle

Notre-Dame-aux-Fonts cléféra 1'affaire cll cour rle
Rorne. Ce nc fut qu'après de lorrgs clébats, <lit Lahal'e,
que le tribunal apostoliquc réponclit affirmativement à
la question. La sentence fut prononcée lc 7 juin r6qe.
Lc rg, il fallut quc l'Official, juge en la matière, clé-
fenclît à l'archiprêtre et au pléban clc contiurrer à mo-
lester 1e curé dc Saint-Nicolas. Le 9 août suivant, celui-
ci célébrait le premier baptême en son église (').

Bref, jusqu'à la chute de la principauté, il n'y eut
en la cité que cinq temples paroissiaux or'r l'on pût clon-
ner publiquement le sacrement de baptême ("). Abstrac-
tion est donc faite ici des églises Sainte-Foy, Sainte-
Marguerite, Saint-Remacle-arr-Pont, Sainte-Véroniqrre,
Sainte-Walburge qui, situées en dehors de l'cnceinte for-
tifiée, étaierrt cornprises clans les fauborrrgs. Dès leur
origfuie, les églises Sainte-Foy, Saint-Remacle-arr-Pont,
Sainte-Véronique et Sainte-Walbrlrge o11t été <1otées tle
fonts b,aptismâux. Des baptêmes orlt égalerrretrt été cé-
lébrés à Sainte-Marguerite et à Saint-Vinccrrt clès la
fin du XVII" siècle; mais le zr mai r7o4 ctrcore, 1'ar-
chiprêtre de Notre-Dame-aux-Fonts protestait contre
l'érection de fonts baptismarrx à Saintc-l\Iarguerite ('),
bien que cette église ne ftt pas comprise clans les pa-
roisses de l'archicliaconé de Liége.

***
La réglementation interne de l'église sc nroclifiait

d'une paroissc à l'autre suivatrt le zèle et la piété cle
lcurs chefs, suivant aussi f importance cles revenus de
la fabrique. Prenons à titre cl'exemple la paroisse Saint-
Thomas à Liéee. Elle était 1'une cle celles or\ la vie rcli-
gieuse se manifestait des plus actives, des plus intenses.
Quoique clle comptât parmi les plus notables rle la cité,

- clle renfermait 416 maisor.rs cn 165r - les ressources
clc l'église étaiellt fort mocliques. En r57r, la fabrique
sc trouvait clotée cle 36 muicls d'épeautre de rente. La fa-
brique, lc rr lttmirtaire r et la tahle cles pauvres avaient
tlll revenu global de 47 muicls cl'épeautre ct de .so flodns

(t) Prtiôt/, ?'i.sitûtiotrr.ç, r6i.q.
(21 Archil.cs dc N.-D.-(lr{r-Foflt-s, liassc Dr€ctiolt dr fo?rt-s ù,St-Ni.olûs.
(3) Pour lcs rcgistres Daroissiaux (onccrnant lcs l)âptêmcs, \'oir .Sel-

lit\lrc âorlir, chal). II.
(a) (irlir. tO, rcg. r;oo-r7o1, f. 333.

(3) Conseil de la Cité.
(a) Deynis une date très ancicnnc l'église St-Rcmaclc-a[-pont qui ncreletait Das de l'archidiaconé de Liége a Du disDenser le baptêmé porrr

toutcs les localités cn\.irornantes : l,ongdoz, Griveguéc, Bois-de_Ilrcux,
etc.
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cle rente. 11 se courprctrtl, datrs ces cottciitions, quc la
fabrique ne se livrât pas à clc luxtteuscs dé1tenses. Nc
la vit-on 1ras, l'an r7rg, conclure, avec la confrérie clcs

Trépassés, ur1 arrangement cl'après lequel cette confrérie
s'engageait à pourvoir l'église de tontes les choses néces-
saires arr service divin : paitr, vitt, chandelles, el1cens,
et à entretenir les linges et les oruemeuts sacerclotaux,
rnoyenuant Llne somme anrrucllc clc r3o florins cie Bra-
bant, 1rlus une airne clc viu.

Quant arr desscrvant de la paroissc, sa cure, casuel
compris, rapportait par all sept à l.ruit cerrts fiorins de
Brabant, mais il 1r'elr percevait réellement que ciuq cetrt
cinquante, le reste étant mis à 1a disposition clu grancl
prévôt, qui l'affectait le plus souvellt aux besoins cle 1a

iraroisse et des églises pauvres.

La même paroisse Saint-Thornas cst l'une cle celles
or\ l'on pcut le rnieux suivre l'organisation inteme. Les
cmplois sc transmettaient avec solentrité, par écrit no-
tarié. Ainsi trouve-t-on dans ses archives que lrour ob-
tenir le poste de marguillier - espèce de recevcttr-sacris-
tain - le canclidat, en ia première moitié du XVII"
siècle devait verser nrre caution de cleux nrille florins
cle Brabant.

llêrne pour le fossoycur, l'élection faisait 1'objet cl'un
irrocès-vcrbal cn rè.qle. Son poste sc transmettait lrar
tradition des clefs clu cimetière. I,es dcr'oirs dc sa charge
étaient également écrits. Le règlement recommanclait au
titulaire cl'rr avoir égarcl à la pauvrcté des incligents l.
I1 nc lrouvait rien cxiger, à la maison mortuaire, (( pollr
l.' l)orter la bière clit vulgairement le birâ, ni porlr por-
tagc cle corps à ia sépulturc r.

r Avant fait'.rtre losse clars l'ég'lise >, stilnle lc rèr.o;lement
rlu \\'ll" siùclc, il 1a couvrira avec dcs plarrches jusqrr'arr
ternps cle 1'enterrernent. Lorsque, pendant 1'hiver, les enter-
rernents se iont avalt le jour on lc soir, après le salut, il
c'levra se trouver à l'onr,erture dc 1'église, pour placcr, sur
la terre jetée hors tlc la fosse. nne chatrclelle allutnée. aTir-r
qtle personne ne vierrne à trébncher ou tonber... Il rlevra
avertir opportunêment le rnaçon r1e l'église, rle venir repa-
r,er les lbsscs qu'i1 aura faites. >

Cet humble âgent âvâit aussi clâtls sa rnission l'en-
tretien clu cimetière ; il aiclait, clt orltrc, lc sacristain à
certains jours de fête et le climanchc. Si mocleste que
fût sorr office, le titulaire était clans l'obligation cle le
remettr e chaque année etrtre les mains clu curé, cles
tenants ct cles mamborlrs de l'églisc, et cle lcur demancler
évetrtuellcmcnt la ltroiorrgation.

I1 n'est pas jusqu'au (( soltnage des clochcs l qui
n'eût été prévu et spécifié par écrit dans les moinclres
clétails. Chose curieuse, on n'y remarque point, tant
elle était entréc dans I'esprit générai, sans doute, la
clause d'après laquelle les clochcs des églises paroissiales
ne pouvaient ôtre mises en branlc avant que ceiles cle
Notre-Dame-aux-Fonts n'e11 eussent douné le signal.
Cette cléférence a cepenciant été observéc clepuis 1es
ternlrs les plus reculés iusqu'à la fin du régin're princier.

Bien des coutumes ont clisparrr successivernent. On a
vrl que, depuis très haut dans le moyerl âge, toutes ies
paroisses de la cité se renclaient par uue délégatiorr et
llrocessionueilement, lc mcrcredi cles fêtes dc la Pente-
côtc, à 1'ég1isc Notre-Damc-aux-Fouts.

A la Pentecôte aussi, en ccrtaines égliscs, à la grancl'-
l11esse, on faisait clescendre le tr saint Irsprit r sous 1er

forme d'nne colonrbe orl sorls rlne autre (r).

1t1 Arnét'r399. <Pour ur:,Sd,rs il.srril, sept sous (Co,,rtlr.s d.c la la
briqu( dI l'rt-gli-sir St-rllorlit' rtùlc).
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Un usage religieux plus ralriclcnrcnt pcrchr était la
clistribution cle la Commutrion sotts les cleux esl)èces :

1e lrairr et lc vin. En la paroisse Saint-N{artiu-en-I1e, à
la fin clu XIV" siècle, 1e vin consommé de la sorte se

chiffrait par cirrq livres r.5 solls en nroyenne par all.
C'était une sonrme trois fois moiudrc que la dépense <le

1'allumement cles cierges lcquel coûtait, annucllement
environ r8 livres dix sous ('). La coûrmuniol1 sous les
<leux espèces, <lorruée surtout à Pâques, ue fut plus guère
pratiqrlée chez nous, à partir clu XVII" siècle.

II. - Situation religieuse sous le régime républicain
à Ia fin du XVIII" siècle. - Con6irégations reli=
gieuses, 

- Réorganisation des paroisses en suite du

Concordat du l5 juillet 1801.

Dans lcs clcrniers siècles cle I'ancieu réginte, Liége
et ses faubourgs comprenaient err fait c1'églises :

ro La superbe cathédrale Saint-Lanbert, qui tlcvait
périr 1'unc cles premières cluratrt ics troubles tle la fin
clu XVIfI" siècle.

zu l,es sept collégiales que llotls âvo1ls fait cotlrraîtrc
et auxquclles vint s'ajortter unc huitième, en r7E6, celle
cle Saint-Jacques, que constituèrcnt les abbaS'es Saittt-
Jacques ct Saint-Gilles, après leur sécrtlarisation.

3" Les trente-c1eux églises paroissiales énrtnrérées
plus haut également.

Nous faisons abstraction cles nombrettx sanctuaircs
clépenclant cle conrmunantés religieuses ott d'établisse-
rnents hospitaliers. Si le total cles couverrts s'était for-
tement âccru, durant la première moitié clu XVII" siècle
surtout, 1e chiffre cles éclifices paroissiaux tr'avait poitrt
subi cle moclifications sensibles clepuis 1e mo1'ctr âge. Du
reste, par manclcmcnt clu 2o novembrc 166.1, qui cousa-
crait en sonlnle cles traditions plrrs ancieutres, Jlaximi-
lien-Henri de Bavière avait cléferrclu c1c construire cles

chapelles, cles oratoires ou des églises norrvclles saus
l'autorisation du chef clu cliocèse ('). Le chalritre cle

Saint-Lambcrt nc ccssa d'cxiger aussi sotr approbatiou
dans cles cas clu genre ("), ot1 l)otlr l'érection de uou-
vcarlx coul'ents, apl,robation qtt'i1 ne clorrtrait lras aisé-
ment.

I)ans la rlescrilrtion qu'il fit, ci1'r783, cle la vi1le de
Liégc, Michcl-Nicolas Jolivet, sccrétaire c1u marqrris cle

Sainte-Croix, le mitristre plénipotcntiaire clc Fratrcc en
notre cité, constatait qt1e, erl général, 1es églises étaient
r< clécemment tcnues r. 11 ajoutait : rr Deux ou trois,
cl'une architectttre gothique, sont assez belles; les autres,
bâties dans nn maurrais genre, ue frapperrt qne par la
prolrreté qui y règne (o). l

Quoique cette appréciation abaisse par trop 1a valeur
<1e 1rlus d'un édifice paroissial cle cette é1roque, ii est lta-
tcnt que la plupart cl'entre eux, sièges de lraroisses cle

quelques centaines de ficlèles et moins clrcore, avaient
perl cle rnérite artistique, architectural surtout. Ils
n'étaient point appelés <l'ailleurs à survivrc tous à la
métanrorphosc politique cle l'époque. Déjà, lors cle la

(1) (-d,,!/5t..s dc St-,'\Id/li,i'.,r-11., ailnéc r399.

(e) .1/dli.c-dra,.s1(rflt.r, ctc. D. rs6. - I-ne bullc du papc Cléilcllt YIII,
rlu:3 juillct r6o3 déclare qrrc'les orrlinaires ne Deurent autoriscr l'éta-
hlissemcnt dcs Irouveaux (ollvents sans avoir cotrtoqrré et crrtcn(llt lcs
Irricrrrs clt's colÙnlrrnautés (léjà cxistantcs dans la rille ort dan,, I'cn-
(lroit (Brllc-ç d.-s l)drr.ç, f. 67).

(3) Y. C'rfl. DO.
(4) Pâgc 2:.
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prelnièrc occupation cle la République fratrçaise, occtl-
pation qui dura du z7 novembre tTgz at1 5 mars 1793,
le Conseil municipal provisoire cle Liége avait décidé lc
14 févricr 1793, de faire mettre a clans l'état le plus con-
venable au logement des troupes les églises, les cloîtres
<le la cathédrale et <les collégiales (') r.

Tandis que le lenclemain la démolition de la cathé<lrale
était déciclée par la Convention nationale liégeoise, et
partiellemcnt entrel>rise peu après, d'autres édifices
pieux étaient pillés, transformés en arsenaux, en naga-
sins prrblics, voire en écuries et en boucheries, les cloîtres
de Saint-Jean et de Saint-Paul notamment.

Pénétrés clu principe que tous les biens ecclésiastiques
étaient propriété cle la nation, les aclministrateurs cle
l'époque visèrent à s'emparer des cloches comme de
I'orfèvrerie et cles autres objets précieux tles églises que
le clergé n'avait pu expédier à l'étranger. Lc 18 févricr
1793, ils annonçaient officiellement lenrs intentiorrs al

cet égarcl :

rr Nous avons de I'argenteric qui servait au luxe du
culte ; tlrr'on la convertisse en écus. Nous avons des
bronzes dans les églises, des cloches claus lcs clochers;
qu'on cn fasse cle la monnaic. Quc les étoffes cl'or ct
d'argent qui servaient au faste cles pompes religieuscs
soient brûlées pollr en retirer ces métaux ('?). ))

L'Administration liégeoise qr.ri avait éclicté la rrre-
sure n'eut toutefois pas le temps alors de la mettre plei-
nemerlt à exécution, en ayant été empêchéc par I'arri-
vée dcs troupes impériales le 4 mars 1793. Néanmoins,
une quautité très considérable cle l'argenterie cle nos
tenrples put être transportée à Lillc. Celle qui arriva 1à

fut estimée, par Nicolas Bassenge, valoir plus cl'un mil-
lion clc francs (").

Cette cstimation, très en clessous de la réalité, portait
sur rlnc première expéclition. La seconcle ne fut effec-
tuée qu'après I'annexion de la principauté, qui eut lieu
officiellement le r"" octobre 1795 ('). Cette fois il s'agis-
sait non seulement des trésors <1es églises publiqucs,
mais encore de ceux des abbayes et autrcs couvents
dont la suppression fut décidée. Pour le cou1r, lcs admi-
nistrations régionales firent quelque temps la sourde
oreille aux ordres leur intimés à ce propos cle haut
lieu. C'cst pourquoi, le tg floréal an l, (8 mai qg7) , le
ministre des finances adressa ce rappel :

< Arrx Aclministrateurs c1u département de l,Orrrthe.
r Je pr(.suure., Citol-cls, qirc vorrs vous êtes ctrrpressi.s,

conrnle l'out fait lcs autres départerncuts réunis âr la Frarrce,
d'elvor-cr à la }lortrraie r1e Paris, les rnatières tl'or et tl'ar-
gerrt, le's galons et étoffes brochéês, pror.errarrt <les cornrnu-
trarrtés et rrraisorrs religieuses srrppririrées tlaus r,'otrt. arrorr-
dissernerrt,_aiusi que les objets de cette nature qui arrront i,té
jugés irrutiles au culte rlans les églises corrserr'(t's, nrais rlont
vous auricz oublié tle m'e1tïover les états.

r Je lorrs prie, en conséquerrcc, Citol'errs, de .r-orrloir bien
faire <lresser le plus tôt possible urr état gérréral et clétaillé
4e torrs les objets qui lous ont été rernis clàns lequel on arrra
l'atterrtiorr rle dtlsigner I'espèce et le poirls des inatières, la
date et le lieu oir elles auront été etrvovées. \'ous nr'etr
arlresserrz rrrre copie collatiorrnée et r-isée"par vous, aiirr qrrc
j'en fasse. porter le nrontant sur le.s reglstrcs tlc reccn.se-
tnent. r

(t) (;drctlc ilatiottalc lirr-(aoisc, z5 février r793.
(2) Rdlrfort ù la Conrxttiol ilationale liég(oise.
(3) l,( tcNtc du procès-r'crbal dc cette rcmise <l,argerrtcric a parrr <lans

lcs CSlIt, t. II, D..52.
(4) Àt)rès lc départ (lcs }ilançais, le 5 mars r79S, l'amri'c antrichienne

rétalllit lc prince de \[éoD en possession de l,Etat liégcois, restaura.
tion <1ui ccss:l dc norrvcau lc :6 juillet r79].

I,'Adnrinistration liégcoise finit par s'occupcr clu tra-
vail. Dcux orfèvrcs s'cmployèretrt llcnclaut six jours
rt à séparer les matiè'rcs d'argent et celles de cuivrc r> et
à peser I'argentcrie ( l)rovcrlant cles églises et couvents )).

Toutefois, ce ne frlt qrr'après u1r lrouveau rappcl minis-
tériel que, lc 13 mars r7gg, le reccveur du département
expédia rr à I'hôtel des }lonrraies à Paris r ies pièces
d'argenteric susdites ( avec les galorrs et les étoffes bro-
chées r.

Quant aux cloches, obligation avait été imposéc aux
communes lrar I'Ariministration de les descendre et de
les peser à Liége ; cllcs dcvaicut ôtrc concentrécs clans
la première Cour du Palais (').

Nornbre <le curés de Liégc avaietrt émigré. Leurs
églises et lcs biens tle cclles-ci furcnt alors lrlacés sous
séquestre, cusuite mis à la <lisposition dc prêtres ou
soi-clisant prêtres, élus parfois par uu pctit groupe rl'ha-
tritants.

A l'cxtérieur <1es égliscs, tout exercice du culte était
inter<lit, tarrclis quc le <iécrct <ltt 7 t,endénnire an I['
(e9 scptcrnbre r79.5) forçait les yrrêtres restés à letlr
postc, ir sigllcr la déclaratiol.l suivalrte : rr Je recounais
que 1'rurivcrsalité <lcs L-itovcrls français est le sotlverain
et je pronrets soumissiou ct obéissalrce aux lois de l.a

Réprrbliqrre rr. Lrtcrprétant cette cléclaration à lcur fa-
çon, nraints d'cntre cux la signèrent; les autrcs furent
colldanurés ir trois rnois cle llrisotr ct à 5oo livres
d'amcndc,

A ccttc cléclaration, l'autorité ne tarcla pâs à srlbsti-
tuer un scrlncnt rr dc hainc à la ro_v-auté et à I'anarchie,
d'attachemcnt et cle fidélité à la République conune à
la Corrstitution cle l'an III. n De nornbreux menrbres cltr
clei:gé refusaicllt cle lc 1lrôter. Ccux qui n'aveicirt point
cherché lcrrr salut <lans la fuite furent recherchés et en-
voyés e\ 1'étranger pour êtrc iutcrni's à 1'Ile cl'Oléron.

Quant aux églises qu'ils clesservaicut, el1es furcnt fer-
mées. Ce fut lc cas porlr Notre-Dame-aux-Fonts, Saint-
Remi, Saint-llartin-en-I1e, Saint-Nicolas-aux-I\'Iouches,
Saint-Gangrrlphc, Saint-f,itiennc, Sainte-Catherine et
Sainte-lirsulc. S'ils vorllaient obtenir la réouverture r1e

ces égliscs, les llaroissicns devaierlt la réc1aurer, altrès
avoir élu un prêtre asscrmenté.

Les dispositions hostiles à la lilrcrté cles cultes se mtrl-
tiplièrent : intcrdiction de porter rln costume ecclésias-
tique orr rcligicrrx ('); suppressiotr de tout insigne ou

(\) AC, r. .s.1, I". i,.s ct 4o?.

(?) La loi (lll r"' scl)tcrnlrrc r7q6 srrpDrirna r,r:s coNGRÉcATlo\s REI.r-
(:trtr-st.:s r.t <'onfis<1rra tous lcurs bicns. En guisc dc pension dc rctraitc,
il était at'<rrrrli.ir chaquc rcligicux rrn lron <lc r-5,ooo fr., r\ cha<ltte frère
(onvers, rrtt <l< .s,ooo; ù <hatltt< rcligicttsc uu tle ro,ooo, r't cltaquc sæur
('ontcrs('urt rl<'.i,331.'l'olls c(s l)ons nc potrçaicut êtrc utilisi's qu'en
achats (l(' a lrictrs tratiotrrrLlx ) ('t l)tr lcs rcligi<'ux orr teligicrtst's scrrlc-
nrcnt, l( i, rg: r< ligi< ux ( t r26 frèrcs convcrs, 3ro religicrrscs ct r:7
s(rrrrs c()nv(rs(s rcfirsèrcut (l't(c(l)t(r ces l)ons, cousidérarrt cctt(' Étcccp-
tation corrrrrrc illicitc ; 3513 rcligir:ux, 71 fri'r<s (()nçcrs, 33o rcligieuses
ct 89 s(rrrs (r)nv('rscs lcs acceDtèrent.

D'aDrès lln rclcr'é fait :'r l'é1nqut, lcs corlrorations rcligicttscs, rlals
le (lépartcnr('nt (ic l'()rrrthc i'taiclt an nornbrc rlc roo : -5r d'homrrrcs, 49
<lc femrncs, ('t cornl)osécs <lc .<11 r<'ligierrx, dc r r.5 frères lais, .5.j3 rcli-
gicrrses (.t r7-l s(rrrrs c()11\'(iscs, soit un total dc r,366 lrersonncs, dans
lcqucl norllrrt nc sont I ls cornpris lcs rcligicux ct rcligicuses qui
avaient émigré.

f,a valcur (lcs l)ropriétés fotrcièrcs dcs cornrnrrnarrtés, c-alculéc au 3o"
denier dc l('ur Jlr'(xluit annlrcl étrit rlc rr,5o3,or5 fr.; la valcur <le leurs
rentcs ('t créarrccs calcrrli,c arr <lcnicr:o se rrrontait ri rr,887,1r2 fr.,
soit un cns(rrrbk'dc:J,3cro,g57 fr. En rléfalqrurrrt les créanecs passivcs
dont ccs l)ictrs ('taicnt grr'r'('s, d'unc valerrr <1<: r,7o3,or5 fr., le total dis-
lroniblt' porrvait ô,tr<' évalué r\ ::,687,q4: fr.

Sclon lc ral)l)ort fait llar lc'r'oruruissâirc f.anrl)ert llasscng<., au mi-
nistrc d('s fitruncts l< 8 r:ofit r;qS; ulcs lrit.trs nrrtiorraux situés dans ce
(lé'parterDcnt,:ron corrrDris l('s l)ois ('t forêts ri,scrvés, s'élevaient, d'après
lc prix rlcs fcrnrag<s c:rlculés au 2ou denicr i\ la sorume dt r:,r6r,.s66 fr.
I,(s cxpcrtiscs rlcs lricns v<r:rlus jusrlu'arr tt thcriltidor cD I:I (3o jrrillet
rTqg) sc nlontai(nt à lzr sonrmt'rlc 16,6:r,roo. Ainsi, annonçait lc t'om.
urissairc (li'partcrucutal, ( iI rcst(rrit dcs l>it'ns rrati()nâux à r'cndre porrr
une somulc dc s,5.1o,366 fr.r I,a !t.ntc a\'âit débllté le lg févricr r;g7.
(AC. 

- DARIS, .\()li.c-s, t. XïI, I). 25t).
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crnblènrc rcti.qieux sur la voic llubliquc, de croix, statuc,
etc.

Les églises furent livrées, pcnrlant certaines heures,
à des réunions électorales ou décadaircs, au cultc théo-
lthilzurthrolliquc, etc. Ce1>errdant, si lilusieurs cles édi-
fices paroissiaux furcnt sorrrnis à des usages ltrofanes,
ils restèrent deborrt. Par suite clu nraltque d'entreticn,
<l'autrcs étaient appelés ri disparaître successivemcnt.
Airrsi en fut-il pour l'églisc Saint-Jean Baptistc. l\Iena-
çarrt rrrine en 1796, il fallut la démolir I'annéc snivarrtc.
fl cn a été de même pour motifs senrblables crr r8o.5 dc
I'i'glise Saint-Nicolas, cl'Outre-Mcuse.

I)'autres erlcore avaient subi la voie cles enchèrcs et
furcnt également démolies. 'l'cl fut lc sort des églises
Saint-Etierrne, Saint-Martin-en-fle, Saint-Remi. Saint-
Gangulphe tl'a conservé que son petit clocher.

L'Adrrrinistration cléltartemeutale clc 1'Ourthe sc ntoll-
tra favorable à la conservation des monrrrnents religicux,
tlc ceux clu moins qu'elle tcnait lrour (cuvres d'art archi-
tcctural. Cette tenclaltcc se ntanifesta surtout à liartir
de I'aturée 1797. Le e.5 novenrlrre cle cctte année, le corps
1é'gislatif appliqua à notre pays la loi cle sulrpression cles
collégiales ct autrcs chapitres sécnlicrs. Cettc décision
laissait sans objet les remarquables églises Saint-Rarthé-
lcnry, Saint-Jean-etr-fle, Saint-Parrl, Saiut-Jacques,
Saintc-Croix, Saint-Ilartin-cn-l\'Iont, Saint-Pierrc ct
Saint-Denis.

Iin attendant, 1'Adntinistration centrale avait ordonné
la vcntc <lu rnobilier de hrrit églises paroissiales frappées
de séquestre. Celui dc Saint-Iiticnne fut adjugé au prix
total dc 416 francs; celni tlc Saint-Remi, 5zz fr., de
Saint-Gaugulphe, 288 fr., <lc Saint-Nicolas-arrx-l\lon-
chcs, 64 fr., cle Sainte-llrsrrTe, 4o7 fr., <le Notrc-Dame-
atrx-Ilorrts, 6zz fr., cle Saint-Servais, 2,o73 fr., c1c Saint-
l\Iartin-crr-Ile, 85r francs.

Les <.rbjcts mobiliers 1es lrlus inrportants <lcs collé-
.qiales : orllucs, stalles clu clrtrtrr, chaircs de vérité, au-
tcls, étaicnt appel('s à subir aussi lc feu clc I'encalr,
rnais I'Aclministraticn centrale, les considérant cornme
travarlx d'art, voulut les sorrstraire à 1'aliénatiotr, les
ruraintenir dans les mounnrents qu'elle clésirait garcler in.
tacts (') pour I'excrcice rlu culte. Il lrri répugnait, 11é-

clarait-ellc, <t de vendre à vil prix ces véritables 11ror1ll-
nrcnts cl'architecturc ct dc llriver scs concitoycns de
lcurs éclifices religieux u. Ellc s'cn ouvrit au nrirristrc
rlcs financcs dans la lcttrc ci-a1irès, datéc c1:u r r fl<tréal
an l'I (3o avril 1798).

< Au trIinistre tles Fittatrccs.
r Citoyetr }linistrc,

, \otts croyons der,oir fixer rrtr tnotneut lotre attention
sur I'emploi ties églises collégiales et autres ex-corporatiorrs
religieusàs qui soit sous la"main de la nation. Quelques-
runei d'entre elles, qui ne sont pas encore vendues, peuvent
être considérées comme des chefs-d'ceuvre de l'art ; nous
avons I'opinion qu'elles ne seraient tendues qu'à très bas
pris, puisque nous ar-ons I'expérience, par devers nous,
clrr'il n'ç a pas beaucoup de corrcurrerrce dans les achats de
ces édifices. Nous en avons déjà conserr'é quelques-unes que
nous croyons pouvoir être destinées à des édifices publics, et
ii nous paraît qu'il serait à propos d'exarniner si, ar-ant rle
rnettre err vente I'une ou l'autre rles églises, non réservées,
il ne conviendrait pas rle récluire à un certain nornbre les
i..qlises que l'on se proposerait de rlcstiner à I'usage tle
I'exercice du culte.

(r),{C, rcg..i9, n"'r8 ct r17
Hisl. du .lioci's, (1724-1852), t.

; rcg. 63, n" 16 - rcg. 6{, n" 32 ; DARIS,
III, p, 16r.

r \or'rs conptons <larrs cctte villc urrc trerrtaiuc d'i..gliscs
paroissiales, origiuairernent destirrées à I'esercicc drr cultc ;
sept de ces ('slises sorrt rli.jri sc<questrées, nrre autre a été
vettrlrtc r'r cause r;u'elle rnerraçait t-rrirre, plusieurs autrcs
sont arrticpres, pctites, orr ltal bâtics ; il etr est pcrr tlrri
puissent être corrscrr'('es, Iorsclu'elles tornberorrt sous 

- 
la

rnaitt rlc la rratiorr, par la ruort rlu titrrlaire. ()n llc l)ôur-
rait, cc rrous seurhle, ('onservcr, par rapport nrrx locâlitis,
quc celles des paroisses Sairrte-Foy, Saint-Arrdré, Saint-
Christophe et Sairrt-Il.cnracle au l'orit. Ces é.qlises rre sulli-
raient cependarrt pas, si orr corrsidèrc la poprilatiou tlc ccttc:
collllnllre et la néccssiti'oir I'on est rle procurer arr pcuplc
lc ruoyetr rl'exerctr courruotlérnerrt sorr èrrlte ; orr pôuriait
dolc-s,rrbstitrler en placc rle ce grarrrl nombre rl'égiises pa-
roissiales que I'orr srrltpritrrerait les éelises collégiales Saiirt-
l'anl, Sairrt-Martin-en-Ilont, Saint-13arthélenri, Saint-I)e-
tris, l'église cles Récollets Orrtre-Nfeuse, et qui sout toutes
des grarttles églises, qrri conviendraient à là tli.r'ision <lcs
clrrartiers et aux di{Térentcs localités.

n Veuillez, Citol'cn llinistrc, peser ccs obscrvatiorrs rlaus
votre sagesse et rtorrs trarrsrrrettre 'r'otre résolrrtiorr.

r Salut ct lraternité.

ili,isiii',ii'i'
Dc leur côté, nrspirés vraisemblablement par les aclmi-

nistrateurs départcmentarrx, les paroissiens cles qrlar-
tiers cnvironnarrt les collégiales s'empressèrent cle solli-
citer la mise à leur disposition des églises susclites pour
lcs besoins clu culte. A titrc cl'exemple, reprodtlisons la
requêtc des habitants cle la sectiotr de Saint-Barthélcmy.
Elle a été prodtlite elt thermidor an l/I (juillet rZgS).

o Citoycns Prési<lc'rrt et ttrembres de I'AtLlrinistratiou
certtrale du cléparterneut de l'Ourthe.

, I,cs soussigrri's clomiciliés etr votrc cotnlntllte âux (ltlar-
tiers, rrtes et irurnéros respectifs ci-tlessous érrotlc-és, l)ro-
Icssaut lc culte catholiqrre, vienttcttt ett toute cottfiattce sol-
liciter rle votre jrrstice -la 

tlispositiorr tle la ci-dclarrt collé-
giale de Saint-Barthélenri poirr I'excrcice de lerrr cultc.

r Ce ternple si corrvenablcrucrt placé et t1u'ott pristtttte
<léjà destiré à cet efÏet, rrréritt'bien d'être cottsen'i';ct etr
l'aècorrlarrt aux pétitionnaircs, \'ous pourvovez it son ctt-
tière corrservatioir, vons serlez I'utilité cle vos atlrrrirristr('s
ct vons cu renrplissez plcitretnetrt les vceux ; arrssi, cl'apri's
vos vlres bierrfaisatrtcs, ils rre tlouterrt pas qlle vous tt'ac-
cueilliez leurs réclarnatiorrs et qtle volls n'arrêtiez provisoi-
remerrt, tle votre autoriti', rrrr sursis zi la ventc tlrr nrobilicr
tle cette église servarrt à lcrrr crrlte, orrtre le perr 11'trtatrtage
qu'ellc procluirait à la rôprrblique, I'etr'lèvemerrt tlcs objcts
vetrrlrrs uécessiterait des tlelgrarlatiotts cotrséquetrtes.

r I.es pétitiorrlaires tlorrc, Citol'ers Aclmirristraterrrs, sc
flattcnt que ces corrsirlérations volls errgagerout à déIérer
à leur cleruancle et ii vons irrti'resser err leur faverrr, pr'ès rlrr
milistre pour la concession rle l'église.

r Salut et respect r.
(Sui's. trcntc-lroi.s lorrr.s).

Fortc rle cette rcquêtc et de celles colrcertrant lcs col-
1égiales Saint-Dertis, Saint-]Iartin et Saint-Patll, I'Ad-
ministration centrale fit surseoir provisoirement à la
vente des meubles nort adjugés dc ces collégiales, ainsi
que d'( églises paroissialcs r. Elle émettait en rnême
temps I'espoir de voir lnaintettir clebout 1es monunretlts
dont elle avait réclanté la couservation Ie tr floréal an

I'l (3o avril 1798). Elle s'exprimait cn ces termes, le
tt thermidor (zg juillet):

. \'u la oétitiotr tle plrtsiertrs habitarrts tle la scct:ott <ltr

centre Dar'qrrelle ils tlôrnarr<lcnt qrre la ci<levartt coll{gialc
tlc Sairit-Dehis soit rnisc à lerrr tiisposition Dorrr I'cxercicc
tle leur culte et qu'etr attendarrt qir'il eût été fait rlroit àr

(r) lC, rcs..:1, f. zJr-:l:
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leur clemancle, il soit sursis à la vente du mobilier cle cet
édilice ;

r Vu le petr <l'avantages que cette lente ofirirait à la
républiqrre êt les c1égradations conséquentes qui en seraient
le rér;ultat ;

r Vu pareille réclarnation de plusieurs habitans des quar-
tiers Mârguerite et Martin pour 1'ex-collégiale Saint-i\{ar-
tin;

r Revu la lettre rlt rr floréal dernier adressée par cette
Administration au Ministre des finances sur I'emploi des
églises collégiales de la commune de Liége et le projet tle
les substituer aux ci-devant paroisses ;

r L'Administration centrale, considérant qu'il y a tout
lieu de croire que le gouvernement adoptera d'autant plus
volontiers le piojet que cette administration lui a soumis
dans sa lettre du rr floréal, qu'il tend non seulement à
coflserver dans la commune de Liége, des chefs-d'æuvte
d'architecture, mais encore d'au1çmenter 1e domaine natio-
nal par un espace infini cle terrains qu'occupent, dans les
quartiers les plus comlrerçans de la commune, les églises
paroissiales et que la seule considération d'anéantir les cir-
conscriptions paroissiales auxquelles les préjugés vtlgaires
ont conservé jusqu'à. ce jour une préponclérance contraire
aux principes du régime actuel, doit engager le gouverne-
ment à adopter ce projet ;

> Consirlérant enfin que 1a loi du rr prairial an III, veut
que les églises qui seront accordées pour l'usage des ci-
toyens, soient remises clans l'état où elles se trouvent ;

> Ouï le Commissaire clu Directoire exécutif,
AnnÊrn:

ro 11 est sursis provisoirement à la vente des mobiliers
nationaux rles églises collégiales de Saint-Paul, Saint-Mar-
tin-en-Mont, Saint-Barthélemi, Saint-Denis, Saint-Jacques
et de toutes autres églises désignées au gouvernement pour
être cotrserr'ées pour le service public.

zo Le présent arrêté sera transmis au ministre cles îi-
nances en l'invitant de rechef à solliciter l'adoption du
projet qui lui est soumis.

r 11 en sera aussi transmis dans le jour expédition au
citoyen Bournel, djrecteur tlu Domaine national pour sa
gouverne (1). r

Sur une dénonciation intéressée 
- 

de ce dernier peut-
être 

- 
près du ministre des finances, I'Administration

centrale fut semoncée par celui-ci pour avoir contre-
mandé la vente d'objets d'arts qui, par leur nature,
tiennent essentiellement à l'édifice. Les administrateurs
du département se défendirent d'avoir voulu avantager
de la sorte les catholiques ; ils répondirent notammeut:

n Ce mobilier à la vente duquel nous avons orclonné le
sursis consiste en autels et balustrades, partie de bois,
partie cle pierres, partie rle marbre, puis les orgues et 1es
stalles; Ces objets, qui, autrefois, ont toujours été consi-
dêrés comme partie intégrante et inséparable d'un bâti-
ment, sont d'autant moins irnportants pour la réprrblique
que, lors de leur exposition en vente, il ne s'est trouvé et ne
se trouve encore aucurl arnateur pour en payer le prix esti-
matif, quoique au dessous de la valeur à laquelle vous avez
voulu que le mobilier national ftt évalué. ,

L'Administration centrale n'obtint pas gain cle cause.
A la suite c1e nouvelles remontrances de I'autorité supé-
rieure, les administrateurs départementaux durent pren-
dre, le 14 brunxaire an VII (4 novembre 1798) un arrêté
rapportant celui du rr thermidor an VI, qui surséait à
la vente du mobilier cles collégiales. Cette aliénation de.
vait se faire. d'après les dispositions de l'arrêté du ru'
messiilor (rq juin) même année. Le ministre cles fi-
nances invita l'Administration centrale par lettre du
8lrimai,re an VII (a8 novembre rZq8), t à en snrveiller
la prompte exécution )).

La plupart des pièces cle ce mobilier ont êté sauvées,
sans doute. Ce fut, en la plupart des cas, l'æuvre d'an-
ciens chanoines cles collégiales qui, dans le but cle

réemploi ultérieur, rachetèrent les objets cl'art <le leur
église respective.

Sous d'autres rapports aussi, llAdministration ccn-
trale du département vit ses idées conservâtrices con-
trariées. Elle rencontra une vive opposition dans le
même citoyen Bournel, directcur clc I'enregistrement et
du domaine national. Cet agent ne cherchait visiblement
qu'à plaire à tout prix en haut lieu, sans se préoccuper
des conséquences de ses ag-issements pour la généralité.
Il a1la jusqu'à réclamer avec insistânce la démolition tle
la belle collégiale Saint-Paul. A ses yeux, il est vrai,
celle cle Saint-Jacques n'était ( qu'un édifice fort orcli-
naire )). Que l'on considère plutôt en quels termes, le
trop zé1ê directeur des Domaines s'exprimait, \e 14 ther-
mi,d.or an l/I (r"" aott 1798) près du ministre clcs fi-
nances quaflt aux temples pouvant être conservés :

< Je vous aclresse le tableau des églises cle la conrurrttte
cle I.iége qtle \:o11s r.tl'â'r,ez clemanclé par totre lettre drr ei:r

prairial delnier (1). Suivant ce que vous ln'avez rnarqtté,
[e Département propose cl'en conserver sept-. Je pense que
l'on en doit résèrvér le même nombre, mais non pas les
mêmes. Le Département dernande Sainte-Foy, Sairrt-Re-
macle-au-Pont, Saint-Pau1, Saint-Martiu-au-Mont, Saint-
Barthélerni, Saint-Denis et les Récollets. Moi je propose tle
conserver Saint-Ratthélemi, Saint-André, Saint-Martin-au-
Mont, les Dotninicains ('), Saint-Denis, les Récollets (3) et
Saint-Vincent rle la Boverie. La commune cle Liége, dorrl
la population n'excède pas de 4o à 4z,ooo habitants, est di-
viséeèn cinq arrondissements que 1'on a cru tlevoir subdivi-
ser en deux ou trois sections chacuu. Ces arronfisseneTlts
sont Saint-Léonard, le Centre, Sainl:e-1\Iarguerite, Avroi et
Amercæur.

r Je propose l'église Saint-Ilarthélemi poLrr I'arrottdissc-
ment Saint-I,éonafcl, Saint-André et Saint-Denis pour le
Centre, Saint-Martin-au-Mont pour Sainte-Marguerite. les
Dominicains pour Avroi, et les Récollets porrr Amercæur.
J'ajoute Saint-Vincent, de la Boverie, pour le village ou fau-
bourg de ce nom, qui dépend cle Liége, qui est situé tle
l'autre côté cle la Meuse, et auquel orr ne rreut cotntruniquer
qu'en passant cette rivière en bateau.

r Liége est très étendu pour sa population; tuais il rne
semble que sept églises pour I'usage clu culte c'est assez.
Les théophilanthropes dont le nombre augmente, n'ont que
la petite église Saint-André, et ils n'en demanderrt pas
d'autres. Si les catholiques ne jugent pas à propos de se
servir aussi de cet édifice, ils autont Saint-Denis qui en
est peu éloigné, et Saint-Barthélemi qui en est encore plus
près. Comme les églises peuvent servir aussi aux assenl-
blées politiques, chaque arrondissement aura la sienne, et
même deux et plus.

r Les laubourgs de Sainte-Marguerite, cle Saint-[)i1les,
d'Avroy et de Saint-Léonarcl n'auront pas cl'églises et 1e

faubourg d'Amercæur en aura une ; mais ce clernier fart-
bourg est 1e plus corsidérable et assez éloigné des églises
de f intérieur de la ville, dont il forme lui seul un des cinq
arrondissements et rnême le plus populeux...

r Quant à l'église des Dominicains, elle n'est pas plus
éloigrrée que Saint-Paul cles faubourgs d'Avroy et de Sajnt-
Gillés, et-j'ai expliqué les raisons qui doivent déterminer
à vendre cette clernière église (Saint-Pau1).

r Elle est la seule, avec Saint-Jacques et Saint-Martin-
au-Mont, que le Département ait pu regatcler comtte des
édifices passables. Quant à Saint-Martin, j'en propose moi-
même la conservation pour le culte.

r A l'égard des deux autres, ce so1lt d.es édit'i'ces très
ordinaire{ air-rsi que l'architecte qui a la confiance du Dé-
partement en conl'ient lui-même ; et on ne pett so1ls allc1llr

(1) Ce tableau n'était pas joint à la miûute.
(2) L'église était située rue de ce nom ir gauchc.
(3) C'est maintenant 1'êg!ise St-Nicolas, Outrc-l{e[se(r) lC, reg. r38, rr thermidor an Vf, n. 3.
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rapport, les re.gartler cornlrle cles chefs d'teuYre. Ce tt'est,
cepèn<larrt, que cle cerrx-là dont le tléparternent ait pu
parler. Jusqu'à préselrt, le départernertt u'a poitrt cu d'ob-
iet {ixe porrr aricutr établissement prrblic. Ce tre scra que
perrtlarrt la paix, et lorsqtte les circottstances le pertnet-
trorrt qrre I'on pourra construire sur I'etnplacernertt cle la
t:i-tlctant cdthédralc (t), centre de la ville, tttt tnoltttt.nert
national, qui ne rappelle aucutr ctllte, et clrri soit tli.gne' de
la Réprrblique.

r Excepté les sept églises ci-clessus, il est intéressarrt rFre
I'on tnette e1r \'erlte toutes lcs autres, rnais en r('serlarrt le
terrairr de Saint-Paul, ainsi quc ie l'ai <lit et en ue laisant
ceperrdartt ces ventes que successiveurent. [lles seront peu
zn'arttagettses qtant attx matériarrs, attendu que la pierre
ct le fer sont cornrrruus .:r I,iége; rnais cn tirera parti <les
crrrplaceurerrts. Orr y !{agllera aussi 4oo livres par rnois
tp'il crr coûte à la Ri'publique porrr les frais de gartlierrrrat
tles égliscs séquestr('t's ct des collégiales et les frais tl'err-
tretien qrri s'élèr'ent plrrs harrt. Et crr tlétachant lc per.rple
<1es rérfrrtttn.ics cxt.éricurc.s cle la Reli.gion. orr parr.icrrctte
plus aisérneut, mais ccpenclant torrjours cliflcileinent darrs
les ltat's réruris, à l'attacher sans secorlsse, et tl'urre rna-
liè.re rnoins sensible, all sorlvcrltenrerrt réprrblicairr ct aux
fêtcs rle 1a Républiqrrc...

r l}runxl:r,. >

Lc tnênre fonctiouuaire cle I'adnritristration tles fi-
rlanccs développa des pensées allalogues dans rrrre lcttre
qu'il atlressa le z1 lruclidor an 1'I (ro septembrc r79E),
au citoycn Renarcl, 1rrésident cle 1'Aclministration r'lé-
irartenrcntalc. Il y rcnorrvelle avec son espoir (le voir
clémolir la collégiale Saint-Paul, son altpréc:iation d€'dai-
grleusc cle 1'église Saiut-Jacques :

_ o_Voila, Citoyerr, la copie qlte \-otls rn'avez clenrarrdéc, rlc'Ia lettre que j'ai-écrite. à la régie le r4 therrniclor dcrriier,
en lrri ctrr,ol'ant le tabluvru 

-cles- 
églises de I,iége. Ilorr at.ii

di{Îère rln peu de celrri drr clépartËrnctrt.

_-,, I..c.départemerrt.rr'avait pas parlé <le Sairrt-André, rles
Ilorninicains, cle Sairrt-Virrceirt dè Ia lloverie. T'ai oronosé
<lc lcs corrservcr. ( )n rn'avait dit qut' I'orr tlésirait 'lcs'Do-
minicains .potlr ulr institrrt tle rnniiqrrc. I)es ltersornrcs tlecet art ru'ont assrrré clrre cette églisc rre coni-enait rrrrlle-
nrert l)()ut cct objrt cj gue, cl'ailleurs, i1 rre fallait pour
crlu.qu'urrc grautle salle. On aurait, tlit-on, le proiet' d,y
établir tttre sal1e cle spectacle, Eu la c.rrrservarit, lomlieje lc..propose, ou. l'errrirlt_r_vcrait, ltar la srrite, ri ûl rrsa.ge
r;rrt. I'orr jtrgcrait à propos.

r 
. 
Sailtc-.Fo1- est urr .perr (loi.grri. tlt' Sairrt-llar-thilcrur.,

rnais il lr 'cst. l)as possilrlt. tle couscrr.cr. rr rre i.glisc rlarri
t'haque qrrartier.

, Il tttc sernble crr'une église suffit polr le Talbotrr.g
tl 

"\tncrcrtur> Arr tnoren de la corrsc'rvation tles I)ontinicairrs, Sairrt-
I'arr'1, q.rri rr'en. est 11u'à rleux pas, llc if"ri""t pl,rJ ;;lc;;-
saire. Il cst situé errtre deux.placcs; d\rl côtéj il v a rrn
passage 

. 
étroit, peu 

- -.ûr., rlrroiqrre tri.s friqrrerrté, .,i rrran_quilrrt absolrrnrent tl'lligrrénrcnt ; rle I'arrtie côti t,st rrrrerue itss(,z ûtroitc et qrri ser.t rle gratrtlc route rle \arrtrrr àIlacstricht et à Aix-'ln-Chapelle ; elle se trouvcrait élargie,ct c-et élargissement est r:récesiaire. Aussi ,.l" ,1",:r-oiiori
vr:ntlrc que les rnatériau_x clui provierrdraient de la rlétnoli-
tion.

- r.Soirrf-/ocrTac-s rr'est qu'un édifice f ort ortlinuirt, ettl'aillcurs situé à ntre estrémité de l.iége, dans rrn quar-
tier isolé et saris cornrnunicatiorr.

r Ces tlétails rn'ont paru nécessaires porrr I'explication
rle nra lettre à la Réeie.

r J'ai pctrsé qrre si 1'orr detnandait la corrserr-atiorr d'rrrr
plrrs.grantl .rrornhr.e <f i'glises on rre I'obtierrdrait pas, et que,
cl'ailleur.s,^.i'1. r-alait rnieux torrt de suitc proposèr rirre opé-
ratiorr défirritile.

. D Salrrt et {raterrriti.
r RoûnNEt.. r

Ces clivergenccs (lc vues llc devaient pas hâtcr la so-
lrrtion cle la question. L'Administration départenlentale
avait cru devoir faire ressortir au Gouvernenrcllt qu'il
était inclispensablc de réserver o1lze temples l)our le ser-
vicc clu culte à Liége. Tel rre fut pas l'avis clu rniuistre
de I'intérieur :

o I'aris, le tb lloréal art l'II (5 mai r799).

n Lt' Xlinistt'c de I'Itttét'icur
à. I'Adntittistrdtiolt cc1ùralc du dôfartaut.cttt tlt' I'Ourthc.

r Citoyens, suivatrt vos prerrriùres observatious atlressees
au Mitristre des Finances relativetrtetrt aux édifices cle la
cornlrlune de Liége réserr'és pour les exercices religieux,
Yorls avez pensé' cllte ileuf sufiiraiellt. Aujotlr(l'hrri, il ré-
sulte d'une lettre de rnon collègue qrre vous ett tlernarrclez
onze. Ce nourbrc me paraît cle beattcoup trop corrsitlérable.
A I'aris, où la poprrlation est de plns de six cents mille
habitarrts, il n'a i.té accordé l)ar nre loi que quinze érli-
fices porrr le rnêrne objet, et ils suffisent.

r Je vous invite rj vérilier s'il ne serait pas possible,
colnnlc je le pensc, de réduire lc nornbre tle ccs écliiices à
six. I,e Trésor prrblic 1. trour-erait cles moyetrs tle forrrnir
plrrs lacilemerrt aux dépenses c<nsitlérables r1u'entraîIte
lule ljllcrrc dorrt lt'prirrcipal objt't cst lc rrrairrticrr rles rlroits
rles habitants des tlépartements réunis, et l'Arlrrrirristratiorr
centrale y trorrverait arrssi un .qrarttl avantage cn cc qrle
la srrrveiilance serait plus facile à L'xercer.

r J'attencls votrc réyrotise, Citovett, clans le moirrtlre clélai
possible.

> Salrrt et {r-aterrrité.
n FRexçtls DE Nltul.'cHAtri^u. )

Lcs conrmunications écrites se nlultiplièrerlt de part
et d'âutre sans al)outir à un arrangemellt corlciliant les
intérêts e1l jeu. Desmousseaux, préfet du cléparte-
nrent, à peine arrivé ici, exprimait sa pensée au rnitristre
dc I'irrtérieur le.9 rressrldor an l'llI (zZ iuirr rSoo). Les
seutirDents qui animaient le norlvcau chef clu cléparte-
ment différaient beaucoup de ccux manifestés l)récédem-
lncut l)ar l'Aclnrinistration clépartementale. Au reçu tle
la nrissive, le mitristrc cle i'intérieur réclama du préfet
rr torrs les rensciguenrelrts convenables sur cetlx des

édificcs qu'il est r, ciisait-il, (( avalltageux dc collserver
ou d'aliéller r. 11 le l)riâit enfill cl'émettre soll avis par
rrn arrêté motivé.

Cct arrêté préfectoral fut pris le z7 lructidor dn IlIII
(r4 scptembrc r8oo). Le chef du rléPartement y éllulnère
1es églises clestinécs clésormais à 1'exercice des cultes et
ccllcs qui devaicrtt ôtrc désaffectécs :

( I,É FRÉFET,

r Cortsiclérant qu'il s'cxlralc dcs i'gliscs ditcs paroissialcs dc la ville
tlc I.iégc un méphitislnc nrtisible Dar lcs inhumations qrti s'y font
jollrn('llcmcnt cncore,.(t tlésirant consacrcr à l'exercice des cultes les
tcmllles lcs rrlus l)earrx, lcs lrlus spltcieux et les plus salul>rcs ;

) vr lâ lettre du Ministre de l'intêricilr,
r flgalernent les observations du llairc cle l.iége,

r ARRÊTÉ cc qui suit :

r Art. r". - Sont Eiss ir la disposition des habitants dc la ville de
Li€ge pour l'erercic <les cultes, ir la charge de les entrctenir et de les
réparcr sans aucllnes ontributions forci'es, lcs égliscs <'i-apri's, savoir :

L'églis des ci{erant Résllets.
I.'églirc cullégiale de Saint-Pau!-
r.'églire parorssialc'Sainte-\'érouc.
I.'égli* paroissiale saint-ChristoDhc.
L'église paroisciale de saiûte-llargucritc.
I.'éslir colléciale d'i Sainte-Croix.
l,'égli* paroissiale de slainte-wâlburgc.
L'églire collégialc de Saint-Rarthéleml-.
l,'églisc paroissiale de Sainte-Fo]'.
I.'églisc collégiale d€ Saint-Derris.
l.'i'glisc paroissiale de Saint-vincent.

r ,\rt. :. - I-c tcilrr)lc (lc saint-trIartin serâ le teml)lc dc la Victoirc
ct dcs t'érémonics r-irilcs : cclni de Saint-.A"trdré demcurc consacré aux
rérrnious décadaires.

),-\rt. .i. - Sont di.clarés l)âtimcnts Iâtionaux et ré[nis arr domaine
(lc Ia RéDul)liqtrc cn cxécrrtion dc I'article rrremier du titrc r" de la( t ) Rasiliquc St-f.aml)crt, pla<'c rle ce noril
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loi rlrr i not'ctttbre l7go, ilvcç torrF lcs terrains (lui cn déDcndent, lcs

écliscs ilitcs Iritroissirtits ti-npris rlésignécs, saroir :

particuliùre, et à ure tratrsrnettrc le plns tôt possible les
iéporrses (lolrt lous lt's aurez ju.qécs srrsceptibles. r

Tout ou à perr près torlt était renlis en <liscussion. I,c
Préfet s'cmlrressa (lc ttansnrcttre âtl nlairc, Nlichcl Sélys,
les olrservations nrinistéricllcs. Il crr reçut \e t6 r,entôse
arr 1-\ (7 rnars r8or ), ttne réironse lrcu tetrtlrc pour lc
directeur des clomaiues :

r Citoveu Préfet,
r I-orsque je vous ai lait part rlc rnes observations sur

les églises à réserver porrr l'esercice des cttltt:s, elles
étaieut fondées sur les localités et les conlenallces ct sur
I'intérêt gitéral des administrés ; mais il semble, d'après
la lettre du llinistre des l'inarrces, qrre vous rrre trausmet-
tez, que la régie tles domaines, corrsultée à ce sujet, nc
conr-ient pas rle la nécessité cl'accorder à la lille tle Liégc,
le rrornbre tl'é.qlises qrrc trous avions <lésigué. Je réponrlrai
aux objections (llrc lait la Régie ir I'i,ear(l tle celles rl.
Sairrtc-Fov et cle Saitrt-Christophe, toutes cleux hors villc,
cp'elle rrà rrullernerrt consirléré ni-les localités, rri les dis-
tances, puisqu'il est (le fait qrr'en supprirnant ccs tlenx
égliscs, la nrajcure partie tles habitants des laubourgs \-i-
vegnis, I,éonarrl, Coronrrrerrse et Saiut-Gilles seraient
obligés <le Taire rrne granclc <lerrri-lieue pour assister arrx
exercices rlrr culte ; err ontrc, que I'aliénation rle ces deu\
éclifices tre serait rlc. prcsclue arlcllrl rirpl)ort pour le trésor
prrblic.

> Quatrt à l'église de Sairrt-l'ierrc, proposée par la Régie,
t'rr rctuplacernent rlc cellc cle Sainte-Croix, jc rrc vois pas
srrr cluoi est lorrrl('c cette préTérerrce. I)'zrborcl, celle tle
Sairrte-Croix, étatrt rl'nne coustruction rôgulière et rl'un très
bearr gothiqrrc, rnirite 11'être corrsrrr'('e pour sotr architec-
tLrre ; tatrtlis que ccllc cle Sairrt-Pierre, qlte la Régie a lait
tlepuis pcrr clépouiller cle ses orrremerrts, rr'oflre plrrs rierr à
regrettcr sous allcurl rapport.

> I,e_ ternple de Saint-Nlartirr, que lrorls alolrs rlésigrr(r
potr les fêtes publicpres, nrér'ite prirrcipalernent tle fixer
I'atterrtiorr clu mirristre, sous le râpporl de la beauté, rle
son architecturc et colnllre lc serrl 

-qrri 
convienrre à rure

réuuiorr rrornbreusc. Donc il doit a.r'oir la préIérence. sllr les
autres églises po1lr les cérérlonies civiles qui ont souvelrt
lieu etr nrêure tc.nps clue cellcs tlrr cnlte catholirlrre, et qrri,
pour ces rrrotifs, doit êtrc particulièrcrncnt coirsacré âtx
Iêtcs rrationales-

r Quarrt à la petite église tle Sairrt-Atrtlré, clestittée aux
réunions 11écadaires, par 1a raisotr qu'e1le se trottle att
centre rlc la ville et qui, par sa construction qui tlate rle
très perr 11'arrtrées, tr'est pas srrsceptible cl'aucurre répa-
ratiori, rri tle beaucoup 11'erttrctien, je srris fondé à croite
rlrre lc rrrirristre rr'hisitcra poirt à I'accortler, surtout quan(l
il sera irrstrrrit cltre I'rliérratiorr rlc cet irliiice srritit tlt'tli's
peu r1e rapport porrr le trésor public, rr'ayant pas plrrs cle
trois rnètres d'étt'ttduc (') srrr 1a loie publique.

, La Régie rles tlontaines atrrait dû, ce nre setuble, se
borner à des observatiorrs cle fiscalité et se rlispenser de
toucher l'article rlcs convelatrces et rlcs localités, clui sout
particulii,renrcnt rlrr ressort de 1'adrniuistration locale.
L)'apr-ès ces corrsitlérations, jc rte clontc pas, Citovctr Pré-
Tet, cluc le ruirristre des finarrces 1-ruisse rejeter le plarr qrrc
je lrri ai présetrtt1, et je persiste à assurer qu'il u'est nrrl-
lernent srrsceptiblc rle morlilicatiol sarrs blesser la justice
et tnécorrtçtrter la grarrrle rnajolité rlcs habitarrts tle cettc
cornlll11ne, où il cxistait avant la Rôr'olution tterrte-cleux
paroisses. I1 est ér'iderrt qu'elr laissarrt à la ville dc I,iéee
les onze églises qrre j'ai clésignécs, pour l'excrcice des cultes
et les céréuronics civiles, 1e trésor prrblic trouvera nlr
arrple <1édolrlmagerlrent clarrs les rlerrx tier-s cle celles qti
seront sérluestrées à la srrite rle ce rrorrvel arrangement.

> Salut et consirlératiotr,
r lI. SÉr,rs. >

Ces négociations, si clles restèrerlt lettrcs closcs, eurent
pour effet, de sarrver clltretenlps clc la destructioll t1lr

certain nombre d'édificcs sur lesqtlels ot1 11'osait sc
prol1ollcer. Bieti 1ilus, toutes les attcientres églises pa-
roissiales norl dénrolies, restaient ouvcrtes aL1 ctllte, sotls
le pastorat cles titulaires légitimes ott cl'autrcs prêtres
arltorisés à cettc fin par le vicaire géuéral.

Saint-Âdâlbcrt.
Sainte-Aldcgonde
Sainte-Catherine.
saint-Clément.
Saint-I'holien.
Saint-Gillcs.
Saint-Georges.
sâintc-Gcrtrude,
Saint-IIul)crt.

Saint-llichcl.
saiIt--\ if olâs-aux-llouches.
saint-Ni(olas 1()rrtrc-llcrrse)
Saint-\ icolas-atr-'l rcz.
La l)arrrc-atr\-tsonts,
Saiùt-Si'rcrin.
sa i nt -'l'h oûra s .

saintc-l-rsule.
ct la Chalx'llc (ln l'ara(lis.

saintc-flag(lelainc'
).{rt. .r. - I.cs curi's titulaircs qui * $nt $uu-is -aus lois ct $nt

,".tè-t 
-.u'f.t"tions 

lttsqu'ù e jour i'ontinucront dc jouir, ju'qu'à. autrs
(lispositions <lcs maisolrs prebr-térales, biens ct revenus (16 cult6 qur

ii.' i.i"l"i t ireint t.mrÉi sos la maiq-mi{' nationale par suite d6
iil.p"iiùii"i à.. i.itte. (lu Directoirc exécutif de 5 bmmairc et 17

ventôsc an 6.

D Lrt. .i. - I.e maire de la ville dc Liégc seillera à c qu'il ne *
fo.." 

- 
àacat.. inhrrmations dans les églis: congcréts anr exerlircs

,les crrltcs. et l)rendra lcs mesnres néerssircs tpur le mainticn du bon

"i,f.....'i 
'.lc l,r ttan.ruitlité, confomément .i I'arrêté dcs consuls <lu

z lrluviô*c itn 8.

.\rt. 6. Lc présent atrêté, a\arrt dc recesoir $u exécution, sera
.a*iie 

- 
u" f,tinisire (lc I'irtériettr I,ottr être soumis ii 1'approtration drr

gourernemcnt.
r Fait .u I'alais .c I'réfcctrrre lc :7 frtlctidor n1 

l"a.r,r,,*arr^,,*. ,

Le Préfet avait raisoll cle suspenclre la misc à cxécu-
tion tle son arrêté. Cirtq mois pllls tar(l, loin quc celui-ci
ett été al)prouvé en haut lieu, il stlscitâit la lettre sui-
valrte, en datc <111 tn' rentôse arr 1I (zo février rEor),
adresséc l)ar

< Lc nlhtistrt' dc.s 1;irlcrtc<'.s,

ou I'rtfct dtt dél>artcrnctr.t dc I'Ourtltc.
r Le l\Iiuistre rle I'Intériettl' lll'a trausltris, Citol'crl PréÎet,

avec 1es pièces et.la lettre qtti.1'accotnpaglraicnt, I'arrêté
oue vorls avez Drls relafiverrlerrt au lrollrbre et art choix
rics Éclifices ou'il cotrvieudrait t1e collserver à la ville de
l,iése Dotlr l'èrercice tles cltltes. Cet arrêté clésigtle, potlr'
cettè ciestirration, l'iglise tles ci-clevattt Récollet's, la col-
lé:riale tle Saint-I'arr'l-, les églises paroissiales tle Sainte-
\-é.rorre, Saint-Christophe, Sainte-llargrrerite, la collé-
siale tlc Sairrte-Crois, l'église paroissiale tle Sairrte-Val-
iirrrg", la collésiale <lc Sailit-Barthélerrri, l'égl ise paroissiale
tle Sairrte-Fo5', l'église collégialc tle Sairrt-IJelis ct l'égllse
paroissiale (lê Saint-Vitrcerrt. L'église collégiale tlc Saint-
I\Iartin est réservée pour le tern|le tle la Victoire, airlsi
qrre pollr lcs cérérnoriies civiles, et 1'église paroissiale cle

Sairrt-Arrrlré, pollr les rétttriorts tlécatlaircs.
n I,a Régie des Dotuaines cotrsultée à ce sujct, après ayoir

pris tlcs ietrsei.gttetrrcrrts précis sur les lieux, obserle, Ci-
tol'crr I'réfrt, qrr'il laraîtrait suflisaut tlc rr'affecter qnc
rreuf églises à la tlestirratiorr proposée, art liett tle onze
qrr'irrrlirlrre votre atrêté, et tle substitucr 1a collégiale <1e

Saint-Pierrc' à celle <le Sainte-Croix, rlottt clle tt'est point
clistante cle zoo pas, \'rr que cette dernière se venclrait beatt-
conp plrrs a\'ântagcllselùent, et qu'err prenant quelques
pieds strr son emplacetnelt, senlemeut r1'un côté, otr ren-
rlrait plrrs régulière la place à I'entrée tle laquelle cette
collégiale est située.

La Régie observe égalcrnent qu'il serait superflu 11'aban-
dorurer 1)our les crrltcs l'églisc tle Sairrtc-Fo\-, \'u sa Irosi-
mité de cellc cle Sairrt-Barthelenri et sa sitrration tlans un
faubourg qui n'est pas très peuplé ; et elle assure qu'il
en clevràit être tle rrrême cle 1'égli.se Sairrt-Christophe, trolr
voisine de celle de Sainte-\-ironre, l)ollr qlle les rleux
soierrt rrécessaires arr service tlcs crrltes ; crtte tlerrrii.re pa-
raissant nrériter la préférence comlne étant plrrs é'loigtri.e-rle
Saint-Pan1.

> Qualt aux clerrx éclifices qlle \-orls l)roposez de réser-
\_'er.porlr le.s assernbleles prrbliqries, orr obien:e c1u'il serait à
tlésirer que ces assemblécs fussent être tenues rlans les
églises serrant arr crrlte, porlr se cotrforrner aux tlisposi-
tions dc I'article premier-rle la loi drr rr prairial air 3,et pour lrénager_ arr.trésor public la ressorrrce qn,il cloit
trouver darrs la locatiotr orr ilaus I'aliérration de ôes clerrx
rlernières propriétés; clans le cas, néannroitrs, ori I'cxercice
drr.culte s'o;rposerait à l'exécrrtion cle cettc riresure, elle re-
préserrte tlrr'il .serait arr rnoirrs 1:ossiblc tlt' rr'afft'ôter qrre
1'uu des tlcrrx bâtirrrr.rrts <lorrt il .s'a.qit.

, Je r-ous inr-ite, Citol'en PréÎet, à r'ouloir bierr prenclre
ett cotrsirlération les diverses observations rlont jc rierrs rle
vorrs fairc part et clrri ure paraissent m('riter rrnc' attentiorr {r) Dc faça(le.



REOR(;A\ISATI()\ AI'RES I.E CC)^\CORD.\'| I)D tsor - E(;I.ISES DESAFFECTEES - I,ISTE 95

Le z6 nessidor an 1-\ (rS juillet r,Sor), le cottcotclet
fut cotrclu à Paris etltre lc Saitrt-Siègc et lc (lottvcrtre-
ment frarlçais. Par acte tlu ro avril r[ioz, lc cardillal
Calrrara, légat a. Ia.lere près le Premier llotrsrtl, érigea
le nouvcau cliocèsc cle Liégc, I'atrcien ayant été supprinrô
crr vertu dc la bnllc Qui L-hri.ç/i tlu zg uot'cmbrc r8or.
Err avril rEoe, Jean-Eva:ng. Zaepffel frrt appclé :i gott-
verrler l'évêché de Liégc. Son installatiotr solctrtrcllc
sc fit le z8 aott suivant, cn l'église Saint-Paul ('). La
beauté cle ce tenrltlc, I'amplcur clc ses proltortiotrs,
comme sa position ati cetrtrc clc la villc I'avaietrt fait choi-
sir pour lc siègc <le la cathé<lralc ('). Lc ttorrvcau chef
chr cliocèse I'aut.tonça officiellcnrcrtt par sott ntatldctttc'ttt
du,8 lrinnire an X (29 rrovenrbrc r8oz) ('). I1 porta lc
clécret confirmatrt cette érectiorr lc 14 nrai r8o3 (n).

La réorgattisation tlcs paroisscs lt'a &ô réaliséc
qu'après entetrtc etrtre lc liréfct <lu clépartcurcrtt et lc
nouveau chef cliocésain, J.-Ëv. Zacpiicl. Cc <lerrlicr
s'efforça clc réscrver totltes les égliscs au cultc catho-
liqne, ce quc llc lrottvait adurcttre le pré'fct rlui lcs trott-
vait trop rrombrcttses et qui, par suitc, cnvisagcait les
grancles c1épcttses t\ en résttltcr. Conrmc mo!'ell tcrntc,
ou clétcruritra le chiffrc dcs églises paroissialcs ct dcs
succursales. Portr le rcstc, il frrt cotrvctru qu'on sollici-
terait clu flotlvcrnemetrt I'autorisatiou <lc lcs tttaitrtettir
sous le titrc dc chafelles atr:riliaires, lcstlttcllcs scraicttt ir
la charge dcs habitants cle la circonscription ecclésias-
tiquc <le ces chapellcs.

Enfin, les tablcatu< rlcs irgliscs lraroissialcs ct stlccttr-
sales reçuretrt I'ayrprobation du Prcmier Consul lc zc)

avril r8o3. Le 4 juin suivallt, lc lrrt'fct Dcsttrottsscattx
publisit le relevé a1-arrt trait att <lépartcnrcttt tle 1'()ttrthc.
Cc ne fut qrr'rrltérieurcmcttt quc lc gott\:crltcnlcttt colt-
sentit à la cotrscrvation cl'un ccrtaitr rtomlrre clc satrc-
tuaires, en qualité de chapcllcs auxiliaircs. Anssi lc
7 '.:endémiaire an XII (3o scptcmbre r8o3) settlcmetlt
1'évêque conrurrrtriqrra par mauclement spécial 1c talrlearr
courplct clu platr d'otganisation (').

La nomenclature tlcs églises cotrservées att cultc à
I,iége différait granclemetrt cle ccllcs précorrisées précé-
<lemment par 1c clépartcutctrt et 1e dirc'ctcur dcs tlo-
nrairres. Ëlle conrprit :

rn à 1'E-sf , I'i.glise dcs l{i'collcts, tlcventtc lc siùge t1 'rtrrt'

(1) lln ûrrêtê gorrvem:rnental <lrt rr t'crhi.sc o, r-I (5 mârs rso3)
octroya cles trûit('rn(.rrts r,rrx !icaircs t{én('raux ct auN chaIoincs ( âux-
quels i1 n'aurait {'ti'allou(.lncrtu trrit('mcnt ptr l<s tonscils générartx
des (lépartetrieuts., (v. DARrs, Nôllcr.s, t. xrl, Ir. 2S4.)

(2) I,e 7 aoiit r8o:, lc Conseil nntricilral vota ulr crédit dc 6,ooo fr. lrour
les frais dc Drcrnicr ôtablisscmcnt rlrr troulcl ér'êr'hi'ct la r(stûlrrirtiorr
de l'église St-I'aul érigéc cn cath{dralc (.'ltI', !i:o-r.q.to, D.2.1?. - \'.
aussi zlP, res. 93 D, t. q;61;;; rcg, .lo2 D, n' 4r.

(3) Art. r". - f,'anciennÈ égli* cathédrale rlu <liocès rle l-iégc, mus
le titre de st-I-ambcrt, étant détr[itc, l'églis cidcvant rpllégialc rlc
St-Parrl est choisie lpur la remplaccr. Iillc jouira, cn cnns{'qrrcncc, de tous
lcs rlroits, honnerrrs et pririlèses qui lui out du< cn g qualité tl'églis
cathédrale et rcstcra $:rs I'inrfration <lu même sint qui cn sra le
Datron titulaire. r (-lfdrd.t[1'rt-(, lrltr..s fo-.rozala-., ctc., t. I, p. r:t.)

(t) L'instrumcnt dc crtte érction fut drc€ le 16 août rso-i-
l.e ]6 llor,',11 (t.i mai) le llinistre de I'intérieur a(Tueit ré.cpiion

des nomrnationr dcs r-i('airs gintraux, chanoins titulnirs cÎ hone
raircs . faites par lc I'renier Consul le :S a\Til, sur lc raprprt du Con-
scillcr (l'Etat I'ortalis ct I'approl)ation <lc f,t. l'értqrrc dc l.i€cc r. I.G
charroincs honorairt's air noDl)rc (lc:7 n'araicnt ni loix arr chapitrc.
ni droit il rtnc prétrcndc. C'étaicnt rl'atrcicns chanoincs d'égli*s collé-
gialcs. I-es tri'foncicrs (lc St-I.anlxrt ataicnt t{)us i,ti'cxclus ptr lc
gorrvcrncmcnt.

(5) DARrs, Hi.sf. (lr. lliocis., r7:t-r55:, t. I\', D. r36r8;. - I,e tatlleau de
ccttc organisation a l)ar.l cn rSrr rlatrs la Collar'liol rlc.ç.lfd[.ic,larrl.s.
t, l, It.276. Lcs norninations rlts <lcsscn'urlts, (lcs su(-cursalcs <1rri 1- fi-gurcnt n'ont Doirrt toutes été miscs à exécution.

Il avait été alrDrorrré définitivcntcnt l(. r'" \'cn(l(,nli{tirc an XII (:.'
scptembre r8o.t) (.\Ll, an XII, ?' s. D. 7o).

C'L-st en suitc (lrr ntatrdcnctrt (lc llgr vtu llonrucl, (tr (latc (lrr 6 nlni
r8.1:i (luc les crrrés-primaircs solrt aJrl,clés tlo-r'crr.r.

r.rrre rle rtn classe, a'rec ,Soirri--\icola-s pour patron. Cctte
crrre avait l)otlr succursales, ctt 'r-ille les ôglises ,Soirtl-I)lto-
licl,,Sairrl-R L'rtrttcl c-au-Porrf et .Sorilt-I' iuc utt à la Roveric.

zo rnr .\'ortl, f i,glise Saint-Ijarthi./clr_1', curc tle r'" classe ,

irvec, co'llrlne srrccufsales, en ville, l'église <les pères \li-
rrenrs, sous lc patrolat rJ,e Sahtt-Atttoirrc et l'église ,Sairric-
1iol,.

J,' r) 1'Orrr'.s1, cule prinraire : l'église .Sairrl-rllarlir avec,
l)onr succrlrsales : a) l'église Snirrfe-Cloi-r:, laquelle eut porrr
chapelle auxiliaire l'église Sairrt-Servais ; b) l'église .Soirt/t'-
[/largucritc, alatrt cornme chapelle auxiliaire la chapcllc
Sainte-Agathc ; c) 1'église Sailrlc-trilalbut'gc.

4(' Au Su(l , crrrc prirnairt', l'église .Soill-/ac17rrc.s, rlrri
avait çrotrr sttccttrsales en ville, a) 1'église Saint-lcan-l'Eran-
.qlli.slc ,' b) cclle de ^Sairf-I)cli.s, dc laqrrelle 11épentlait
l'('glise Sairrte-Catherirre con'lnre chapclle arrxiliaire;
c ) l'é.qlise .Soirrt-C/r ri.çftr15lt c, avec tlerrx chapelles arrxiliaires
Sainte Vérotrirpte et la chapelle drr Paradis ; tl.) I'i'glisc
.Soirr t-Cii//r'.s.

La rrouvcllô érection dcs éclifices pâroissiarlx écartait
un certain nornbre des égliscs existantcs. Cclleslà furcnt
fcrmécs au culte et consiclérées commc propriété na-
tionale susccl)tible <1'un usage profâlre. Voici 1a llomen-
clattlrc des églises ainsi désaffectées avcc la clate de lcrrr
disparition ou cle lcur transformation.

ro Eglise .\o1rr'-l)olr.c-arrr:-/;orrls. Dérnolie err r.So3.

a' E.qlise Suirtt-Adolbcrt. Ferrtrée le ro août r8og et tlirno-
lic la nrênre atruée.

3o E.qlisc Sairrtc-,4/ricgorrdc, sitrrée à droite tle la rue tlc
cc llolu, cotttre le chceur <le l'église Saint-I)crris. Fcrrnic
le (r uoveurbrc rSo.1, clérrrolie en r3og.

4" Eglise Saint-Artilré, place clu llarché. Ferrnée arr cultc
catholiquc crr r7916.

5o Eglise Saittt-CIénturl, sitrri'e arrx f)cgrés rlt Sailt-
l'ierre, r'ers le milieu à tlroite err rnorrtant. I.'errrée arr cultc
eù t7g7; tlérnolie err rE46.

(* Chapelle de.s C/crc.s, rrre rlc cc norn. I)éruolie err rSo3.

7'Eglise .Srrirrf-Elicrrrrc, nrc 11e ce llolll, à I'angle <le la
rnt- Chapcllc des Clercs. I)ésaffectée crr r 79;, r1érrrolie rrr
r5o6.

3. Eglise,Saî.ttt-Gtntgulp}0, rrrc de ce nor1r, prùs r1e la nre
dc la \\rache. Ircrmée arr cultc err 1793.

9. E.qlisc ^Sf-(ieor.g.c.s, rrrc F'éronstrée. Fernrôe arr crrltc crr
rfio.;.

ro" Eglisc .Soirrtc-Gertrrd(', rue Saint-Laurcnt, prùs tlc
I'crrtrée <le I'hôpital rnilitaire. Fennée en rEo3. Vcntlue el
rSr7, dérnolie l)erl après.

rrn Clrapelle St-Hcnri, se trouvait à f intéric.rrr rlc la Cita-
rlelle. Désafiectt3e clepuis la fin clu XVIII" siècle.

rz" Eglise Saint-Hubcrt, à l'estrérnit(' droite rle la rrre clt-
ce lonl. Fernri'e au culte le 6 rroternbre rSo.;, démolie cn
l.Sr5.

r3" Eglise Saint-Jcan-Raftistc. Déurolie crr r79S.

r4o Eglise tle la -llodt'L'irtc. rre tlt- ce ttottr, ert Iace dc lir
rue Lombard. Fennée au culte err r;g7. I)érnolic err rSfio.

r5o Eglise Soirrl--\Irrrlirr-tn-Ilt. Dérnolie. en r79S.

16" Eglise Soint--llicftt'l. Ferurée err rSo3. I)érnolie err rS:1.

r70 Eglisc Soilf--\icolos-aux-trIoucltcs. Scrt actuellcnrcut
de maison vicariale.

rSo E.qlisc Soirrl--\icola.s-ou-Trc:, rue rlcs Prémontrés.
Ferruée arr cttltt- le r.i novctnbrc- rSo3, alii'rréc e-n t8rq, puis
rlirnolie-

r9" Eglisc .Soilf-Nicolo.s, Outrc-IIctrsc. Dénrolie etr rSo.;.

zo' Colli'giala Saint-Picrrt', arr rlessus des De.qrés rlc ce
rronr, à tlroite. I)émolie en rSrr.
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2ro Eglise Saitrt-Rennclc-cn-nlont, rue llorrt-sairrt-Ntartin
vis à r'is de l'église Sairrt-llartirr à I'arrsle tle <lroite dc l:r
rrre des Be.gardi. Fermée le :s novernbrc rSo.i. I)érrrcllie cn
rSo9.

- ?2-o_Eglise Sain.t-Rt'nti, place Saint-Jacques, près la nre
tlu Vert-Bois. Déntolie err r7g8.

:3" Eglise .Soirrl-,Sd-..r,rjl, sittrée partie place Sairrt-Séverin
rnêrne, partie.srrr I'etnplacernent âes arrôienrres écoles pri-
rnaires. Fermée le 3, novembre rEo3. I)émolie en rSro.

2.1.' Eglise Saint-Thontas, place Crèr'e-Ccerrr. Fcrrnée le
6 trovernbre r8o3. Démolie en-rE56.

enrplacetnerrt est maintenant incorporé dans le palâis. Fer-
mée en rEo3.

L'autorité préfectorale avait veillé à garantir aux llou-
velles lraroisses le mobilier nécessaire. Dès le t7 thermi-
dor an -X (5 août r8oz),le préfet prit I'arrêté ci-après:

a I,r: pnÉrrr.,

> Voularrt assurer la corrservation des obiets nécessaires
ponr-1e sen'ice et I'orgarrisatiorr tlcs églises'paroissialt,s rlc
la ville r1e Liége,

AnnÊrr:
r r') I.c i\{aire cle Lié.qe. est et clerneure chargi.tle tlresser

I'irrvcntaire rle, I'argetrterie et <1es ornernerrts-'tf i.glise qui
cristcrrt rlalrs les paroisses tle I.iègc.

D zo Ces objets inventoriés seront rnis sorrs la garde tles
tlinistres cpi desser.r-elt actuellernent ces cures,- lesqrrels

:i:lr',,îï]r, 
responsables cle toute rlistraction qui pouirait

r F'ait arr l'alais tle la prélecture le r7 thernrirlor au X (r).r

Petr après la réorgauisation des ltaroisses, le 6 frinmire
an XII (zS novembre rEo3), le chef du clépartenrcnt
Irrellait un second arrêté à l'effet d'assurer une écluitalrle
distribution cle ce nrobilier. Il mettait ceiui-ci à la dis-
position du maire, pour, de concert avec l'évêque, le
I)arta6fer entrc lcs églises qui en manquaierrt (').

D'autres orltemcllts d'églises renfermés dans :g caisscs
revclltles de Hambourg furent remis à l'évêquc, afin
qu'il en clisposât (').

Les nouvelles paroisses devaient être clotées arrssi cles
cloches nécessaircs. Des mesures avaient jadis été aclop-
técs lrour l'cnlèvement de celles-ci. Le 5 nitsôse an IV
(26 décernbre 1795) avait été collclu un traité avec la
cornpagllie Lannoy lrour livraison clc I'cnsemblc <lcs
cloches à provenir des commurlautés religicuses ct des
établissements ecclésiastiques, au prix cle .5o fr. le qrrin-
tal, lloitls cle marc et <1e la moitié cle ce taux qualrt aux
crapauclines. Le traité fut étendu aux cloches des églises
collégiales et paroissiales. Les municipalités elt frlrcnt in-
forrnées par circulaire de I'Administration centrale clu
r3 rloveml)re r7g7. Ê,D ce qui concerllc Liége, cettc aclmi-
listration, l)ar anêté du zr rentôse an l/l (rr mars
i798) statua qu'il serait conservé pour les cinq arrorrclis-
scmcnts ou quârtiers de la commune ulle clochc seule-
nrcnt darls les églises suivalltes : Saint-Nicolas (C)utre-

llctrsc), Saint-Dcnis, Saint-Paul, Saint-llartin et Saint-
Barthélenry. Lcs autres cloches clevaient être clescenducs,
brisées ct livrécs aux a.qents de la comlragnic Lannoy.
Lc contrat conclu avcc cctte société ayant été roml)u,
I'Etat cn l)assa un autre avec la compagnie Coste, Cay-
Ius et ()evan<Iarr. Lcs murricipalités en furent inforrnées
par I'Administration centrâle le 5 janvier r799. llais
lcs chefs cles églises liégeoises nc sc l)ressèrent nulle-
nrent cle répondre à senrblable invitation. Quant à I'Ad-
nrinistration centrale, modifiarrt soll a1'rêté précédellt,
elle décida le I thernidor an I'II (26 iuillet r79g), que
toutcs les clochcs scrvant dc tinrbrc arrx horloges, no-
tanrnlent celles des églises Saint-Paul, Saint-l artin,
Saint-Denis, Sainte-Croix, Saint-Jacqrles, Sairrt-Pholien,
Saint-Barthélcmy, Sairrt-Pierrc, Saintc-Vérorre, Sairrte-
Foy, Saintc-Walburge seraient réservées.

I)'après uu rclevé dressé à I'époque ('), il existait
clarrs lcs trcnte-dcux paroisses de Liége ro2 cloches et
rgo crapaudincs, uon coml)ris 43 lletitcs clochcs de caril-
lorr. Il ne fut déclaré cle ces cloches au citoyen Pro-
vigny <;ue rlrrarante, au noml)re desquels il s'en trorr-
vait qrri n'avaicnt yroint éti' inveutoriées. Bref on cal-
culait cn r7gg, qrr'il restait darrs les églises paroissiales
rrn total de ro7 cloches.

Atrx nrois rl'août ct scptcnrlrrc rTL)g, Sébastien Col-
lar<l rlcscendit et tronsporta, par orclre, dans 1'enceirrte
du palais, lcs cloches norr réservées clcs égliscs collé-
.qialcs et paroissialcs, à savoir: zr cle 1'église Saint-
Picrrc (carillon y conrpris), 4 cle Saint-Barthélemy, z cle
Saint-Gcorges, 3 dc Saint-Thomas, 2 <le Saint-Pholien,
z dc Saint-Renraclc-au-Pont, 2 cle Saint-Nicolas, Outre-
lleusc, i dc- Sairrtc-Wallrurge, z de Saint-Clément, 3, de
Sailtc-()crtruclc, 3 11c Saint-Renraclc-eu-llont, r de
Saint-Christophc, z <le Sainte-F'o-n*, 4 de la nIacleleine,
4 dc Saintc-Aldegondc, ar de Saint-Séverin, 3 de Sainte-
llargucritc, u rle Sainte-Catherine, 3 cle Saint-\Iiche1,
z dc Saintc-tlrsulc, 4 .qrandes ct r.5 pctitcs cle Saint-
Scrvais, 3 dc Saint-)Iartin-cn-Ilc, .1 de Notrc-Dame-aux-
Itrirrts, a dc Saiut-Gallgull)he, 3 de Saint-Etienne, z de
Sairrt-Nicolas-aux-I\'Ionches, r de Sainte-Balbine, .i dc
Saint-Rcnry ct e <le Saint-Anclré.

frnc partic de ces cloches fureut livrécs au citoverr
Provigrry, forrtlé dc pouvoir dc la compagnic clu Creu-
sot ('). Lcs clochcs (lui échal)pèrent à cette destruction
frrrcrrt rrrises à la disposition cle l'évêque Zaepffel 7e zq
lruclidor an -\I (16 septemlrre r8o3) ponr être réparties
cntre lcs nouvcllcs paroisscs (').

Sorrs lcur nr'lrrirluc resl)cctive, nolls cxposons com-
nrcnt lcs égliscs Sairrt-Jacqrres, Saint-Jean-Evangéliste,
Sailt-Scrvais ct Sainte-Véronique échappèrent à uue
aliénation qui paraissait définitivc ct l)rlrerlt à leur tour,
dcvcrrir lc siègc dc paroisses.

Lcs nor.uinatiorrs cles dcsservants étant effectuées, les
titulaircs ii cc clûnretrt collvoqués prêtèrent, le 9 octobre
r8o4, cu la cathéchale Saint-Paul, le sernrettt que l'ârt. 6
du Concorr'lat lcttr inrposait avant cl'entrer en fonctions.

(r) -4P, rcg. 1o3 D, f. 16 v".
(:) Ibiri., rcg.95.
(:))..1P, rcg.4o9 D, n" 168, f. ro5 v".
l.<' :E nrars, l< I'rcnricr Consul, sur le râDDort (lc l'ortâlis,

(I'cxcrcicc (lu elrlte rlans les oratoircs dépen<1ant des hoslriccs
sotls D.

(r) "\etc trailsmis lc' :ti _iritttuirt art VI (t6 déccrnbrc r;g;).
(?) Dan{ l(' rcgistrc n" 33 dc I'r\(lDrinistrûtiol centrulc, f. 8, on trouve

c('tt( c()nstntatiotr qu'or1 arrrait relcvé un total cle 6o,ooo,ooo Desant (le
livrts <l<'ruÉtirl (l('elochcs crr Ilclgique rt (larrs lcs autrcs Days réunis
it la lirarrc<'.

(3) --11,, r(.g. .loi I), f. i3 vo.

ilrrtorisa
('t Dri-
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Urr clécret cltt 5 tindse an XIII (') (26 décembrc rEo4)
fixa, llar département ct cliocèse, le nomlrre cles desser-

vants des succursales, <lont le traitement était à charge
clu Trésor public ; le traitemeut des desservauts et vi-
caires cles autrcs succursales clemeurait à la chargc cles

commrlnes. D'après l'état numérique autrexé à ce clé-

cret, le trombre cles succursales pour le clépartement cle

l'Ourthe était de zrg; mais le décret clu 3o septcmbre
r8o7 donna au clépartcment .55 succursales en plus (').

La circonscription cles sttccttrsales cle Liége avait été
approuvée par l'Empereur le 4 ntessidor an XIII (23
jtrin rEo.q) couforméntent au clécreÈ impérial du, rr frai'
rial an fII (3r mai r8o4) (')

Sur la propositioll <lc Portalis, ministre cles Cultes,
I'Empereur fit restituer aux fabriques d'églises trouvel-
lement orgatrisées plusieurs catégorics cle biens ecclé-
siastiques non aliénés: le 6 mars rEo,s, ceux <lcs an-
cienues fabriqucs cles cathédrales et des collégiales ; le
r7 juillet r8o.5, ceux cles ancictrnes confréries ; le 3o
mars 18o6, les églises et les presbytères clui t.r'étaictrt ni
cures ni succursales.

Ajoutons eu termiuant que, sotls le gouvcruenlcllt 114-

poléonien comnle sous le régimc hollaudais, l'accès des
chapelles appartenant aux maisotrs religicuscs ou atlx
commissiolrs administratives des hospices civils était in-
terclit au public, à rnoius cl'ttne autorisation spécialc
pour chacune <1'elles (o).

APPDNDTCIi

A. - Les Fêtes paroissiales à Liége au XVII" siècle

Affirmation qui pcttt paraîtrc étrauge, I'ttt'tc des

institutions les moins connlles clc nos jours, tlalrs sotr

mode <l'actiotr et clans ses manifestatious variées, est celle
des fêtes paroissiales eu l'ancietr diocèse cle Liége. Sarrs
doute, nul n'iguore que, clepuis cles siècles très rcculés,
le crâmignon signalé chez nos aucêtres clès l'époque mé-
rovingienne, a joué un rôle considérable dans ces ré-
jouissances (') à côté de jeux populaires tels qtte n.râts

de cocagne, colin-maillard, etc.

I1 est acquis de même que l'acte capital cles festivités
paroissiales, celtti qui leur a clolttté naissancc, est 1a

procession de la fête du Saint-Sacremettt, instituée à

Liége l'an re46. N tts sommes ainsi renseigués stlr
l'époque cl'originc cle ces solertuités. Nous couuaissous
également 1'én.rulation qu'elles provoquaient clans les
diverses classes de la population. Pour en rehausser la
pompe, les façades des maisons clisparaissaicnt sotrs <1es

tentures, des banderoles, des festons <le verclures. Elles
se trouvaietlt surtout couvertes la coutume s'est
perpétuée datrs les paroisses rurales - <le brarrchages

arrachés la veille avec trop dc zèle, dc façon abusive
parfois, clans les bois voisins (').

I1 y cut des abus clans les lirocessions mêmes, <1ri
furent réprimés à clivcrses reprises. Des croix, tlcs ban-
uièrcs, cles statnes y étaient portées par cles filles qui
attiraicnt les regarcls clu public et qui croyaient, comme
I'atteste l\[anigart, que, si elles le faisaient pendant trois
ans, ellcs trouveraient ccrtainement un rnari. On repré-
sentait parfois aussi cles faits religieux, claus les lrroces-
sions encore, telles cluc la Passion clu Christ, la mort
cl'uu martyr. L'évêque Ferdinarr<l de Bavière prohiba
semblables représcntations qui donnaient lieu à dcs
scèrres peu édifiantes. Ccs inter<lictions furent faites dès
1'an r643 (").

A certaius endroits cléterminés ori s'élevaient, comme
à uotre époqnc, cl'élégarrts rcposoirs, on <lonnait la bé-
nécliction du Saint-Sacrement au bruit cle nombreuses
chantbres (boîtes), pétards, etc. Des rivalités existaient
sous ce rapport cutre les habitants cle tcl groupe <le rnes
et cle tcl autre lrour faire retentit le rt carillorr r lc plus
bruyaut et dc plus longue cluréc.

Tout cela s'est transmis de génération cn génératiorr,
par tradition. Nul cle nos chroniqueurs n'a songé à
consigner une description des rnanières diverses clc,nt
les parrrisses organisaient ces fêtes.

La clate mêmc à laquelle elles étaient respectivement
célébrées est complètement tombée clans I'oubli. Aussi
peut-on consiclérer comme une petite aubaine historique
la récente découverte cl'un vieux manuscrit sur feuillc
volante, or'r se trouve inscrit, cn ce qui concerllc la ville
de Liége, paroisse par paroisse, le jour assigné à cha-
cune d'elles, pour la procession locale. Ce manuscrit
date de la seconcle moitié clu XVII" sièclc.

L'intitulé précise le mobile religieux ct prinrordial
des fêtes paroissiales : la glorification clu Saint-Sacre-
rncnt. fl est ainsi conçu :

< b-estes du très St. Sacrenrent des l'taroiches tle la
z,ille et fau.bourgs de Ia rille de Liége. n

Voici, d'après ce vieil écrit, I'orclre claus lequel se suc-
céclaient 1es fêtes paroissiales etr notre ville au XVII'
siècie, et qui a été conservé jrrsqu'à tros jours polrr
rrombrc d'etrtre cllcs :

A Saint-hlichr:l et à Saintt-l/(rou.iquc (3), le jour tle la
fête clu Saint-Sacrernent (qui était alors 11'obligation).

A. Sahrt-Mart.itretr-Ile, etr 1'octave rlu Saint-Sacrt:uteut.

A Saint-Christol>he, à Saint.e-Gcrtrude, à Saint-Stiutne, à
Saùrt-Gangulph c, à N otra-Dante-aux-F ottts, à .Soirrt-Nicolo.s
Outrc-l\leuse, arrx Ol:c 'utillc lticrs,e.s .tr Sainte Ilrsrrlc, à
Sabtt-S(t'criu, le clinranche après la fête du Saint-Sacre-
ment.

A Saint-Hubcrt, à Saîtt-André, à Saittt-?'/rcruo.s, à .Soirrtc-
For', à Saint-Renacle-etr-trIottt, à Saint-Atlalbcrf, le cleu-
xiérne dimanche après la fête du Saint-sacrernent tottjouts.

A Sairrf-NicoIo-s-orrr-Jforrclrcs, le troisième dintattche.

(tl Bttll. d.s Loi-s, 4" s., t. II, p. r6t.

(2, Ibid., t. \.IT, p.:97. f'n âutre tlét'rct du:s aoiit r8o8 détermina ri
nouveâll lc nombrc dcs srtccttrsalcs portr lc diæèsc dc I.iége.

(3) Ml et Almanach Lt( I'Ourthc, tlc l'époque'

(4) DARrs, }Ii..t., (r724-185?), t. IV, p. 29.s.

1s) lln édit tlc 1\(aximilicn-Ifcnri clc Bavii-re, cn srm Conscil prir'é,
en datc du :8 juin r68.s, ren('uv('llc lcs di'fcnses antéricutes dc faire des
danscs orr crâmignons dans lcs rucs, trpri's I'heurc dc la rctraitc lrrettf
hcurcs du soir. (RL, t. III, p. t58.)

(r) Dans le ot:rs,les siècles, naints édits et or(lonnanccs ont étô Dris
cn trre dc mettre un teme arrx abns onstatés sous ce râpDort. \toir
notâmrncnt ROP, s. 2, t. III, t,. ?12 ; s. 3, t. I, n. 7r2' t. Il' t)p. 36.1

ct .r:r.
(2) llANrcART, Thcologia trtorolis, (r6;.t), p. cl7. - DARrs, Hist. rlr

diori'-sc (\vII' s.), t. I, P. 32r.

(3) Ccttc fiaroissc figtlre rleux fois <lans la nomcnclature.
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A Sairû-Jcart-Bat>tistc, à la lladelcinc, le dirnanche pré-
cérlent la fête Saint-Jean.

A Saint-Nicolas-au-Trez, Ie jour rnême de la Saint-Jean.
A Sahûc-Aldcgottdc, à Sahtt-Gcorges, à Sailtc-trIargue-

ritt', à Saint-Reutacle-au-Pottt, le dimanche suivant.
A Saintc-Cathcrine , à Sairtt-Cléntcttt, à Soirrt-I-irrcr'rrf, le

clitr-ranche après I'octave Saint-Jean.
A Sahû-Scr-sais, le jour tle Ia Yisitation de la Sainte-

Vierge, alors fête d'obligation.
A Saittt-Pltolicl, le dimanche après I'octare de la Visita-

tion.
A Sahttc-lValburge,le premier dimanche du mois d'aott.
A Saùttc-Vérolriquc (r), le dimanche précédant la fête Ste-

Arrne-
A Saint-Renry, le ditnanche après cette fête.
A Saint-Nicolas-en-Glaùt, le dimanche après 7a fête

Satut-Gilles ('?).

Sous 1a Révolution française, les processiotls parois-
siales furent cléfenclucs par Nicolas Bassenge, comuris-
sairc du Pouvoir exécutif près lc clépartement de
l'Ourthe, 7e z7 lloréal an I V (i6 mai 1796) , ensuitc rl'un
arrêté cles Représentants du Peuple près les armées clu

(r) Cette paroissc figure dcux fois dans la nomcnclature.
(2) Ên cc qui concerne lcs Pays-Bas, Joscph II, par son édit <lu rr

février 1786, .votrlant pourvoir cfficacenrent aux itrconvénients mul-
tiples qu'entraînent, au préjudicc de la religion et de I'Etat, les fêtes
dites Kermesses ou Dédicaces r, ordonna que toutcs 1es fêtes dc I'cs-
pèce serâient cÉlébrées dorénavant partout le mênc jour. (Rcc. tl.cs Ord..
des Pols-Bqs aulrichiens, s. 3, t. XII, p. q7o). Voir à cc propos, l,in-
téressant dismurs que l!t. le profcsscur Eug. Hubert a Drononcé à
l'ouverture solennelle des ccurs de I'Ilnivcrsité cle Liége, le r8 octobre
r92r ; il a été publiê ensuite en brochure sous lc titre I I-,édit de Io-
seih II sur les kermesses, L'auteur y établit que cet édit ne ænstituait
nullement une innovation. Charles-euint, dès lc 7 octobrc r53t, avait
essayé de supprimer des abus du genre.

Nortl et cle Sambre-ct-1\Ieuse, dtr I th.erntidor an III
(zz juillet r795) (').

Elles ont été remises en vigueur après la réorgarrisa-
tion du diocèse en exécution du Concordat du 15 juillet
IEoI.

B. - Etendue des paroisses excentriques de la Ville sous
la principauté.

Cette étcndue est déterminée dans une lettre trans-
mise par 1c maire Sélys au préfet Desmousseaux, lc 12

I)entôse arr f (3 mars r8o2). Cette lettre contient les
renseignements suivants :

... < Co'nrnunes avoisinarrt Liége qui lormaient sa banlieue,
et sur lesquelles s'éteudaierrt des ci-devant paroisses de la
ville:

Vt'rs I.e Nord, de plnsieurs co111lllrll1es qui lorrnaient la
banlieue, la partie de Herstal jusqu'à la maisorr Lanrbrechts
était cle la paroisse Sainte-Foy.

Vcrs L'()ucst, la seule co[11n1111e de Saint-Nicolas était
partagée eutr: les paroisses de Saintc-Véronc et rle Sainte-
()ertrude.

Att. Sud, auculle cles corununes formant la barrlieue ne
faisait partie d'aucune paroisse de Liége.

A I'Est, la paroisse Saint-Remacle au Pont s'étenclait
jrrsqu'au Trou-Lorrette et comprenait les cornmunes de Bres-
soux et tlrr Bois-cle-Rreux, jusqu'à la ntaison Corbusier,
inclusivement.

Att, Sud-Est, torrtes les maisons clu Haut-Vinâr'e de Gri-
vegrrée étaierrt de la rnêrne paroissc, tlorrt le curi. avait placé
utr vicairc à Grivesnée, église snccrrrsale dc Saint-llerriacle.

M. SÉr.vs. r

(t) Courriar d{ déhJrteûLcut dc I'Olttthe, du r9 mai r796.
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localités, du moyen âge au XVII" siècle.

A colllmtlrlc', c'est le llrincipc alrsoltr de l'état
social, c'est 1a sotlrcc vivifiante de rros rlroits
inclividrrels conlnlc de trotrc rlationalité. Juics

Simorr, I'illrrstre hottrnrc cl'Etat, allait plrrs 1oin. Il liro-
clarnait qu'rr une llottttc organisatiolr rle la contnrrtltc
importe plus qtte toutcs les constitutiotts ir la société ct
à la libcrté r.

Au XVI'siècle, alors tluc les institutiotls courltrtltlalcs,
en maintcs parties tlu pays, avaietrt été lrroforltléntcrtt
secouécs, Richard Dinothrrs se plaisait e\ faire cette
constatation : <t De l'avctt clc toirs, otr tloit rctlrlrc attx
Belges cette éclatautc justicc qu'ils otrt assis lettr orga-
nisation mtttricipalc sttr lcs lois les plus équitallles ct
les étab.lissements les micux réglés. l

fl serait aisé de tlénrontrcr quc, clès I'aulre clc sotr his-
toire, 1c territoire or'r la prirrcipautC' liégeoisc devait
naître jouissait d'rtn rôgintc inrprégné d'tttl csllrit <le

sage démocratic. Nc suffit-il pas, à cet cffet, clc rappc-
ler les paroles que lc chef ittcontestê dcs liltttrotrs, Atn-
biorix, aurait protrottcécs, au dirc dc Jules César, ir

l'occasion cle I'attaquc clu camp d'Atuatica? Pour s'cx-
cuser, Anrbiorix n'aurait invoqué cl'autrcs nrotifs qrrc
les limites restreintes tlc sott autorité : rt Jc tr'ai r, disait-
il, rr pas plus de droit sur la multitutlc, qttc la rnultitrr<lc
n'en a sur moi (').1 Pcut-être fauclrait-il ajorrter qu'alors
la liberté formait parfois llne catlse <lc désor<lre, uou
un principe d'organisatiou.

Laissons de côté ces lieux clc réuuious publiqttes a1i-
pelées rrralrl que reconnaissait la loi des Francs, et qui

étaicllt autarrt tlcs assemblécs cornmunales cluc cles
assiscs cle justicc. Ils étaient plus multipliés sur lc tcr-
ritoire du pays liégeois qu'en n'importe quel autre,
c(uunrc I'attestent les nombreux noms c1e localités qrri
talrlrellent ces sottvenirs ultra-séculaires. Tels Her-
malle, F-léntaIIe, Xhendretnael et tant 11'autrcs. Il
reste exact quc, dans les âges postérieurs, les ltro-
viuccs n'allontres et spécialement la principauté clc Lié.ge
ont ôté la terre promise des franchises municipales.
L'archiviste et l.ristorien Alphonse'Wauters l'affirmait
en ces termes : rr Loin cle jouir d'une liberté rnoins éten-
duc ct plus tarc.live que les Belges flamands, les Belges
s'allons les ont précédés, et, sous quelques rapports, rlé-
passés... L'organisation commrrnale de Tournai et de
Liégc était plus savamment agencée, plus profoudi'ment
tlémocratique rluc celle cles villes cle la Flanclrc (') .,r

Il importerait clonc, en ce qui collcerlle la nation lié-
gcoisc, cle fixcr les principes essentiels cle I'adnrinistra-
tiotr conrmttnalc à sa période primitive, dc srrivre ses
vicissitrrclcs à travers les siècles.

Arrlue elr cst la tâche. L'une tles principalcs diffi-
cttltés résicle dans la rareté cles clocuments ancicns 1lou-
vatrt répanclrc quelque lumière srlr ce sujet ténélrreux
ct négligé jusqrr'à présent. Pas moyen cle s'ai<lcr cn
I'occurrerrce des écrits rlc nos aïcux, car cerrx-ci se sol1t
allstetrus soigneusement cle nous laisser un traité <liclac-
tique rle I'organisation des institutions aclministratives
qu'ils pratirluaient par trarlition uniquement.

Cc qui plrrs rluc toute autre chose rencl le travail pé-
niblc, c'est la bigarrure des administrations communales
rl'autrefois ; c'cst la variété, poussée à l'extrême, de leur
mode de formation, rle leur composition et des règles qui
y présidaient. Assez souvent la principauté de Liége a
été comparéc âr unc république féclérative. La comparai-
son sc justific plcinement. Si cle faibles liens rattachaient
les communes au pouvoir central, leurs rapports ne dif-
féraient pas <le ceux que certains Etats ou câlltons ell-
tretienneut avec t1n gouvernement fécléral. Chacurre
cl'elles avait sotr csistence propre, une indi.pcnclarrce

(r) CÉs^{R, 1). lrrlL) (;dlli.o, (l) Lcs Libcrl.'.( rolt,r.irrtla-. ft Ilalgirttf, p.:.i
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complète ; chacune cl'elles possédait cles franchises et
des droits distincts. Les modes de leur constitution et
de la direction des affaires variaient aussi de l'une à
l'autre, à tel point que I'on aurait rencontré clifficile-
ment deux magistratures communales identiques clans
toute la principauté.

Sans doute, I'on trouverait partout, dans le vieux ré-
gime municipal liégeois, la base fondamentale de nos
libertés civiques et cles franchises locrlcs. Celles-ci
étaient profondément enracinées dans notre sol depuis
des temps reculés, à I'inverse de nations voisines où elles
sont sorties, à une époque relativement rapprochée, de
convulsions politiques et sociales. En revanche, inutile-
ment chercherait-on, dans nos anciennes municipalités,
le germe clu droit communal moderne, le principe de
l'unité législative eu la matière. 11 n'existait aucune loi
communale. fnutilement encore tenterait-on, pour bon
nombre de localités, de découvrir les raisons qui ont
amené chez elles, cette étonnante diversité de formes
aclministratives, à moins d'y reconnaître un effct mêrne
de l'autonomic et de la liberté cl'actiou clont jouissait
la commune.

Une institution, cependant, était générale à toutes les
villes comme à la plupart des villages et s'est perpétuée
dans la succession des siècles : celle cles corps échevi=
naux. C--es corps étaient obligatoirement composés 11'ttn
mayerlr ct de scpt échevins, sauf en la cité où ie collège
coml>renait quatorze membres. Les collèges scabinaux
du régime passé relevaient essentiellcnrent de I'orrlre ju-
cliciaire ('), mais ils eurent aussi à résoudre des ques-
tions administratives. Nous allons voir dans quelles corr-
ditions et dans quelles mesures.

I1 serait intéressant d'approfondir le point cle savoir
si à Liége on ne pourrait trouver, nol1 ur1 tribunal éche-
vinal, mais une juridiction plus restreinte, lors de la
fonclation de la ville, sous l'évêque Lambert. Effectivc-
ment le pontife aveit obtenu de Clovis III un diplôme
d'immunités, qui lui conférait haute et bassc justicc. snr
tout le territoire où notre ville a fini par se développer.
Or un biographe à peu près contemporain de saint Lanr-
lrert nrerrtionne la présence ici d'un magistrat, w judex,
remplissant, au rlom du prélat, une charge tout à la fois
judiciaire, fiscale et administrative. Ne serait-il pas per-
nris cle distinguer, dans ce municil>atun? que le même
biographe du VIII" siècle clésigne à Liége encore, f in'
clication la plus rcculéc cle sr munisipalité, à l'état
embryonnaire? Ne nous arrêtons pas à 1r qu'alité cle ccs
seniorës loci (( les maitres de l'endroit D, avec 1esque1s,
au <lire c1e l'écrivain. térnoin de cette époque, saint Hu-
bert tint à s'entendre avant cle ramcncr, clc N{acstricht
à Liége, le corps de son pré<lécesseur. fl demeure in-
contestable que le successeur immécliat de saint Irambert
cléveloppa l'organisation administrative de son clomaine.
Le docte et véridique Anselme affirme que ce pontife
accorda aux Liégeois des privilèges de droit civil tout
en soumcttant leur vie et leurs mæLlrs à <1e sagcs règ1e-
mellts, tlétermina le prix du pain, du vin, des deurées,
inaugura enfin rur système c1e poids et mesures (").

11 cst évident que si saint Hubert a imposé cles lois,
il a clt llommer des agents ou administrateurs pour les
mettre à exécution et les faire observer. On doit voir el
cux lcs premiers magistrats civils de Liége.

(r) \r. D(ttrJil.
(2) Chdtitlc M..

I,'A}iCIENNE PRINCIPAUTE

Car c'est bieu cle notrc vil1e qu'il s'agit. Le servicc
adrninistratif de l'évêque ne pouvait s'étendre à ce mo-
mcnt qu'au territoire, objet des chartes d'immunités.
Or, en l'occurrence, la circonscription du domaine ainsi
privilégié était forcément restreinte. Au Nord, à l'Est
et au Sud, Jupille avec Iferstal et les clépendances du
côté opposé qui couvraient l'emplacement de la com-
mune de Bressoux, la paroisse Saint-Remacle, Wez,
Longdoz, jusqu'au confluent de l'Ourthe et de la Meuse,
continuaient - on le sait - de relever directement des
lrrinces carolingiens. Plus loin, vers le Sud, sur les rives
<lu fleuvc, Ougrée et Sclessin formaient I'apanage de
l'abbaye dc Stavelot. A l'Ouest, Awans, Loncin et
cl'autres localités environnantes re3taient sous l'autorité
immécliate clu nronarque de la Germanie, ou sous celle
<l'abbayes clu même empire. Au résumé donc, le sol sur
lequel s'exerçait, cl'unc façon indépendante, le pouvoir
temporel de saiut IIubert, comprenait seulement Liége
et ses faubourgs, or1 ce qu'on clevait appeler plus tarcl la
Iiranchise, cercle c1e clélinritation soumis à la juridiction
plénière cles échevins de I,iége.

Tel est le charnp cl'action, au point de vue civil, de
l'évêque Hrrbert. Son travail fut considérable. Un écri-
vain dtt XI" siècle, l'auteur du Cantatoriunt de sttint
Hubert, résrrmc parfaitement en quelques mots l'ouvrage
dc l'apôtre : a fl éleva r, dit-il, rr I'humble village au
rang de très noblc cité, ville épiscopale_ qui, dès son
tenlps, brilla 1>ar sa puissance et sa grande inclustrie (').>
Lc même autcur proclame à son tour saint Hubert, le
premier dispensateur des franchises civigues .ux Lié-
geois. De fait, il n'cst nullement téméraire cle présu-
mer que la jeune cité jouit dès lors <le certaines garanties
cle libertés d'orclre économique, en outre rl'unc espèce
cl'autonomie locale, toutc rudimentairc.

La critique historique ne peut en aclministrer 7a

preuve. Elle possède du moins le texte de la charte par
laqnelle l'an ro66, le princc-évêque Théoduin accorda
attx l{utois leurs privilèges et leurs libertés civiles. Ce
tlocurnent est regârdé pour le plus ancien acte d'af-
franchissement communal cle 1'Europe occidentale (').
Liége, la capitale cle I'Etat, aurait-elle été devancée par
Huy, ville secon<laire, clans la conquête de ces bienfaits
civils? En rro7, peu d'années après que notre évêque,
Hcnri cle Verdun institua le tribunal clc la Paix, 1'em-
l)ercur Heuri V en cxempta les Liégeois. N'est-on pâs en
droit cl'en induire que nos habitants étaient étroitement
groupés autour de l'échevinage? Ce fait, en tous les cas,
implique lrour les bourgeois le droit de n'être jugé que
par leurs prol)res magistrats. De plus, I'organisation
commerciale clont Liége est le centre au Xf" et au XlIu
sièclc fait pressentir qu'elle avait son appui et sa sécu-
rité. clans la commune. Au demeurant, la transformation
cles colonies marchandes en bourgs fortifiés - I,iége
l'était dès Notger - peut être admise pour la plupart
des villes belges, selon lIenri Pirenne, comme le poiut
cle départ cl'uue évolution nouvelle (").

Qu'on n'en conclue pas, pourtant, que les prérogatives
dont étaicnt favorisés les Liégeois, que même le titrc de
tires (") ou tt citoyens l, c'est-à-clire homrncs libres,

{r) (;rLLÉs D'ORvAr., XIGH, t. X)(.l/, p. 79.
(?) IIALAT', Lr:s .sourac.s d(: l'hi.st. dil ba!s de Liése, p. 5ro. n.
(3) t-li-stoird dc Itclgi.ruc, e" éd. t. I, p. r75.
(4 ) \ringt r'ilr.s <lc l.iége figurent commc tétoins dans l'acte de l'ar

1096, l)ar lequcl othcrt cèclc au chapitrc dc l'église Notre-Daroe.i trIaes-
triclrt, <lcux lno[lins sitrtés sur lc Gccr cn cette ville. v. aussi OD, t. ll,
p. 8og.



reçu (le temps immémotial par cux, arrtorisait la lrour-
geoisic à prenclre une part directe rlaus la gcstion des
affaires communalcs cu ccs âges éloigrrés. Nous disons
plus haut que lcs aucieus échcvins l1e rcl)réscntsielrt
poirrt lc lrouvoir exéctttif <les nrunicipalités. 11 n'cn a
pas touiours été de la sortc. Dans le principe, ils accom-
plissaient, avcc leur missiotr judiciaire, toutes lcs fouc-
tions communales. Leur rôlc rcstait tel lorsqrr'ils sont
rencontrés pour la première fois clans des clocumetrts pu-
blics, authentitlues, err ro16 ('), bien qu'ils fusscnt ins-
tallés ici longtcmps auparavatrt. Noutntés liar le priucc
en sa capitalc, dans les villcs et clans les localités r1e rc-
levant pas de seigneurs particulicrs, ils y ôtaierrt les
uniques et omnipotents représentants rlrr chcf dc 1'Etat.
A eux seuls incombaient, avec la rcdtlitiorr de la jus-
tice, la survcillaucc cles irrtérêts locattx, la sécurité ptt-
bliquc, la gestion clu patrinroinc collcctif ct lc règlemcnt
cle l'activité conunturale. Les fouctions échevinalcs cle

Liégc, sous ce râpport, ollt pu être définies ctr rluelques
ligrrcs : cc sotrt les échevins qui organisent le guet etr
cas clc clarrger ct qui clésignent les habitants char.qés à

torrr cle rôle cle montcr sur lcs rcmparts. Ils fixcnt le
prix <les cletrrées alimentaires. fls lèr'cnt sottrnraircnteltt
certaines cotisations, lcs plus atrcieus impôts cotllnltl-
naux. flq out la garde des aisanccs commurtalcs ct ils
adnrinistrent tout ce que la Cité possède cn fait de bietts,
notanrnicrrt 1a ieproscrie dc Cornillon ("). C'est i\ bon
droit qu'un chrotriqueur de rr18, parlant de la fixation
d'rrn maximnm du pris clu pain, clit que cette mcsllre
fut prise par rr la comnlttnc résolrttion de la ville l ("\.

A parler frattchement, on l'a vu, à cettc périorlc cltr

mot-en iige il n'existait point <1'adnrinistration urbaine,
cornnle elle est comlrrisc dc nos jours avec scs norrrhrerrx
serviccs. Vairrenrent s'cfforccrait-olr, ell n'ir-uportc qrrcl
tlouraine, tl'c.rr rccoruraître la rnoinrlre trace. Notts vcnons
de 1c. rlire, I,iégc était sounrise à dcs règlemcnts cl'ordre
pulriic, nreris la <litection suprêtne cle la policc ct dc la
sûreté générale <l6penclait etrtièremcnt tlc l'évêquc, qui
ltexerçait par sorl mavetlr. Lorsrltte, sous 'Wazon, il
faudra mettre Liége en 6tat de résister aux attaeucs
menaçantes tl'enncmis extérieurs, ctcst, au récit cl'ttn
annaliste contemporain des événcnrents, clu cliauoinc
Anselme, le prince lui-môme, le pouvoir ccntral tou-
jour's, et non ia commullc, <1ui lrrendra les mesurcs dc sé-
curité. (')rr lrcut lc llroclanrcr, tl'accorrl en cela a\/ec rlrl
auteur des lrlus autorisés :

rr f)'a<lministration à prolrrenrcrrt parler, il n'v cn a
point tant que lcs villcs, étreintes cncorc par le lrouvoir
omnipotcnt, se trouvent impuissantes à se créer cles res-
sources. Quan<l, att contraire, une bonrgeoisie dche et
indépen<lante se sera constituée, les classes nouvelles
chercheront à s'émanciper, à se gouverner elles-mêmes,
et le pouvoir communal surgira un beau jour sans lutte
et comme par la force même des choses, secondé peut.
être par le pour,oir central ou par la marche des évé-
nements (n).n

Pourtant, cette ér'olution dut se faire progrcssir-enrent
et très lentcntcnt. La pcnsée 1>our les villes cle s'admi-
nistrer elles-mônres par clcs agents, à leur uniquc nomi-

IOI

uation ct non lllus à la cliscrétion clu chef de I'I.ltat,
gernra rln perl partout en Europe occiclentale à partir
de la seconde nroitié clu XIu siècle. Xlunies d'utrc en-
ccintc <léfeusivc tlui les mettait à I'abri des conlrs rle
r-nain, elles avaicnt vu s'abriter sous leurs murs, pour v
<lécouvrir la mênrc sécurité, lcs habitants les plus irrtel-
ligents des régions rurales. De là pour ces villcs, rrne
prospérité inconnue jusque là, des progrès clans f in.
dustrie ct le commerce qu'ignorait le reste clu pays. Les
villes sc sentaient seules aptes à gércr, par elles-mônres,
tles intérêts locaux devenus multilrlcs, a\ cntretenir des
relations socialcs cle plus en plus complexes. I1 est vrai
<le clirc qrlc ce mottvcment communal formait I'cxpres-
sion adéquate cles aspirations de ces centres urbains.
Chacunc dcs comnrurres émancipées établit un collège
délibéraut, nommé conseil rlès le principe. Ce conscil est
la <luintcscence de I'autonomie communale. fl en cousti-
tuc l'élé'rncnt capital qui est indépenclarrt cle tous lcs
autres privilèges dotrt maintes villes iouissaient, Liége
rrotanrrncut. Par le diplômc cle l'an rr.52, d'Aix-la-Cha-
pelie, rappelé plus haut, Frécléric, roi cles Romains,
confirma les 1rrérogatives qrre ses prédécesseurs avaient
octrovécs aux Liégeois. Il ne s'agit là elrcore que de
tlroits civils, conrnle d'ailleurs clans la chartc de Brrrs-
thcm accordéc en rr75, par Gérarcl, comte <le Looz, oir
I'on raplrclle les avantages dont jouissaicrnt rlcpuis lorrg-
temps lcs habitants cle Liége. l\{ênrc clans le diplôme
de Philippe clc Souabe, cle l'an rzo.S, confirmatif cles
privilèges définis par Albert r1e Cnyck, on n'y \/oit la
garantie que de libcttés civiles, individuelles, nrrlle-
nrcnt cle droits politiques collectifs.

Cepctrdatrt, à cette dernière date, I'inclépendance de
la conuuune de Liége avait été solennellement proclamée.
Lcs Liégcois se trouvaient dotés de la plus précieuse
prérogativc politique à laquelle ils pouvaient aspirer :

lc droit de participer clirectement à la gestion des inté-
rêts dc la Cité, par leurs propres délégués et non plus
l)ar ceux tlu prince, les échevins. En ontre, 1es représen-
tants de la communc sont nommés potlr un an. Leur
manrlat u'cst douc pas viager, comme celui des éche-
rrius, cncorc moins héréditaire, ainsi qu'il en était pour
les fiefs. L'élection annuelle constituait au moyen âge,
voire en rles temps plus reculés, le trait distinctif drr
régime ttrl,-ain. Ifocsem le rappelait e11 ces termes, <lans
la premic\re moitié clu XIV" siècle, devant le corps capi-
tulairc tlc Saint-Lanrbert : rr Chacun sait qrle les anciens
Romains, grâce à leur sagesse politique, ont soumis le
moncle eutier : or, ils renouvelaient tons les ans lcurs
consuls, de peur que, s'enracinant dans leurs fonctions,
ils n'en vitrssent à usurper le pôuvoir. Toutes les villes
du monde latin ont jusqu'aujourd'hui suivi cet exemple
et la cité de Liége s'y est conformée également (').1

De fait, par ce mode de procéder, la commune se ré-
servait le droit de contrôle permanent et efficacc srlr ses
mandataires, toujours révocables.

][ais les Liégeois n'avaient obtenu ce résultat quc l)ar
degtés. Ils durent se. contenter d'abord de I'adjonction
au corps écherinal, de quelques asses.çerrr.ç chotsis par
les échevins tlans les principaux lignages. fls parvinrent
ensuite à faire nommcr deux u maîtres n de la ville, et
cnfin à élire eux-mêmes une série <le mandataires clirects,
qui, conjointement avec les échevins, veillèrent à la ges-
tion des affaires locales.

iT( )i,Ii I)ES TiC ITI:\'I.\S I)A \S I,'ADNII\I,STIIATIO\ COTIÀTII\ALE
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(e)
(3)

{4\

Actc dt' loltdatittlt rlr l'rrbbctc S.ri,tt-Jd.1llcs à I.iéec .\fi.
additions, t. l, p. iii.

KI'RTE, La Cit( dc Lî(gc, t. I, D. 6.
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A qrrcl moment précis cette évolution s'cst-elle acconl-
plie? Il nous est voilé par la confusion des choses cle ccs
tenrl)s. L'on ne peut que se livrer à des suppositions à

ce sujet. D'un passage de la chronique de Gilles cl'Or-
val, 1'rur de nos érudits écrivains crut pouvoir couclure
que, <lès l'an rr54, le prince-évêque Henri de Leyen
avait rccourru Liége comme siège d'une commune jurée.
I,e même historien doit constater que cette commune
jurée n'aura eu qu'une durée éphémère (').

Elle n'existait plus, à coup sûr, I'an r176. Dans
rure charte de cette année, relative à I'hospice cle Cor-
nillon, propriété cle la Ville, les jurés ne sont pas men-
tionnés. Y intervinrent seulement les échevitrs et
cl'autrcs bourgeois qui paraissent n'être que des asses-
seurs. La commune ressuscita bientôt. Ce n'était plus
sous la forme tle commune jurée, mais avcc la qualité
cle comnrune pure et simple. Elle se montre tclle seulc-
nrent <lans une charte cle 1'atr tr8.5, conceruatrt la rnênrc
léproscrie. Amédée cle Ryckel cst atlssi d'avis que 1a

rlate probable de la véritable émancipation de la com=
nlune doit être cherchée peu avant cettc annÉ'c rr85 (':) :

tr Si les nraîtres et lcs jurés avaient existé à cette époqrre
(rrZ6), il est raisonnable d'adnrettre qu'ils auraient corn-
paru t) i'acte, car ils le firent ncuf ans liltts tard l.rortr
rrn objct beaucoup nroins important r.

Daus cet acte de rr8.; apparaissent, à côté d'un per-
sonnage du nom de Fulcaricus, cleux autres : Renier
Sureal ct l{cnri Crikelhon. Ceux-ci ponrraicnt bien êtrc
les deux rr maîtres r <le la Cité, puisqu'ils l'ont été ulté-
rieurcrnent. Y figurent également le maïeur Bau<luiu, etr-
suitc <lix personnes qualifiées voir jurés, teri jurati ("\ ,

enfin, <luatorze âutres, groupés deux par deux. Avec
certitude on I'a proclamé : lrous avons ici le ltremier
conseil communal de Liége au grand complet ; il se

compose de I'avoué, du mayeur, de douze jurés 
-' clont

la clésignation sera bientôt et souvent remplacée par
cclle de conseîIler (n), avec une valeur égale - des deux
maîtres et des quatorz.e membres clu tribttnal échevi-
nal (').

En rrgT - autre attestation indiscutable de f inclé-
pendance de la commrlne -, se rnanifeste le véritable
inrpôt municipal primitif, un droit de consornmation qui
souleva un conflit des plus retentissants, de la part clu
clergé notamment se retranchant derrière ses antiques
imn.mnités. Cct impôt, qui atteignait les vivres importés

( I ) IIA\sÂy, .N'rrlcs -srr/ lc Ciltl dr I-irrgc rrrt -\II" -silclr'. ' - -\/r'lrtttgc.c
a. lt: IlorDtan, D. 99.

l2l LeùdiuDt, r9o7, t\. 4,

Kurth, ri ('crtain momcnt, a cru trourcr la lrrcuve tlt'l'cxistence d'ttrr
aonsril (ominntol à I.iége, l'an rrr8, (ians (lerrx tcrmcs latirls dt la ehro-
ni<tuc rythruéc de l'époqrte, duc âI Hellin, abbé de sflintc-f,laric :

( I'ars principum, cilt.s, Iamilia
I)iscussisscnt dirr corrsilia r

(Chronica Lobbicilsia, édit. ALDX.'.\DRlt, l). rfu.)
lIâis I'interDrétation rrâie de ces expressions lâtincs qlti l)rêtult il

corrfirsion, a nne torrtc autre significatiorr, ce que Kurth t rcconllu vcr-
balerncnt.

(3) l/()ir.s jrrfs de Ia Citô cst l'exDrcssion qrri clistiucuait primitive-
mcDt l(.s conseillers tlc la ville, à raison qu'ils irrdia[t, (lu'ils Drêtaictrt
sermcnt, avant d'cntrcr en fonctions, dc veiller fidèlement aux intérêts
comnuns. Ellc était cncorc appliquéc cn r2.57 (C-8.s1-, t. II, r). roI ),
I,'adjcctif r,oirs arait Ic scns dc r véritablc r, < vtai r, drr latin t'rrrr.s.

f.e tcrme commcnça rI disparaître dès le ).III'siècle Dorrr les con-
scillcrs <lc la Cité; rnâis il fut rcpris <lans le titre dcs t1'oirs iltlls
du corrlcau r, r ?oirs i[rds des charbonnagcs r et c toirs jrrr'.ç tlcs earrx r
avcc la rnênc interDrétation.

({) t.c tcrme conscill?r, sous la fornte con.sal, æ montrc l)orrr l.r prc-
ntii'rc fois dans une charte de I'an 1276, or'r il est équiralcnt (le jr./é.s.
-\ I)innnt, lcs jlrrr.s s'appelaicnt col.seils i(/(js (PJRI:i.':*ri, Li cotrrtlLTtrtc
tl. l)inant, D.52, n,2).

(i) IirRrE, La Citl, t. I, p. 93.

Dll I.'A\CIIr:\\F: I'RISCII'-'\I'TE

rlarrs la cité ct arlssi le lrrassin, était dit de la lernteté,
l)arce (luc 

- avolls-rlorrs cxposé - il cut d'aborcl pour
rrnique objct la réédification, l'entrctien cles renrparts
et clcs portcs Jerntanl (') la villc. Or, il faut recorlnaltre,
daus ccttc prérogative de 1a cité cle se ceindre de murs
fortifiés, une preuve nouvelle, irréfragable de son au-
tononrie aclnrinistrative.

Par le fait dc la taxation de la fermelé, Liége com-
mence à jouir de ressourccs propres, et, par rlne con-
séquence logique, le budgct conunuual prend naissance.

Nous voici au récl point de départ do I'organisation
communal€ à Liégc. Organisation toute incomplète
eucorc, récluite à sa plus simple expression. La com-
munc liégcoisc cst ulrc conrmunc aristocratique et le res-
tera jtrsrlu'arr XIV. siècle. Les Grands - les échcvins
ct les riche.s - 611f seuls I'arltorité, composent exclusive-
rncrrt I'a<lurinistration. Au surplus, nonobstant l'affran-
chissenrent politiryue dc la commulle, et quoi qu'aient
pcrrsé, ri cct égarcl, certaius auteurs, les bourgeois rl'ont
pas échappé entièrement à la tutelle scabinale ; ol1 s'en
cst aperçrr par la charte de Cornill<lrr clc rrE.s. Lcurs
rrranclataires, 

.les 
maîtrcs ou bourgrtrcstrcs, et aussi les

jurés 
- élrrs assermentés - 

partagcront, avcc lcs éche-
vins, lcs l)olrvoirs colnlllunaux. Ils uteu serollt pas
nroins lcs llrcrnicrs titulaircs clu Conseil de la Cité.

Rien plrrs : tlès cettc époque, ici conrnre darts toutes
les conrrnuncs qui avaiclrt été rcconnues telles, les délé-
grlés dirccts des hatritatrts agissaient isolément ct en
maîtres absolus. C'était dans 1'cxamen des questions
tl'or<lrc sccondâire orr dans l'exécution cl'actes adrninis-
tratifs détcrminés (").l.ln recor<l <lu g janvier r3r2 vise
précisément à faire ressortir I'arrcicnneté clc I'action
isolée cles mâîtres et des jtrrés comme les seuls tlélégués
clu pouvoir conrnrunal. Il firt attesté solennellemerlt, en
évoquant dcs prd'cédcnts, qtle les échevins tr'avaicnt pas
à connaître d'actes posés par les maltrcs et lcs jurés en
cctte qrralité, agissant pour la cité. On conservc lc tcxte
tlc ce rccorcl (").

Lors<1ue, au contrairc, sc préseutaient des propositious
ou tlcs contrats cl'urrc importancc lrotoire, intéressant
1'cnscmble dcs citoycns, lorsqu'il fallait clécider tle
I'aliérration dc biens communaux, cle l'étatrlissement
r1e taxes, tle la restattration cle l'encciute défensive, la
coopération cles échevins devenait nécessaire. Ccs dé-
cisions étaient prises au nom des maîtres, cles échevins,
des jurés ct clc tout le Conscil cle la Cité, voire de la
généralité dc la comnlune, conlme le portent rnaints
actcs authcrrti<1ucs clc cc ternps (n).

f,'irtgércnce arlnrinistrativc des échevins n'avait point
totalemcnt ccssé à Liége au prenricr quart clu XfV"
sièclc. F'inalement, à vrai dire, d'après les actes, ils in-
tcrvinrent à titrc plutôt consultatif. Parfois ils ne durent
llaraîtrc dans I'en-tête de ces actes que, selon une for-
rnrrlc srrrannée mais maintenue inconsidérément par les
scribes. Ainsi, bier.r que 1'autonomie administrative
<les représentants de la capitale fût complète depuis très
lorrgtemlls, cn l'anuéc 1487, la paix de Saint-Jacques

(r) Irortifiant
(9) I.a l)rix rlcs Clt'rcs de I'arr r:87 ruentionDc sctrlcrilcrrt lcs n tlaistres

ct juri's dc la rnaison dcllc vilh<'! (n'13).
(3) J. r)r: SlA\riL()]', yr. :6.j; - Grdnd Rcrôrd dc It Citr', 1669, yrp. r5

ct i9.
(r) \r. rrotalrrnrcnt rrrrc chartc rlc scptcrDlrrc rr3.i, felativc ârrs Com-

nluns l,au\.r(s rl< la Citi' (l'I, rcg. rr, f. 8:).
I'oirr l(s prcruicrs tcuns (l('la cotnmtrnc rlc I.iégc, orttrc lcs sources

<'itéts cn ('( (hal)itr(', v. KtRTrt, I.t Cili tlr: Lirt.(c (rt.,,l,rldrr (igd -tlI..1l., t. X-\\\', p. :.i9, ct .4rchit r'.s bcl-rr.s, r9o6, p. ro;.
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