
Toutes ces routes avaient une largeur légale de 6o
pieds, et leur uuverture était soumise aux conditions in'
diquées pour la première. Il y eut loin, toutefois, de la
décision à la réalisation. Plusieurs d'entre ces chemins
ne se trouvaient point pleinement achevés au milieu du
XVIII" siècle.

Au reste, d'autres voies encore avaient été l'objet de
l'attention des Tr.ois Etats. Signalons-en quelques-unes.
Furent decrétés efl r7r7 l'élargissement et la rectifi-
cation, de façon fort sommaire, cle la chaussée cle Liége
à Chaudfontaine par Grivegnée et Chênée. Cette route
extrêmement fréquentée dans la boune saison était,
elle du moins, très avancée au bout d'tln an, quoique
I'entreprise exigeât I'enlèvement cle roches puissantes,
en divers endroits. Ên 1725, l'autorité ordonna et a<1-

jugea la mise en état du Thier des Crikions ('), la seule
voie conduisant alors de Chênée à Embourg. Cet ou-
vrage fut suivi de I'installation de la route allant de ce
dernier endroit à Louveigné et à Spa.

A de nombreuses reprises, le chapitre cathêdral sede
z,acante et les princes eurent encore à se préoccuper de
maints chemins qui laissaient à <lésirer, généralement
parlant. En r7z4 par exemple, .le pouvoir central dut
faire ressortir la nécessité de < régler la pente et le cours
des eaux qui retombent et croupissent sur les dits che-
mins r. Pour y obvier encore, il ordonna à toutes les
commulles cle creuser des fossés aux deux côtés des

routcs, là où besoin en serait.
I,'année suivante, le 6 décembre, Georges-Louis de

Berghes, sur la demande des Députés des Etats, (( vou-
lant prévenir tous dommages qu'on pourrait faire sur
les chaussées qu'ils ont établies à si grands frais r, crut
indispensable d'ordonner par un édit spécial <t de res-
pecter de tous points ces chaussées l. Bien que les con-
tempteurs de cet édit fussent pa.ssibles, suivant les cas,
d'une amende de dix à vingt florins d'or pour la pre-
mière fois, du double pour la seconde fois, les routes ne
furent pas à I'abri des déprédateurs. C'est ce que cons-
tatait le prince Jean-Théodore de Bavière en renouve-
lant l'édit précédent le 5 novembre q44 ().

Les Etats qui s'étaient chargés de la construction
des graudes chaussées, s'étaient gardés, pour en paver
les frais, de créer des impôts généraux. Ils préféraient
recourir à l'établissement de droits de barrière, sur les-
quels furenf aussi prélevées les sommes nécessaires à la
réparation et à I'entretien des mêmes routes.

Le placement de ces barrières 'avait ête cornbillé <le

manière à empêcher toute fraude et à ue percevoir la
taxe que pour les distances parcourues. C'est à cette fin
que la plupart des barrières avaient été posées chacune à
la distance de cinq à six kilomètres et que les autres se

trouvaient espacées de deux kilomètres et demi à trois
kilomètres. On considérait ces dernières comme cles

demi-barrières, c'est-à-dire que l'on n'y payait que la
moitié des droits perçus aux premières (').
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La restauration, I'entretien des routes, ainsi que la
perception et les revenus clu droit de barrière, faisaient
l'objet d'une même adjudication pour uû terme de dix
ans parfois. Tel cst le cas de celle qui concernait la
chaussée de I,iége à Tongres et qui eut lieu en rZ4S.
Les principales conditions y reprises sont restées en vi-
gueur durant tout le XVIII" siècle pour les diverses
grand'routes.

L'entrepreneur avait à enrployer, à ses frais, les pa-
veurs et les manæuvres nécessaires au maintien en état
du pavage et à les munir cles outils indispensables. Il
était aussi chargé d'entretenir les terre-pleins, de net-
toyer les foncls de cuve pour l'écoulement des eaux, de
pratiquer des égouts ou aqueducs aux mêmes fins.

Indépendamment des visites des Députés des Etats,
la route était I'objet de I'examen d'un inspecteur géné-
ral. Si les défauts signalés dans I'entretien du chemin
n'avaient point disparu quinze jours après, l'entrepre-
neur encourait une amende de cinquante à cent florins,
I1 est à noter qu'une visite plérrière était effectuée tons
les quinze jours, parfois rnême toutes les semaines, et
qu'un rapport devait être clrcssé chaque fois par I'ins-
pecteur'général. Quand la négligence du repreneur fai-
sait subir aux possesseurs riverains des dommages rlans
leur propriété, sous 1'action cl'eanx croupissantes ou au-
trement, il lui incombait d'en indcmniser ces particu-
liers.

Néanmoins, les chemins clonnaient lieu à de nombreux
procès qui, de leur nature, étaient plutôt du ressort aC-
ministratif. Tel fut l'avis de Jean-Théodore de Bavière.
Dans une ordonnance spéciale du zo juillet r7.52, le chef
de la principauté, se rangeant à l'avis des Etats, décida
que toutes questions relatives aux chaussées, cânaux,
aqueducs, chemins et autres ouvrages publics tant cons-
truits qu'à construire par les Etats, seraient entière-
ment à la connaissance et décision des commis et députés
des Etats - la Députation permanente de l'époque - à
I'exclusion des juges ordinaires, auxquels le prince en-
levait toute compétence à cet égard.

Cette clécision princière qui innovait grandement, sou-
leva - on I'a constaté - des protestations de la part
de la cour des Echevins de Liége, mais il fut passé
outre (').

La nême aunée, Jcan-Théoclore dc Bavière se crllt
obligé de prescrire des mesures pour l'appiication des
règlements relatifs à l'entretieu des chemins publics,
règlemerrts que 1es intéressés oubliaient trop aisément.
Voulant s'assurer de l'exécution de ses volontés, il exi-
gea que les administrateurs communaux lui fournissent
un rapport précis sur les élargissements et réparations
de chemins que chacun cl'eux aurait fait effectuer et
visiter.

Interprétant des édits antérieurs, Jean-Théodore de
Bavière exigea que les hafus fussent a coupées et entre-
tenues à la hauteur de quatre pieds l; les arbres devaient
< être ébranchés r de façon < à ne pas gêner la circula-
tion sur les chemins r (').

C'est par des instructions et des mesures aussi per-
sistantes de I'autorité princière et des Etats que la prin-
cipauté liégeoise avait fini par être dotée d'une voirie

1t1 ROP, s. 3', t. II, p. 2r7.

(21 Ibid,em,, p, 239.

(r) l.a tnofrtagnt) dcs Crikiotts, ainsi la dénonmâit{n au moyen âge,
était dès lors utilisée comme voie de communication. Mais elle formait
une route peu stre à tous les points de vue. En 164, Î,ar exemple, on
y tua, d'un coup de mousqueton, François, fils d€ Nicglas I,epère, Peu
âvant'ce meurtle, des marchands lorrains avaient été dévalisés au
même endroit. Peisonne n'osait plus s'y aventurer rcit le iour' mit la
nuit, nonobstant les ordres sDéciaux lancés par le prince Ferdinatrd de
Bavière au bailli d'Amerccur et aux autres ofriciers pour prendre les
mesures de surveillance nécessailes et débanasscr la læalité des bri-
gands qui I'infestaient. (CP, D, r. :r, f. :or v".)

(2\ Placsrd. d.c notre coll. bafiicul.
1a; e la réfcction des routes - no[s l'avons dit - étaient erclusi'

venent affecté le produit des barrières, dont il vient d'être parlé. Ce
produit, à la fin du rêgime princier, s'élevait de go à roo,æo francs.
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des mieux aménagées, cles mieux cutretcnucs. I1 sc con-
çoit qu'ur.r voyageur étranger ait émis, erl 1786, cette
affirmation louatrgeuse pour notre région : rr Jc ne con-
nais point d'Etat ot\ les chaussées soient mieux entre-
tenrles que dans le pa-"-s cle Liége ( ') . l

Telle ne fut plus la situatiou favorable clurant les dcux
clcrniers lustres du XVIII" sièclc et les trois premiers du
XIX". fes guerres continuelles, les discordes civiles, les
récluisitions de tous genres, les impôts vcxatoires, ab-
sorbèrent toutes les rcssotlrces, tandis quc lcs chemitts,
nullement entretenus, étaient livrés à la plus affreuse
dégraclation.

On se préocculra de leur restauratiorr sous le gottver-
ncment hollandais. Nlais les travarlx exécutés alors
furent tout à fait insuffisants, à côté de ceux qui seront
opérés à partir du moment or'i la Belgitlue recouvrira son
incléper.rdance en r83o. L'historicn qui les constâte ne
pcut les passer elr rcvue.

CHAPITR,E II
REGIME DE LA VOIRIE ET DU DOMAINE PUBLIC

EN LA CITE

I. - Biens conununaux. - Wérixhas.

rÉcr posséclait jadis maints endroits qualifiés
ll/arihet ou ll'érihet. Ces désignations, à 1'ex-
ception d'une seule, ont disparu officiellement

du moins. Le peuplc d'()utrc-Jleuse continue à connaltre
la petite place de la rue Grande-Bêche ainsi baptisée.
Pour la généralité des Liégeois, le souvenir du terme
ll:arihet est effacé. Il faut cependant découvrir en
Warihet un synonyme dc rr terrain banal, communal,
à I'usage de tous r. C'est ce que, en vieux français, on
qnalifiait chez nous de térirhas, autre forme de rr u-ari-
het l. C)n nc s'étonnera nullement qu'à Liége même,
I'Administration française du début du XIX" siècle ait
fait apparaltre les leçons < Vérihet r et rr Vériha r (').
Ellcs sont clrres à la suppression habituelle du zt' par les
Français, qui veulent rùgon au lieu de wagon. On ne
peut s'y arrêtcr. Chose plus irrtéressante à constater :

tandis que, aux XVIII' et XIX" siècles, le Liégeois ap-
pelait LL',arihef, I'hurnble place de la rue Grande-Bêche,
sans plus sc ren<lrc compte, il est vrai, du sens clu mot,
il rronrnrait une île voisine, lVérihet, qrroiqrre la définition
soit identique clans les deux cas.

ll'arihet est uaturellement r1n nom de localité très
répanclu. Ktrrth a relevé sept endroits airrsi spécifiés tians
le Brabant u'allon, sept dans le lfainaut, treize dans le
pays de Liége, deux <lans le Luxembourg. En réalité,
il y en a beaucoup plus.

Nous sommes donc en présence d'un nom d'usage
général et aussi d'origine fort éloignée ; mais il se pré-
serlte sous de très nontbreux aspects, suivant les dia-
lectes romans ou rvallons qui I'utilisaient, voire dans le
rnême dialecte. Au llainaut, en ancien rouchi, il est
êcrit zt,éricltas et atérischais : dans I'ancien namurois,

(t) Lrttres d'!fl i1).t,dgr'xr tlt I'ai tît6
(187.5), t. II, p. 536 note.

(2) Prllecture ,' r. 1.s7, f. rro.

taarissiau; clans le présent patois cle Nanrnr, tt,ariché ;
à \Ialmecly, a,ar'hê. Les vicux textcs clu pays rvallon
fournisscnt encore les orthographes : u,arechai, a'arescal,
a,érirlt.al, 1ûaresquaurc, uériscalz ; enfin u,érissay,. zua-
reschai et u,arescai, les trois dernières rencontrées dans
des chartes du XIII" sièc1e (').

Ccs tliverscs expressions, aux yetlx de plusieurs éty-
mologistes, corresponclent an bas latin .it'arescafiunt
avec la définition : lieu public, 1râturage comnrun. I)u
Cange, qui partage cet avis, croit pourtant pouvoir iclen-
tifier le mot avec zt'alerscal'tiunr, lequel ne serait autre
qu'utre latinisation cl'uu germanique ataterschalr. Des
atlteurs très érudits nourrissent de nos jours la même
conviction ('). Cependant, Grandgagtlage déjà émct-
tait cles doutes sérieux à cet égard. Aug. Scheler, conti-
nuaterlr de Grandgagnage, dans son Dictiottnaire étymo-
logique, niait catégoriquement semblable identification.
rr I1 fatrt r, écrivait-il, rr disioindre notre mot (a,érihtt\
de a,alersca.fium. Les mots n'allons rr, ajoutait-il, tr ac-
ctlsent tous trrr type latin u,eriscalis, u,ariscalis, et je
suis tlisposé à y voir un dérivé chr moyen latit teriscunt
:a,reckunt:français ,uarech (').,, Scheler, tout etl par-
tant d'un principe juste, tirait ainsi des conclusions
fansses à son tour. trl/érixhas ou z.varihet n'a pas la
moirrdre corrélation avec tarech. Ce denricr urot a, d'ai'l-
leurs, unc acception extrênrcurcut liruitée et est sâlls
analogic en I'espe\ce pour nos régions.

Il I'a plus de six sièclcs, tur clocumcnt clc fiége mênre
dolrnait le mot zuérixhas comme sorti de zttarisca-
ltiunt ('). L'ét1'mologie sera désormais hors cle tout
conteste, car elle ressort à l'évider.rce des plus antiques
mentiols que nous ayons découvertes. En r33o encore,
la Paix de Flône clonne la forme tt'érischal>.ç. Antérien-
rement une chartc du chapitre de Saint-I,ambert, rle
I'an rrr6, fait apparaltre également l'orthographe zt'arfs-
caltiorun ("). Nous avons retrouvé le mot clans urre
chartc bcaucorrp plus vieille, sous la forme waresca-
fiis ("). Cette charte remonte à I'an E37, alors que lc
roman et le rvallon étaietlt seulement en voie de forma-
tion, alors par conséquent qrle le mot se raltprochc lc
plus du terme initial (').

Point de doute donc, notre ll'arihel a pour auterrr
u'arescal>iunr. On a autant de certitude qtle ce dernier
nom n'est pas d'essence latiue. Forcénrent il faut voir
en lui aussi le résultat de la latinisation d'une racine
germanique. Quelle a É,té cette racirre germanique? Doit-
on la reconnaître, avec quelques écrivains modernes, dans
u,eerdschaflen ou tt,arenscltLtft'en qu'ils traduisent res-
pectivement < pâturage à moutons, licux or\ I'on garde
ceux-ci r? Ce serait plus que hasarcleux, car ccs leçons
sont en opposition absoluc avec la constitutiorr régulière
des noms germaniqucs.

I\Ioins encore paralt-il possible de faire descendre notre

(rJ \292, I juin. (CE,qL, t. lI, 0. q871. - n+q, Ibid., Irtr, 4?o-47t.
{2) KURTH, Lo l-rottièrt liflglistiqkr, t. I, p.4r9. - A. DE RrcRDL,

BSAH, t. V, pp. 169 et r7,N.

(3) T. II, p. 487, note r.
(4) r3oo: Fuit trrota (tuestio contra uos cofam scâbinis I,eodiensibusper incolas rle Irrangnéc asscrcntes l)ortaru ct nurum monastcrii nostri

ab anteriori partc consistcre suDra wdliscqpiilnt vulgariter uerixltûs
dictac villac. (lbba,1r dr ,'aI-Berloit j.Stock, f.2.)

(r) C-ESL, t. I, D. 52.
(tj) I'roT, L\t't. d( "St-?hrtrl, t. I, D. .5

(7) Dans une charte de l,abba!'e de Stavelot du 3o mars 8:1, apparait
la forrne llirt/i-s.drrpis, mais les érlitcurs rles chartcls de l,abbayc c,rorent
I r(,(onnaîtr. [n vicc de (onformation tle la Dart dcs transrripterlrs
(IIAI.KrÀ.. et Ror.AND, Rcc?r.il strsdit, t. I, p.70.)
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mot de atd.terscaf ou 'i{'dlri.sca/) cll ltli clonnatrt le sens
<ie canal d'irrigatiorr. Ccs cxpressions sotrt incounues
dans I'ancien haut allenrand. Attssi les cherchcrait-otl
vainement dans lcs clictionnaircs s1réciaux les pius au-
torisés ( ') . Lcs tlictionnaircs tlu tttol'ctt haut a.llcmand
nc les citent pas tlavatttagc : Fôrstctttatttt, autcttr de l)ie
Deutsch.e ()rtsnanen, défiuit plusieuts ccrttaittes de trotrls
<lu genre qui servent clc vocables de lieux ou entrent dans
leur composition ; ni r:aterscaf tri u'alriscal> l1e s'y
trouvent. Si une expression semblablc, avec I'illterpré-
tation susdite, avait cxisté à ces temps éloignés ctr lan-
gue germaniqrrc, elle ett apparu sorrs la forme zoassar,

a'azar otl zt,azerscab. Ir'ailcmarl<l tttotlcrttc <lésigr-re en-
core (( eau D par ioa.sser. ()t, toarcscafitutt lt'a ptt dériver
rle wazerscaf .

Nous ne telrterons pas clc clétcrtrtincr lc lirototyllc clc

notre lVarilrel ou de u,arescafiuur <léjir rrsité, <ltt I'a vtt.
cn I'anirée 8l; ('). Il est ptôférable d'avottcr humblc-
ment quc la question demeure à l'état dc 1iroblème, mais
quel qu'il soit, le mot paraît avoir exprinté datrs 1e prin-
cipe, comme pendant lr:rngtcnr1.rs, tur c.lroit de pâturage
sur des terrains cl'alluvions, srtr rlcs tcrraitrs batraux.

I,a question des pâturages comnlttrrâllx, en général,
fixa, dès les lrremiers terulrs dc la lrrirtcipattté, I'attert-
tion drr pouvoir cetrtral. Ccttc lralralité cxistait at1 l)ays
de Liége de torrte ancicnucti'. Voilà cc rlrtc déclare tur
acte solennel de Hrrgues dc Picrporrt clc I'au reo4. Cette
annéc-là mênre, un synodc gétréral, tentt sotts la prési-
clence cle ce prince, et attqucl assistâicut les archirliacres,
les abbés et le corps de la nolllcssc, cxanrilra cctte tyues-
tion importante. Il proclama <1ue les 1lâturagcs conlmu-
naux clevaient être nraintenus fr la disposition drr ptt-
biic (').

L'exlrressiott iteriscafir.,rl ou 'itarihet ctlt dc botrltc
heure nne extetrsion très grande. I,es bruyèrcs, les tcr-
rains commtlnâu\ vagtles ou noll, ,, rivages l, etc.,
firrent qtralifiés rle u,arihet ou ?r,É<rirrra.s ('). Les che-
mins et lcs placcs publiqucs étaicnt parfois compris, clès

le XIII' sièclc, dans les a'ariftel.ç. Au XIV", Ilernricourt,
erl son Palron dc Ia Temforalill, consigne aussi la place
du n'{arché à Liégc Parmi lcs u,érixhas ("). Etaicnt crr-
core rangés comnlc tcls, cu notrc villc, lcs tcrrains qui
se dévelo1-,paicnt lc long rlcs rcllll)arts, tant t\ f intériettr
qu'à I'cxtéricur tlc I'ctrccitrtc ct tlui scrvaiettt à la <lé-

fcnsc dcs fortifications. I,c l>ritrcc clualifiait les terraitrs
lrublics de uérirhas, tandis qnc la Villc les uomnrait
aîsentens.

N'oublions pas qu':\ Liége, primitivcnrent ct perrdant
longtcnrps, tout lc sol relevait ciirectenrcrrt dc l'évêqne
orr cl'e son Eglise, prrisqu'il était conrpris datts la charte
d'immnnités conférée par C'lovis III , à saint Lambert.
f)ans la suitc, lcs pontifes liégeois disposèrcnt <lc ce

(r) Tcls qu(' ltruvragt' .l(' (;nAli'rr, /lllhtr(ltLlrulsrh(/ .st/d.irs.hdl:, 6 vol.
in-q', r842, et cclili (lc ()sK-ScHAr,ta, AIldt'tts(11ttl ll'.r'rl('rbrrah,2 vol.
in-8', r882.

(2) ( Curtcm ('um cilsa indominicata ct cctcr.l txlilicia in irrsa <'urte
çonstructa, et rxansas vestitas sex a<l irrsam crrrtcm conspicicntcs vcl
1)crtinentes, cum perviis lcgitimis, uarescafiis, Drâtis, Dâscuis, egressuE
vcl ingressum, nobile et immobile, ct de silva scara ad porcos. D (Charte
<ltt ztt jttiltct li-32 par laqucllc Hotbcrt donnc it I'abbayc dc St-Trond les
propriétés <1u'il possède à Âsserrt.)

1s1 ROP, s. r, p. 39. - CESL, t. I, rr. rt5.
11) t2g2, z juin : Sor cclle trruyere ke on appelle comrnulrement @€7is-

so1 ki gist entre Iferkes ct Ilale, ct sor ce bruek kc on appellc ausi
ùerissaJ) ki siet devant Donke. (c/raltc d( leail, duc de Lolharingic, de
|Jrùbùnt .t d. LinLbourg. (ii.s/,, t. Il, p. {lt?.)

(.i) ( I.] maisorl de Dlancc ir (lcvarrt sorrr lc ]larclrict, gicst sour le
rtrrirlrc.s t. ICPL, t. I, rr. roti.)
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territoire à leur piénière volorlté, comme il constc de
nombreux faits que nous avons invoqués à propos du
partage rTu fu.ndus cle saint Lambert sous Notgcr.

On objectera qne la capitale renfermait bon nombre
cle a'éri:;has ou terrailrs vagues, cles ai.selie rrs. I,a ré-
plique est aisée. Sur certaines terres libres clu domaine
épiscopal, les habitants jouissaient, à l'origine, de cer-
tains droits cl'usage : pâturage des bestiaux ct autres
banaiités. Au fur et à mesure que la Cité se cléveloppa
politiqucment elle transforma cle simples usages en droit,
et, oubliatrt les titres supéricurs clu priuce, clle en vint
à se consiclérer conlme irropriétairc cle toutes ces {( com-
ilt1/.nes D or1 (( aisentens rr clont e.lle était seulemetlt 11s|l-

fnritièrc (') .

Dès que lcs échevins, représetrtants jucliciaires du
lrrirrce, eurent été institués par lui, les aisance.s, qtloique
restallt, cl'alrrès uue coutume imrnémoriale, à la libre dis-
lrositiorr cles habitants, ftlrent placées sous la sauvcgarde
de ces magistrats. Les revenus en provenant - lcs pro-
duits cles droits d'étalage sllr le llarché, par exemple,
entraient dans la caisse épiscopale, - ol1 dirait aujour-
d'hui cle 1'Etat, le priuce personnifiant alors celui-ci.

Comment la commune se serait-elle immiscée dans la
l.rerception de ces produits, puisqu'elle n'existait pas?
Arr XII" siècle, la capitale liégeoise n'avait à sa tête
cl'autre institution que le tritrunal échevinal. Iille n'atrra
cl'achninistration proprement dite qu'au troisiènre <1uart

dc cc XII" siècle. Et cllcore lcs échevins y' seront-ils
pour nroitié.

Les échevins <le Liége at'aietrt donc été constitués
les garclietrs et les conservateurs des u-erixhas (') tlont
ils fixaient les bornes ("). Sur ces terraitrs, les avoués,
un peu partout, jouissaient de clroits importants ; ils
percevaient, en règle générale, lc tiers des amencles pro-
noncées à la suite d'usurpations en matièrc <lc rvéri-
xhas. Cet avantage de l'avoué est recountt clans utr docu-
merrt du chapitre cle Saint-Lambert de l'arl rr16 (n).

I'rr acte de clécembre t244, rappalant un usage col.ls-
tant plus ancien, confirme que I'avoué de la cité avait
un droit de rz deniers pour chaque seuil cle maisorr établi
srrr le rvérixhas. En cas cle contestation relative aux
u'érixhas ellcore, I'avoué devait examiner le litige et le
faire porrrsuivre, s'il y avait lieu, par le mayeur et les
éclrevins. LIne pénalité pécuniaire cn résultait-il, il
'lui revenait le ticrs <le I'inclenrnité à payer. Ces lrrin-
cilres fnrent reconnus en 1244 mêmc par la Cité et l)ar
les échcvins ('): iis ie furent clerechcf le 6 décernbre
r3r7 l)ar rur record des échevins clonné à la dcmancle
drr princc Aclolphe cle La llarck et tlu chapitre tle
Saint-Lanrbert (").

A la fin du XIV" sièclc, I{emricourt faisait cle nouvcau
état dcs attributions cle I'avoué qualrt aux rvérixhas, et
r'les nrêmes clroits. I1 ajoute qrle ce personnage était
adnris à former un rr chachemanaige r, - c'est-à-clire
une cnquête juridiquc el1 vlle de préciser 1es limites des
biens communaux, - 

qu'il pouvait supprimer toutes

(r) Ii|RTlr, La Cil! dc I-i.!g(, t. II, p. r.l.s.

(2) C. l,ti ll{rRf,rAr-, I-{'s E.h.î.ins, t. I, p, Jo.
(3) (lPI-, t. I, p. .3oo.

(4) CFj.SL, t. I, p. s?.
(5) CIt.SL, t. I, pp. 1jo, jîr ; t. 17, D. j6.
(d) C( rc(-ord a été reprotlrrit l)ar C. DE BoRrrAN, Lfs E'chf?'ifl.r, t. I,

t). 150.
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les plantatious, constructions illicites ou empiétements
quelconques sur ces terrains (').

Les échevins et les avoués n'étaient point seuls à veil-
ler, avec une attention solltcnue, à la conservation, darrs
toute leur plénitudc, rle leurs anciennes attributions et
de leurs vieux lrrivilèges dérivant des s'erixhas. Plus
que tous autres, les habitants défentlirent vaillamment
avec une ténacité indomptable, f intégralité de leurs an-
tiques droits cl'usa€re stlr ces terrains.

Cettc persistance incessante à sauvcgarcler les clroits
provoqua maiutes fois des conflits d'une gravité extrênre.
Au milieu clu XIV" siècle, clatts la bonne ville de

Tongres, le chapitre collégial percevait la dlme sur les
u,ariscabia u qui enclos ont été et sont, et mis à prés rt.
Les babitants ne voulaient payer que deux (( scouars D

par bonnier. Ce fut l'occasion cle troubles violents. La
commune alla jusqu'à promettre, par une proclamation
lancée au perron, que celui qui occieroit un chanoine re-
cevrait cent écus et celui qui tuerait le doyen le double.
Nul ne fut occis. Mais I'affaire finit par être cléférée à

une commission cl'arbitres composée de l'évêque de
Liége et cles maîtres cle la cité, Guillaume Cornu ou Ce

Coir, chevalier, et Jean Waldoreal, échevin. Cette Com-
mission renclit sa sentence le g avril 1356. Elle laissait
à la commune cle Tongres un t1élai de quinze jours pour
déclarer si elle voulait, oui ou non, établir sur les terrains
vagues 1e pâturage en commun ; dans I'affirmative, il
n'y avait pas à solder 1a dîme ; dans la négative, on
était tentr à la clîme d,es u lourres (foin), et autres fruits
cles prés olt tt,ariscaux D (').

A Liége aussi, une vingtaine d'aunées auparar,ant, les
terrains communâux avaient amené de très sérieux diffé-
rends. A l'expiration de I'année 1324, pat opposition
aux idées trop autoritaires clu prince Adolphe de La
Marck, les I,iégeois s'étaient emparés des revenus tant
de la mense épiscopale que des rvérixhas (").

I,'attitude du peuple cle Liége força le prince à quitter
la capitale et à se réfugier à Huy. fl s'ensuivit une
violente guerre civile. Désirant appuyer ses actes sur
des décisions de la justice, la Cité réclama des échevins
un record relatif aux biens communaux. Elle I'obtint
le ro septembre 1325. Cette sentence, connue sous le
nom cle rr Lettre aux Assailles l, lui donnait pleine-
ment raison. Elle reconnaissait que les rr aisemenches 

'r
des ponts, des remparts et des fossés, comme ces forti-
fications mêmes, appartenaient à la commune et qtle
celle-ci pouvait licitement en tirer profit. Exception
était seulement faite quant aux terrains cé<lés régulière-
ment en âccense à cles particuliers, hors <1es susdits ter-
rains. La Ville n'était admise à en disposer qu'en cas de
néccssité, pour la défense de la cité ('). Ainsi se trou-
vaient annihilées les revendications du prince sur les
revenus des zuarescaltia.

Chargé par le pape cle tentcr une réconciliation entre
le prince et la Cité, accepté comme arbitre par les derrx
parties, I'abbé de Saint-Nicaise, cle Reims, dressa, le 5
juin r326, un avant-projet de paix.

La question des u'érixhas ne reçut une solution défi.
nitive que par 1a Paix <le Flônc publiée le 6 juin r33o.
Ce compromis annule la rr Lettrc aux Assailles r du ro
septembre r3z5 et répartit lrar moitié, entre le prince et
la Cité, les profits à. retirer cles ponts, des murs, des
fossés et, en général, de tous les biens communaux. Des
receveurs nommés de commun accord par les deux pou-
voirs cloivent tenir leurs comptes par écrit et en
<1oub1e ('). Ces agents étaient les ceariers clu prince et
de la Cité. Ainsi se précisaient pour la première fois les
droits rcspectifs cles cleux autorités sur le territoire
urbain.

Cependant, quoique nul auteur ne I'ait relevé, nous
clirons que le principe posé par 1a Paix de F1ône était
appliqué dcpuis très longternps, clepuis le XIfI" siècle
atr moins. En tz7o, par exemple, lors de la cession, par
la Ville à Thierry de Flémalle, d'rrne parcel.le de terre
située près de la porte de Beaurepart, il cst spécifié que
clcs deux sols de rcclcvance anrruel à payer, rr rrotre sire
I'Esvecque doit avoir clouze deniers, ct 1a Cité cle liége,
les autres clouze deuiers rr (').

Nous donnons, clans le cours cle rrotre ouvragc,
d'autres preuves rle ce partage par moitié, entre 1c chcf
de I'Etat ct la Ville, clu procluit cle cessions dc domaines
publics à cles particuliers, faites antéricurement à la
paix de 1'an r33o.

L'exécution pratique, d'une façon généra.le, de la
Paix de Flône fut déterminée le z5 octobre r33o. A cette
date, 1e Conseil de la Cité, réuni en séance plénière,
dressa la liste détaillée des revenus produits par la loca-
tion de toutes espèces de < werissays et de aisemenches,
dedens le franchise de nostre citeit et dehors rr. L'en-
semble comportait une somme de soixante-quatre marcs
de cerrs par an (').

La législation fixée à cette époque a, jusqu'à la firi
cle I'ancien régime, continué d'être en vigueur à LiéSe
quant aux n'érixhas. La Paix c1e Saint-Jacques, ltromul-
guée 1'an 1487, confirma seulement le droit pour le
prince et la Cité rl'avoir une Cour ou Commission spé-
ciale ayant pour mission 1a perception des revenus des
mêmes biens (').

La Ville lle cessa, dans la suite, cle veillcr avec un soin
jaloux à l'observation <lcs prérogatives qui lui avaierrt
été reconntres sous ce rapport. On la verra, le zz mai
1568, intimer l'orclre, à tous ceux qui auraient tenté rle
porter atteinte à son domaine, cl'abandonner lcs tcrrains
commrlnarlx usurpés. Peu après, le g mars r57o, des
doutes s'étant élevés de nouveau sur la légitimité de la
possession rle certaines parcelles de terrain, le Conseil de
la Cité exigera encore de < tous ceux qui possèdent <1es

accenses sur 1es aisemences et ysleaux cle la cité>, cl'exhi-
ber clans les quinze jours leurs titres, sous peine d'être
considérés comme usurpateurs. En 1678 enfin, on pro-
céda à la recherche de toutes les emprises il1égales sur
la voie publique et I'on en fit déguerpir tous les in-
tn1s.

(tl CPL, t. I, p. 306.
(2) Charte de le collégiole Lle Tongres, BCRrI, s. ,{, t. II, p. rr9, note.
(3) r I,eodienses totam jurisdictionem EpiscoDi impedire cæDerunt,

villico, ne quem in civitate malefactorem caDeret inhibendo, et ua,res-
cabia tn suis usibus applicando. ) (H()csEM, apud CHÀPEAUVrLLE, p. 38o.)

(a) Cette sentencc a été reDroduite par le baron C. De BoRùrAN, LeJ
Eche?ins, t. I, p. 452.

(r) RoP, s. r, p. 2o4. - cE"sL, t. rII, pp. lq+, :6s. - cF, r. ro, f. r59,
r.z-tg, etc.

(21 Cartul. de Beaurebart, r. r, f. 6r v".

Pl I.a liste des revenus tles tcnaitis conitntnarrx dressée en r33o, a
été rcDro(luitc iil ertenso dans le CESL, t. IlI, p. s6s. - Mqn. qgz, f.
qr9, DIit,.

(a) Chap. XYII, ârt. r et 2.



nlênrc (luaut aux seve'utes,les parties clc bâtimcnts en
saillie sur la voie publiquc, le prince et la Cité sc l)arta-
geaient par moitié la reclevauce tlue cle ce chef. Cette
redevance était au XVI" siècle cle < 5 patars c1e Bra-
bant de cens héritauble, par lticcl c1e place eu etrcorbel-
lemcrtt r (') .

Principe de conservation sociale : tlaus les tlernicrs
siècles de la principarrté tout att moins, al1ctllle aliéna-
tion de bien communal uc pouvait se faire sans I'autori-
sation préalable clu prince. Ccltti-ci tint à rappeler la
doctrine aux communcs à maitrtes relirises ('). Quant
à la location cles biens communaux, cllc clevait se faire
par voie d'adjudication publiquc ou par soumissiotls ca-
chetécs.

Sotrs la Révolution fratrçaisc, l'art. g cle la loi du z8
aott tTgz portait que les tcrres vaines et vagues dont
les communautés d'habitants ne pourraient pas justifier
avoir été ancieunemetlt en possession seraient ccnsées
leur appartenir et leur seraient adjugées par les tribu-
naux si elles formaietrt leur action dans le dé1ai de cinq
ans. La loi du ro juin 1793 contenait d'autres clisposi-
tions. En vertu de l'article ro notamtncnt, 1es particu-
liers qui possèdent, avcc r1u titre légitirue et de bonne
foi, et qui ont défriché, par leurs propres mains ou celles
de leurs auteurs, les terrains par eux acquis et mis en
valeur, lle seront tenus que de payer à la commune, les
redevances auxquelles ils étaient soumis antérieuremcnt.

II. - Naissance des voies publiques à Liége. - Propriété
du tréfonds. - La Fermeté (Droits et Cour de) . -Voirs=jurés du cordeau.

I)e tous tenlps, les rrres de la cité ont été soumises à
un âutre régime que celui de la voirie générale. C'est
porlr ce motif que nous lui consacrons une notice spé-
ciale.

Quelles règles présiclèrent, à I'origine, à l'établisse-
ment <les voies publiques à Liége? N'attendons pas de
I'histoire écritc qu'elle résolvc cette question. Au ntoins
peut-on se prévaloir de son silerrcc pour admettre qn'au-
cun principe réglementaire tr'a été rnis en application
dans la voiric au premier âge de notte ville. A cette
épotluc lointainc, chacun choisissait, arr gré de son ca-
price ct moyenrlant rerlevance le plus fréquemment,
I'enrlrlacement et la position cle sa clcmeure en dchors
<lc toute idée cl'alignement. I,es no'i'ices liégeois à i'es-
prit nrercantile visaient à se placer en évidencc sur le
passâge par où l'on se rendait communément à l'église,
au marché, à une localité voisine, à utr centre cle réu-
nion quelconque. D'autres, au caractère moins exubé-
rant, moins actifs, préféraient s'installer en del.rors du
mouvcment. Tous devaient avoir égarcl à l'état du sol ou
aux limites des propriétés territoriales. Personnc n'avait
souci ni des raisons d'hygiène ni cle la rectitucle du tracé
dcs chemins. Ainsi ces clerniers se formèrent-ils, cl'après
un pur hasard, tortueux, à saillies brusques et répétées
comme se sont tracées jadis la plupart des voies de nos
villagcs. I1 ne faut point chercher d'autres cattses aux
irrégularités d'alignement qu'offrent cncore nos grandes
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artères les plus anciennes : rucs Féronstréc, Saint-Léo-
narcl, Vivegnis, Sainte-1\{arguerite, Sainte-Wallxrrge,
Basse-'Wcz, etc., ltottobstant lcs reclressements llartiels
et les élargissenlerts successifs dont ellcs ont été I'objet.

Autre particularité clui frapperait nos contemporains :

Les rues, en général, nrontraient une étroitesse extrême
clont i1 reste des exemples en certaius quartiers. Cette
disposition restreinte clcs voies émanait tl'une coutume
antique qui s'observait dans la lrlupart cles pays chaucls,
même <les pa-vs tempérés. Pareille cotttumc régrrait et
règne encore crr Egypte ; elle se manifestait pleinement
dans la capitalc de la Grècc, dans 1a nrétropolc cle la
vieille civilisation ct clcs arts. Au dire clu géographc
Dicéarque, Athènes, nralgré la splenclcur cle ses écli-
fices, proclnisait un cléirlorable effet à raisou c1e ses rues
resserrées, en zigzags, obstruées fréquemment lrar cles
baraqtrcs, moclcstes demcures des citol'ens. Est-il néces-
saire de rappcler qu'à Jérusalem et eu nraintes villes
ancicunes cle l'()rient, les voies liubliqucs laissaient à

pcine la place suffisallte atl l)assage cl'un hournrc ott
cl'unc bête <le somme? l{ome cllc-même, jusqu'au rè.qrre
de Néron, était travcrsée lrar de nornlrrcuses ruelles
sombres et infectes or\ le jour pénétrait à lrcine (') . Au-
cune voiture nroderne n'aurait pu -"* circuler. Néron,
qui voulut ilrnover, croyait fairc les choses graudcment
en fixant à huit pieds la largcur des rucs clroites, et à

seize lricds la largeur des voies à courbes pronoucées.

Le seul avantage à rctirer clans les pa-"-s chaut.ls cle ce
mode de voiric étriquée, - avantage mentionné par
Tacite - était <l'abriter contre les rayons du soleil (').
Suffit-il, en présence cles désagréments dans le setts con-
traire, pour expliquer la presque généralisation de sem-
blable usage? Quoi qu'il en soit, Liége n'aura adopté
celui-ci que pour suivre la traclition léguée par les an-
ciens conquérants cle son territoire, et parfois aussi à
certaine époque pour des raisons d'éconornic territoriale.

L'autorité civile n'est nuilenreut intervetrue clans le
tracé des voies pour le bon motif qu'à cette périotie du
mo],en âge ct même lotrgtemlts alrrès, il n'y avait point
d'aclministration comrnunale. A la fin du X" siècle, il est
vrai, la capitale liégeoise verra dresser sa première en-
ceintc cléfcrrsive. La Ville 1' resta étrangère, adnrinistra-
tivenrcnt parlaut. Cc rempart fut une (Fuvre dc haute
prévo1'ance due au sage prince Notger. Lui aussi et uui-
qtlement éclifiera le Palais à I'cmplacemcnt actuel, puis
la cathédrale Saint-Lambert ; lui encore asséchcra à ses
propres frais et assainira ainsi tout le quartier de l'Ile,
cn aplrrofondissant ct en rectifiant le bras cle la Meuse,
appelé plus tarcl le canal de la Sauvenièrc. La Vil1c ne
se mêlera err rien à I'exécutiotr cle ces imlrortants ou-
vragcs. Quancl, après la nrort rle \otgcr, le prer-uier
pont des Archcs aura été jeté sur ia l{cuse, vers l'an
ro36, on el1 sera redevable l'avotrs établi - à
un autre prince-évêquc, à Réginard. La commune n'était
pas uée encore. Ëlle ne se révélera qu't\ la fin clu XII"
siècle. Dès lors, elle aura à faire face attx frais énormes
de son premier grand ottvrage public : le développcment
cle 1'enceinte cléfensive. À ce moment, I'au rrg7, sera
inauguré I'impôt sur les vivres, qui reçut le nom de la
fermeté.Il avait pour raison primordiale la rééclification
et I'entretien des remparts. Son produit scra affecté en

\'()tES l't'llllQt]l.:s -{ l,lEL;E - LtitlR CI{E-\TI()N

(r) R(lC, r. r585-r5E6, f.43 v".
(x) ROr', s. 3, t. I, pp. 343, .1r8. - CP, Prot, 1769, r. riôs-r769 ; 2 nrai

tjj2, r. rjjo-r7J3.

(r) SclrÂ\Es, Ld Il.IgiiuL' .t lcs Pd,1.(-lJos a7'a,tt (t Pendattl la domi-
tratiorr lontdiilc, t. II, p. 33,o.

(?) îAcrrE,..ltr,rol., \Y, j9
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outre, jusqtl'à I'exlriration clu régimc princier, à I'eu-
treticn cle la voirie.

Ce nc fut iras sans cle €Jra\/cs clifficultés quc le droit
de la lermeté fut perçu. Dès son ôtablissement, il sou-
leva de vives hostilités : c1u peuple cl'aborcl, qui, non
saus raison, protestait colrtre urre charge plus lourde lrrrur
lui que pour les riches ; du clergé ensuite, qui rlécouvrait
en la taxatioll ulrc atteinte à ses lrrivilèges séculaires.
Apaisées en rr9g, les dissensions se renouvelèrent à
maintes reprises clans le cours clu XIII" siècle ('). On
connaît les prenriers différends. Nous dirons rapide-
ment sur quoi ont porté les clernicrs (').

Par son article 6, 1a paix de Huy, clu 7 juillet rz7r,
avait formellement interdit aux chefs de la cité de lever
à nouveau la fermeté sans le consentement préalable du
chapitre cathéclral. Depuis quelque temps, le produit
de cet impôt qui conservait sa vieille appellation et sa
destination primitive, avait aussi été appliqué au paie-
ment de la généralité cles travaux de 1a voirie. I1 n'em-
pêche que, peu après la conclusion c1e la paix de l{uy,
1es pouts et les rues, comme cl'ailleurs les portes et 1es

murs cle la ville, se trouvaient dans un pitoyable état.
Le Conseil de la Cité, cle concert avec les Echevins,
clécida clc ressusciter la taxc sur les l'ivres : la fernreté,
et d'1' soumettre tous les Liégeois indistinctement, y
compris les habitants de la Sauvenière, que protégeait
également I'encciute cléfensive. Cette résolution provo-
qrra cles tempêtes de récriminations. Les plus hautes au-
torités de l'Ëmpire et de I'Eglise eurent à intervenir. Le
r"" mars 127.5, Roclolphe, roi des Romains, défendit par
diplôme spécial, aux administrateurs de la cité, de vio-
ier 1es privilèges impériaux accordés au clergé. Il
chargea l'archevêque de Trèves de procéder à une en-
quête sur 1e litige. Semblable mission fut dévolue
par le Saint-Siège au doyeu de Laon, mais les maltres
et les conseillers de la cité, ainsi que 1es échevins, refu-
sèrent de comparaltre devant eux. Le Pape et ses délé-
gués eurent beau insister, menacer pour faire respecter
I'accord interdisant le rétablissement de f impôt de la
fermeté, les magistrats liégeois s'obstinaient à ne pas
céder. Cependant, le 3 février 1277, ils consentirent à dé-
signer un fondé de pouvoirs chargé cl'elrtrer en négocia-
tions. Celles-ci aboutirent, 7e 7 mars suivant, à une con-
l'ention, entre la Cité d'une part, le chapitre cathéclral
et les églises secon<laires de I'autre. Par cette con-
vention, les chefs cle la Cité reconuaissaient qu'ils
n'avaient point le droit dc percevoir la fermeté ; ils
ajoutaient ne l'avoir fait que pressés par cles besoins im-
périeux et qu'ils rcstitueraient, aux chanoines et atl
clergé secondaire de Liége, les sommes ptélevées irt-
<luemcnt sur eux, au dire de deux arbitres.

En même temps, on déciclait clerechef de ne plus le-
ver la taxe sous n'importe quel nom. Néanmoius, lors-
qr1e, comme c'était le cas, <r li cha.chies ('), li pouts,
1i entrées et li murs de la citeit de fiége r exigeraient
de fortes dépenses pour leur réfection ou leur enttetien,
il serait permis extraordinairement cle recourir à une
taxe sur 7a certoise ou la bière. Afin que cette percep-
tion s'opérât le plus loyalement et le plus impartiale-
ment possible, elle se ferait sous la surveillance d'une

(l) CËSL, t. II ; - DE CEESTREI, La lrolice (les lir,/es, à Liége, Oen-
alau.t le moyerl âge, BIAL, t. xxIII, p. 217. - \r. aussi p. zz du prés.
volumc.

(e) v. Dour le dossier de cette affaire, outre la note précédente,
IiURT!, Ld citf de Liége, t.l, t>. zz6 et Abbcndices.

(3) I.a \-oiric, proprement q lcs charrssêcs r.

commission mixte composée de six chanoines et cle six
bourgeois. Cette Commission serait éluc tous les ans,
le jour clc la fête Saiut-Ilubert, le 3 novembre. Il fut
arrêté enfin qrle tout chanoine cle la cathédrale ou des
collégiales, au jour de sa réception, tout maître, éche-
virr, juré ou conseillcr de la cité, au jour de l'élection,
prêteraient solennellement sermeut cl'exécuter d'une
manière scrupuleuse la convention susdite.

Nonobstant ces cliverses et prudentes précautions, la
concorcle eut une durée éphémère ; la convention fut
violée. La situation clevint si tendue que l'évêque Jean
de Flandres dut, avec la majeure partie des tréfonciers
et ciu clergé, se réfugier à IIuy, en 1285, après avoir
jeté I'interdit sur la Cité. Informés finalement, tl'une
part, cles préparatifs du prince en vue c1e faire respecter
son autorité par la force cles arnes, d'autre part, du
rcfus absolu des gens du peuple de continuer semblable
paienrent, au profit des grands, disaient-ils, les patri-
ciens maltres cle la Cité se montrèrent disposés à avouer
dercchef leurs torts vis-à-r'is du clergé. De nouvelles né-
gociatiot.rs furent eugagées, sous les auspices clu prince-
évêque cle Liége et du cluc de Brabant ; le chapitre ca-
théclral et la Cité conclurent ul1 arrallgement définitif.
Cet arrangement, formulé et signé le 7 aotlt r287, a nom,
dans i'lristoire liégeoise, P,aix des C.lercs. Elle réglait
d'une façon absolue 1es relations entre les clercs et les
laïques. Envisagée sous cet aspect, l'année 1287 est cé-
lèbre dans les fastes de la cité et du pays de Liége. Elle
v marque réellement une étape cle la civilisation.

Le point capital de ce compromis est encore l'aboli-
tion de la fermeté. On y exige, commc dans la transac-
tion cle l'an rz77,le scrment, de la part des échevins,
des maîtres et des jurés, voire des chanoines et de leurs
successeurs, cle s'opposer cle tout leur pouvoir au réta-
blissement cle cet irnpôt. Sculement, à titre cle dédonr-
mag'ement et pour couvrir les dépenses cl'entretien des
fortifications et de la voirie commlrnale, 1es clergés
prinraire et secondaire consentaient à laisser la Ville pré-
lever, pour ull terme de dix-huit âl1sr une nouvelle taxe
cle huit deniers sur chaque aime cle bière.

La Paix des Clercs exigeait, à son tour, f institution
cl'une Commission de la Fermeté renouvelable annuelle-
merlt et formée également de six chanoines et de six
bourgeois. Sa mission comportait 1a juste et équitable
perception de l'assise, et la surveillance attentive des
ouvrâges défensifs comme de la voirie, afin d'en assurer
le bon état. A cette fin, le comité spécial avait l'autori-
sation de lever un droit cle char.rsséage sur les transports
cle blés ct cle vins. Toutcfois, le péage de ce droit, qui
avait été mis en vigueur dès l'an rzo3, dans des vnes
identiques, amena aussi des protestations. Ces protes.
tations s'élevèrent cl'autant plus vives que la Cité avait
augmenté le taux de 1a perception et étendu celle-ci aux
vins, grains et autres objets amenés du dehors à I,iége
avec le consentement du prince. Des arbitres procla-
mèrent eu rzEg que l'évêque ne pouvait autoriser la Cité
à établir un octroi aux portes de la capitale, sans I'as-
sentiment clu chapitre de Saint-Lambert. De son côté,
le clref de l'Empire, par ull c1iplôme c1u zo janvicr r2go,
signifia au prince comme aux maitres de la vil1e, que
son approbation était indispensable pour rendre régu-
1ière semblable taxation et qu'en attenclant, cette per-
ception devait cesser ses effets.

Fut-il donné satisfactioll arlx inionctions impériales?
Chose certaine, I'impôt continua d'être appliqué, tle
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temps à autre tont au nroins. Qrrelque tyuarante années
plus tard, par exemple, 'la Paix cle Flône autorisa même
(( une fermeté u pour payer I'atnende à laquelle la Ville
avait été condamnée envers l'évêque ('). Il est vrai que
la perception se faisait cettc fois etr rr vertu clel dispen-
sation Nostrc Saint-Peire le Pape rr (').

Le droit de chausséage figure cncore clans la paix r1e

Saint-Jacques de l'arr 1487. Err revanchc, or1 v trotlve
maintenu le sernretrt que tout bourgmestrc, conseiller,
juré, comme tout chanoine, lors de leur installation, tlc-
vaient prêter, dc ne jamais conscntir à ce qtt'on inrposât
la fermeté à Liége. Au XVIII" sièclc, tle Louvrcx inter-
1rrétait ainsi ce serment : tt C'est-à-clire qrr'ils nc permet-
tront pas que, sous prétexte des réltarations cles llortcs,
murs, fossés et chaussées tlc la ville - ce qtt'ils ap-
pellent lernteté - ni pour qttclqttc autrc tréccssité, qrr'otl
établisse sur les vivres et sur la bierre un iurpôt plus
grarrcl que celui désigné datrs cettc paix, r\ ntoitts qtt'i!
nc survînt cles réparations extraordinaircs à fairc. r,

.rt Ce serment r, ajoutc le tnême juriscottsttlte, (( se

fait encore à présent, mais fort mal, à nron avis, parce
qu'il y a d'autres usafJes, et cotrséquemnlctrt olt jurc utte
chose que Ja plupart n'eutend pas et qui est contraire
aux coutumes d'à préseIrt ("). rr

Quoi qu'il en ait été, il faut voir tlatrs la conrmission
constituée par I'arrangemeltt tltt 7 ntars t277, signalê
plus haut et par la paix des Clercs tlu T aott rzS7, I'ori-
ginc d'un organisme extrênrcmetrt conllu autrefois à

Liége, la Cour de la Fermeté. F'on<lée prinritivenrent
porrr s'occuper cle la t'ernr.eture, c'est-à-tlirc dc 1'elrceinte
défensive de la cité, cette institution appelée aussi les

fernteleurs, étendit bientôt sou action à I'entretien des
rues de Liége. Elle fut abolie par la sentencc clu zS no-
vembre 1467 que Charles le Téméraire, après s'être em-
paré de la cité (n), émit cotrtre le pays de Liége. Le duc
remplaça les membres de la Cour par quelques commis
ou par les personnes qui auraient désiré reprelldre le
travail en régie.

Avant même qrre le territoirc cut été délivré du joug
cle fer des Bourguignons, la Cour de la Fermeté ressus-
cita avec ses prérogâtives antérieures. Sa réapparition
était chose faite en 1475. II. Ifennen, archiviste de l'Etat
à Liége, a, en effet, découvert le compte <létaillé de cette
Cour pour I'année 1475. Ce compte est cette fois aclressé
uniquement au chapitre dc la cathédrale. Comnre anté-
rierrrement, ce relcvé financier aunuel corlrmençait à la
fêtc Saint Hubert. Ainsi, tous les atts, cn tcmps nor-
nlal, la cour rendait un compte général dc sa gestion
clans la salle du chapitre cathéclral, devant lcs clergés
primaire et secondaire, les nraîtres ct conseil de la cité
et les bourgeois qui voulaient assister à la séance.

D'après la paix de Saint-Jacques (r487), l'élection
cles membres cle çette Cour continuait cle sc faire chaque
année le 3 novembre, mais ils n'étaient 1;lus qu'atr
nombre de six. La Fermeté sc composait ttniquement <le

laïcs notables dont trois à choisir par la Cité, un par
le chapitre cathéclral et deux par les collégiales. I.e len-
demain de leur élection, tous se reuclaient en la salle du
chapitre de Saint-Lamtrert et juraient soletruellement <le

remplir leur office <l'une façon juste et loyalc. Par motif
tle clélicatesse et pour ne pas ouvrir accès aux ahus, au-

{ I ) -,\rt. 6 (R()P, s. r", r). :oJ) . -- CESL, t. lI, pp. t.i7-i.59.
(2) (']iSI-, t. IlI, D..133, chart('n'rrr8.
ri) RE, t. I, p.4.5r.
,J) ROP, s. r", p.620.

ctur brasseur n'était acimis à être mcnrbrc cle cette irrs-
titrrtion (').

La paix de Saint-Jacques accorclait à la Cour clc la
Fermeté rr povoir, jouissance et auctorité de fair et or-
donneir unc assicse sur tous les buvraiges fais et brasscis
rle grains r, dans la Cité et franchise, de percevoir arrssi
un droit de chausséage sllr les arrivages de vin ou de
blé ('). Au moyen cle ces revelrus clont cllc avait la.gcs-
tion, la Conr eutretenait et restaurait, outre les ouvrages
de circonvallation dle la ville, les fossés, les ponts et les
rtlcs en général.

Chacuu des conseillers cle cette cour jouissait t1'un
traitement annuel de cent livres. On leur avait adjoirrt
w u clercque (secrétaire) au salaire de quarante grif-
fons clc Liége, et un varlet au salaire dc <leux cents
livres (") r.

Les attributions des Fernreteurs furent amoindries
tlatts la suitc:,, La Cour de la Fermeté r, constatait de
Louvrex, il y a une couple cle siècles, ,r uc jouit plus de
I'inr1rôt sur la bierre et elle nc se mêle plrrs cle la rêpara-
tion des portcs, murs, fossés et ponts de la cité ; mais
scrrlement du pavé cles rues de la ville et cles chaussées
jusques à certaine distance, et pour fournir à cette dé-
l)ellse, elle lève encore I'impôt des chaussées ct quel-
ques autres revenus que la Ville lui a accordés u.

C'est sous ce nouvel aspect que notls retrouverons la
Corrr <le la Fcrrueté an chapitre III: Pa'La.ge des rues.

***
fl n'existait qu'une similitucle apparente cntre la corn-

pétence de la Cour de la Fermeté et celle d'un autre
corps constitué, dont la juridiction s'étenclait parfois
sur des questions de voirie. Il s'agit de la Cour des voirs
iurés (') du cordeau. Celle-ci fonctionnait dès le r'lébut
du XIV" siècle. Son rôle, dans les affaires cle partage,
de délimitation cle propriétés, comme dans les construc.
tions <le maisons contigues, clont les litiges de mitoyen-
neté, est spécifié en la Modération de la Loi nouvelle,
prrbliée le r.5 novembre 136r, par le prince Englebert
de La ]Iarck ("). On possè<le le texte clu règlement clu

3 février r.i63, par lequel cette cour cléterminait ses at-
tributions (o).

Les voirs-jurés du cordeau intervenaient surtout dans
les contestations en matièrcs d'immeubles entre parti-
culiers ou pour émettre leur avis sur la solidité ou la
non solidité des bâtisses soumises à leur inspection, sur
les droits de servitude, etc. En somme, leur mission se
linritait à peu près exclusivcment au contentieux. Eta-
blis lrar la Cour des échevins c1e Liége, c'est devant elle
qu'ils prêtaieut serment. Les échevins également don-
naient force exécutoire aux rr enseignements r <les voirs-
jurés. Si, à l'occasion, ceux-ci s'occupaient d'ali.qne-
nrcnt, empêchaient les empiétements des bâtisses sur la

(rl Chsrte dil .ha,it/e de Saint-Lantbert, 1' g). - ROP, s. r" ,p. 45?.
(?) Au Xv' sièclc, la taxe était tle z ols pour chaquc loiture char-

géc de vin orr dc blé qui entrait dans l.iége, de r; rleniers pour une
chârrette à deux roues et de 6 deniers pour chaque che{al ou bête dc
somme. Au siècle précédent, elle avait d'autres bass. D'après la Daix
tle F'lône, le vin du pâys était taxé à .1 sls Dar aime, Ie \in étranger
r'r 6 sols ; lc scl ir 9 sols la charretée, l'ép€autre à J tÉtits tournois lc
mui<I, coume le blé. Sur d'autrcs . venaulz ct mar.'handises r on perce-
\ait quatrc tournois par livre. La taxe, qui attcirinrit toutc rentc dé-
Irassant 30 deniers, était <luc par le vendeur.

l3l Pair dc.Sdirl-Jdrqlfs, chap. XXI; - ROP, s. t", p. 7.t.i.
(f) Le termc l'oirs ju/.'s dr la cité qui dêsignait DrimitiveEelrt les

(onseillers de la \'illc r\:. Ordlrir"rrrc Pdllia, chap. l), fut repris dans
lcs terues : l'oirs jrrrtrs ilu cord(dt, ?oirs j?/(rs rifs ccrrl, ct roirs lurés
i(s (harbornages,

(s) ROP, s. r'., D.30{.
(c) .\tcilrs./il :.t6, f. 2.i;, Rt'I,.
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voie publique, c'était plutôt en qualité d'experts (')
En entratrt en fonctions, ils juraient que rt lrour ensei-
gnement, rapport, on jugement r, ils n'exigeraient ja-
rnais plus <le quatrc deniers comme rétributions.

Préposés ainsi à I'aplllication cles lois et règlements
dans leur sphère l)ropre, ils n'avaient aucunement à

s'immiscer clans le clomaitre public, à I'inverse des
membres de la Cour cle la Fermeté.

A ce clcrnier corps seul il appartenait cle connaltre cle

toutes les matières concerllant la voirie urbaiue, et, par
voie cle conséquence, de provoquer dcs règlctne-trts <le

1.rolice snr le charriage, etc. (').

III. - Droits et compétence de la Cité. - Entretien des

rues. - Travaux divers. Interventions de la commune.

- Corvées.

Quelque étendus qu'aient été ses droits, quoique jouis-
sant de revenus particuliers, la Cour cle la Fermeté
n'avait nullement à connaltre des questions rclativcs
au tréfonds des rues. C'est la Cité, cl'aborcl usufruitière,

- nous I'avons dit - 
qui en a eu bientôt la libre dis-

position. C'est elle qui les avait finalement approlrriées,
et qui avait pourvtl aux c1épenses occasionnées par ce
travail. La Paix des Clercs (1287) le reconnalt catégo-
riquement en signalant les rr frais que cilz (ceux, les
bourgeois) delle vilhe cle Liege ont fait en murs, en
ponts, et et cachies (chaussées, voirie)r. C'est la Cité
aussi qui, dès la secon<le moitié clu XIII" siècle, use du
domaine urbain comme de son bien légitime, donne, par
exemple, des terrains va€rues eu jouissance à des parti-
culiers moyennant redevance(').C'est elle qui, au même
temps, fait creuser des tranchées clans les chemins et
lieux publics, pour amener 1'eau de I'areinc dite de la
Cité, depuis le faubourg Sainte-Ilarguerite jusqu'à la
place du llarché, pour f installation cle bassins, et pour
l'érection de fontaines (n). C'est elle encore qui, clès l'an
r3o9, cècle une partie de remparts ou fossés pour en
transformer l'emplacement en rues ("), commc elle aura
recours à I'expropriation dans un but iclentiquc (').
C'est à elle, enfin, âu .iugement clu Conseil cle la ville,
que toujours sera réservée 1a réglementation du tréfonds
de la voirie, cle même qrr'en Avroy, qui ne relevait pas
de Liége, la cour scabinale, seule autorité locale en lieu
et place de l'évêque, le seigueur particulier, réglementera
également le roulage, le libre accès des aisemens,l'écou-
lement des eaux, le nettoyage des chaussées, etc. (').

Sans doute, par l'exercice cle ces clroits, la Cité ne
manqua pas de soulever tles réclamations de la part du
prince, qui se voyait ainsi clépouillé de prérogatives dé-
pendant primitivement c1e sorr lrouvoir souverain. L'art.
ze du Compromis de Wihogne (rgz6) et I'art. r4 de la
paix de Flône (r33o) eurent pour objet - 

notts I'avons

(r) \roir CPL, t. l1I, Drr. 2oo ct 287. - Lou\-REx, RË, t. II, p. 168. Le
dépôt de l'Etat ir I,iêge ne possède arrcun fonds <les archives de cette
cour (lont la juridiction s'é'tendait arr ressort dc celle des échevins de
I.iége.

(2) Unc scntetrce du zo février 1775 confirmait que l'entretien des rues
de la Cité n'inombait Das aux bourgmestres, mais se trouvait à la
charge de la caisse publique dite de la Fermeté, qui avait *s revenus
particnliers gérés par la cour ainsi appelée.

(3\ Certul. (tc lleqlrebart, - BIAL, t. X, pp. 36r-362.
(4) GoRERT, Eoux et îorltsines ïubliques ù, Liése, r9ro, pp. r:6r37.
(5) .Stock .l( Corrlillon, n" 99r, f. rr3 v", AE.
(6) Acte du q janvicr r3r3. - J. DD ST.4.\'Er,or, p. 26-1.

(t) CES/., t V, n" ?22.i.

dit, - de résouclre le différend. Désormais le procluit
des ponts, des remparts, de leurs fossés, et, en général,
de tous les terrains vagues, publics, devait être partagé
égalemcnt entre l'évêque et la Cité.

Dans la suite du régime princier, lc système mixte
établi ou confirmé par les paix susdites n'a cessé cl'être
observé, quoiqu'il ait, de tcmlis à autre, fait surgir des
litigcs, de pure applicatiou, il est vrai ('). Toujours, la
Viiie nraintint la plénitudc clc sa 1>uissance clans sa
sphère d'action. Même pcnclant lc régime instauré le zE
novembre 1684 par Maximilien-Henri de Bavière, la ré-
glemeutation du tréfonds de la voie publique, nonobs-
tant ce qui a été 1lrétenclu âutre part ('), continua d'être
réservée au Conseil de la Cité. I,es ordonnances prin-
cières des z3 aott 17o6, 16 février et 13 aott r7o9 (")
qu'on a invoquées contrc la vigueur cle cc <lroit, con-
ccrncnt rron l'ttsagc, la jouissance de la voiric , mais
I'aliénatiorr réellc clcs bictrs comrnultaux cn la princi-
pauté. Jamais Ie chef c1e l'Etat ne suborclonna t\ son ap-
probation ou à cellc cle sou Conseil privé les pernrissions
clélivrées par 7a Cité cl'emprunter la voie publique pollr
un travail quelcolqne (n).

Si vivc qu'ait été sou ardcur à <léfenclre ses préro-
gatives sur le domaine commurral, la Cité u'apporta
point, tout cl'abord, à l'entretien de ce domaine, une at-
tention soutenue, ne s'en occrlpant qrre d'une façon ar-
bitraire, intermittente, selon le caprice des homnres
placés à sa tête. Elle n'usa, en la nratière, <le ses pou-
voirs et n'accomplit ses devoirs qrr'accidentellement,
sans la moindre méthode.

On cn aura fait la constatation : I'un des ltrincipes
fondamentaux des institutions polititlues anciennes au
pays cle Liége paralt avoir été, en la succession cles
siècles, de faire le moins cl'administration possible dans
I'administration. C'était, sous beaucoup de rapports, le
système du laisser-a1ler qui triomphait pleinement. I{an-
quant cl'unité de vues et cle direction, les mandataires
lrublics s'inquiétaient peu tle l'averrir. A part l'acloptiotr
<1e quelques règles c.le police, les chefs cle la Cité s'en
remettaient d'ordinaire à I'initiative privée drr soin de
suffirc aux nombreux services généraux, môme à celui
tlq la voiric. Par une conception mal enteu<lue cle la
chosc publique, les ciétentcurs clu pouvoir, d'ordinaire.
auraicnt craint, soit en clltreprenant des travaux du-
rables et utiles, soit parfois en les entretenarlt, d'être for-
cés de frapper leurs commettants cl'un impôt supplémeu-
taire, si léger ftt-il, et cle les léser dans leurs intérêts
matéricls. Déjà, Jean de Stavelot, à propos de la clestruc-
tion du pont des Arches, qui fut renvcrsé par les earrx
en février r4og, ne pouvait s'empêcher cl'érnettre cette
réflexion peu louable pour I'aclministration liégeoise rle
son temps. Le pont rr avoit esteit mail gardeit dedens
les fonclemens, enssi que otrs garcle mail etlcore toutcs
choises en chest noble citeit, l>our le (à cause clu) petit
orclirrarrche et régint,ent (règlement) qu'il y at. r Nos

(l) F:11 r77r, notarnnlcrrt, la Villc ayant fait abattrc lcs arbres plantés
par elle srrr lc rluai Saint-I.éonard, qu'elle aussi avait établi et ap.
proprié, lc Conscil prir'é, rcpréscntant le princc, revendiqua ufle part
dans la vcnte de ccs arbres, mais lc Conseil de la Cité dêclina le droit
du Drincc cn I'occurrcncc. (,tlCC, r. riTr-r77q, f, ro.)

{e) ScHIlriRMÂNs, L'drcitrc (Ie lù Citf , Dp. 43-49. - BIIL, t. X\'.
(3) ROP, s. 3, t. I, rrp. 343, 4or et 4r8.
(4) On nc pcut arguer du fait qu'une fois il fut recouru à ce prinec

autoritairc eu vue d'obtenir la permission de fouiller lc sol d\rnc \oie r[r-
blique pour la pose d'une conduite dtau dcstinée ii un particulier. C'est
là nn cas isolé, tout fortuit, issu d'une erreur. (Cl', D, r. 26, f.213 v'.1
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aieux avaient d'ailleurs toujours devant les ycux cet
a<lage du moyen âge: a Ville bellc, bourgeois serfs,,.

Ce qui ne contribrtait pas perr dc nrônre ii provoquer
la faiblcsse aclruinistrative de jaclis daus lc gouvernernent
<lc la Cité, c'est le rc'nouvelienrcnt conrlllct chaqrre an-
néc dc la magistratllte conrmunale, y corrrlrris les bourg-
nrcstrcs. ()n ne pouvait attcndrc <l'honrnrcs invcstis de
fonctions annuelles qu'ils eussent les conrraissanccs ct
I'expéricnce, fruits cl'unc longuc prati<1uc dcs affaircs.
Par la lrrièveté <le leur carrièrc, ils étaicnt natrrrellenrcrrt
enclins à rre s'occttl)cr qtle cle choscs transitoires, à ne
janrais envisager I'avenir. Cc ne sont poiut errx qui au-
raicnt conçu la maxime : rr Gouverrter c'est prévoir r,.

Avcc un mandat aussi passager, les chcfs comnruneux
se lrornaient souveut à gércr les affaircs sans cnvisager
cn rien les conséqueuces <le leurs agissements.

Nous n'en clisconvenons pas : au XVI" sièc'lc prirrci-
palemerrt, une série cle bourgmestres, colltraircnrent i)
cc que nous disons plus haut, abordèrent des entreprises
considérables rlès I'installation nragistrale. Ils les corn-
lnençaierlt sans clisposer cles ressor.lrces rrécessaircs
C'étaient, arr surplus, cles ctuvres dispendierrses, irrutilcs
parfois, qu'ils savaicnt ne pouvoir cor.tduire à borurc fin.
Ccs horrrgmestrcs étaient mus ttniquenrent par la puérile
amlritiorr d'y attacher leur nom, at1 movell de Mémoriaux
lalliclaircs, comme c'étâit alors l'usagc. Iintrctcmps, ils
abanclonnaient les monuments commenc('s par leurs pré-
rlécesseurs. C'est pour obvier à ccs abtts criants qtle le
Conseil de la Cité, le 3 janvier r.;76, <léclara fornrelle-
nlcllt que, clorénavant, les bourgmestres rte pourraient
1iius, <l'cux-mêmes, édicter cles travaux publics cle con-
séquence. I1 exigeait que les projets fussctrt préalable-
nrcnt sortmis à son examen (t).

I.a tlécisiou clemettra à peu près lettre nrortc. Il fallttt
<1rrc, le r7 septembre 16o3, le prince Ernest de Bavière
intcrvlnt pour défelldre à nouveatl aux deux premiers
nragistrats cle la Cité, de mettre leurs armes sur les édi=
fices publics, à moins qu'ils nc le fissent à lcurs propres
frais. Il n'hésita pas à orclonner cle clétruire les armoiries
v apposées incltment ("). Néanmoins, Rouille I'atteste,
rr I'rrsâgc contraire a prévalu (')rr. Un autre historicn,
Chapeauvillc, contenrporain de ces scanrlales administra-
tifs, les déplorait, tout en les appréciant différemmcnt.
Chez norrs, clit-il, ou dotrne plrrs de soins à clécicler la
confection cle nouveaux ouvrages prrblics r1u'i\ les cou-
server après leur ércctiotr, soit que, jaloux dtt lron goût
ct cles belles protluctions dc leurs préclécesseurs, lcs ad-
nrinistratenrs suivants les voient sans rcgrets tomber cn
ruinc, soit que cl'habitutlc, pcrsonne ne l)rcnnc soin dc
ce qui est nécessairc à l'ctrscnrblc dcs citol'cns (').

{ | r 
^'( 

( , r. I5;5-I5;;, f. 51.

1z; t'oici lc tcxtc inédit dc la scntcn(r'lancl't 1xrr Iirn(st (lc llavière
lc ri scl)tcrrrllrc r60.3. Cet ordre fut lrroloqné par I'r'ntrcDrist dc réé<lifi-
<.ation dtr r balloir r tlc Hocheporte, cntrcprisc faitc satrs ilutorisiltion
<le tout l( corps commllnal de la Cité, e()lunlc tant (l'ailtr( s travaux an-
ti'ricur(.rn(.nt. I.e tcxte dc cettc pii'cc, rlui n'a pas la forrrtc halritttcllc,
cst cml)runté arr tnaluscrit Gosslrart, n' rr.52 (f. ,1o9) à h llt:I,.

r lloy Drncst dc lJarière, commc lrrincc de I,ii'gc ('t (lc I'EmDir( , con-
rlanlnons I'hilippc (lu Saint-Esrrrit ct son confrèr<'à 3,ooo fl. dc llral)ant,
{t ii parachcçer lc balloir t)ar eux conlmcncé sans l'advis rlcs trent('(leux
rucstiers, ct dc l('Irarfaire li leur desperrs, aussi haut (lu'il doit estre
rx'trr soy defendrc : ct lcs autrcs masistr{rts qtti ont adninistré la r('t)rr-
irlitlue jusqu'ri un tcl an, seront tenus rlc racler ct défairc lcrrrs armoi-
rics qu'ils ont mis sur les portes et slrr lcs murailles, tletlans huit jours
aprtls ln scnteucc donnéc', orr autrcment ; s'ils uc vcuillcnt cfla,cr lcttr
arrrroirics, scront tcn[s (lc Dalcr à lertrs <ltslrtrts, lts i'rlifi-ts ttu'ils ont
fait fairc sans cntlomuagcr la cité.,

(3) lomc III, fr. ro3.

(4) CIr{rt). XvI, année r57o.
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La clernière pensée de Chapeauvillc, rcprise l)ar son
collègue en histoire, Foullon, paraîtra quelque pcu sé-
r'ère. Même à l'époque mécliévalc, l'é(lilité liégeoise te-
nait, à I'occasion,.l'cc'il ouvert sur les nécessités géné-
ralcs. C)n la verra, cu cles 1rériodcs critiques, vcrs
le milieu du XVI" siècle par exemplc, consacrer annuel-
lement de z,5oo à 3,,ooo florins - sommc très notable
alors - à la réfectioir r'lc la voiric ('). Il est de fait que
les événcments intérieurs et srlrtout cerrx clu clehors con-
trecarrèrent fréqnemment les meillcures intcntions dans
le cours des sièclcs. llais, rcconnaissons-lc, lorsque les
circonstances lui permirent de fixcr son attention snr
les besoins locaux, I'aclministration commrrnale n'agis-
sait pas toujours avec uu véritable esprit de discerne-
ment, avec orclre. Le jugcment svsténiatiqrlc faisait abso-
lunrcnt défaut. Pas d'unité dc vucs, ni clans la conception
des proiets, ni dans lcur exécrrtiou.

L'autorité, porlr accomplir les (crl\'res dc voiric, re-
corlrra tantôt à des ouvriers sans travail qu'elle paiera
cn natrlre, tantôt à cles conclamnôs. Ainsi obligera-t-elle,
e1l r.s3r, les séditieux Rivageois, à réparer et à pour-
suivrc la rt chaussée )) Saillte-nlarguerite jusqu'à une
lieue cle la ville ('). Au siècle précédent, lc prince Jean
cle Heitrsbergh avait t1sé d'rul procédé senrblable p(rrlr lâ
rééclification drr portail de son Palais. Les auteurs cle la
conspiration fomentée à Maestricbt |'an 1449 contre sa
persollne, ou plutôt ceux qui s'efforcèrent cle les sous-
traire à la justice, furent condamnés à fournir llne
somne globale de 2,ooo fl. clu Rhin, clestinée à la cons-
truction clu portail susclit (").

Ajoutons que l'ère cles subventions industrielles pour
restauration des chemins était inaugurée sous I'ancien
régime. Au XVII" siècle, lcs maîtres cles <lépôts de
houille, lesquels clépôts s'échclonnaicnt lc long du quai
Saint-Léonard, étaient forcés r, clc réllarer le quai gasté
par les charriages cles houilles r (').

La Cité recourait encore, ltour I'exécution cles travaux
oe voirie, ar1 mode cle subsides soit cn argent, soit en
matériaux, en pavés, par exemple. Moyennant cette in-
tervention communale, les habitants clu quartier ou de
la rue intéressée, étaient tenus de se charger de la main-
d'cruvre ("). Afin de se procurer I'argellt nécessairc à
l'entretien, à la reconstruction de certains ponts ou à
cl'autres travaux publics srlr une rivière, la Ville tentait
parfois d'établir un droit cle péage, mais l'assentiment
du prince était nécessaire et difficilement obtenu (').
A I'occasion, elle concluait rln emprtlnt provisoirc.

f-n autre procédé usité de temps cn temps, c'était la
corvée. Les aclministrateurs communaux ne 1'em-
plo1'aient guère que pour clcs travaux considérables,
cl'ttne urgence reconnue. fls s'en servirent en 1643, pour
I'enlèvement des débris clu pont des Archcs qui venait
cl'être renversé pâr utrc terrible crue de la lleuse (').
Les habitants des trente-deux paroisses furent srlccessi-
vement convoqués pour effectuer ce déblaiement. On se
servit cle la corvée encore en 1675 pour la réfection des
remparts cle Sainte-Walburgc. tille fut utilisée même arr

(1) Ra'C-, rS4i,29 noç. Csrtxl. de ld Cité.
(2) trfail. ror5, f. rç \'", RUL. - llorrr-LE, t. II, p. 32o.
(3) ADRTEN D'O[DExRoscE. - JriAN DE STÂ\-ELoT, Dp. 603-60.(. -CoRÀ.'È:rLLE DE ZNTrrr.rET, dans,-1,;rp. C, t. \', c. 160.
(4) RCC, r. 16761678, {. :66 r'' ; r. 1678-168o, f. 95.
(5) Ibtd.,1.1.5g-ç-1586, f.2{o v'ct 1t3.
(G) 1btd., r. rôr9-r6:3, f. rz6.
(7) Ibid., r. r6Jo-r611, f.3J{ v",1.1E.
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milieu du XVIII" siècle
c1e Fragnée (') .

pour la coustructiotl clu quai

La corvée était, en temps nornral, plus fréquemnletlt
usitée quant aux ouvrages concernant 1es voies situées
cn dehors des portes de la ville, auxquels travaux de-
vaient s'attacher les habitants du faubourg et des com-
rnunes envirotrnantes. C'est pourquoi, le ro octobre
1626, \e Conseil de la Cité ordonna (( âux surcéants du
pont d'Amercceur D, de se tenir prêt, avec t, chevaux,
chars, charettes, harnas, picques, hatt'caz, triveiles, pic-
kcts r, pour se livrer, par corvée, à la réparation des che-
nrins, fossés, digues et aborcls clu quartier l (').

La journée de corvée commençait d'ordinaire à 6
heures du matin, et finissait à 6 heures clu soir. Il n'y
avait point obligation de se renclre en persolltle à ce

travail commtln. La corvée pouvait être rachetée à prix
d'argent ('). Ln recès du Conseil dc la Cité, clu g sep-
tembre 1645, qui exigeait des corvées de la part rles

habitants des faubourgs, franchises et baulieue, pol1r
,r la réparation des cl.raussées hors des portes de la ville rr

nous fise sur les conditions de ce rachat :

n 7'orrs censiers (lenniers) ct uutrcs qtti ttrtt tttt char
t,u ch(tt'iot dit hosta, saront obligé: tlt' tlortttcr tltacutt :1 f Io-
ril.s dc Rrabdnt unc f ois.

r Ce rr:v rlui tttrt nttc sirtrltlc charttte, z llorius llrabttrtt
une lois.

r Et torrs /cs orrfrcs borrr.gcois tt surcéarrts dt:s laubourgs,
irttnchise èt banlitue, auront à paycr .1 lSalars une lois ès
jrroirrs dt's l'tasteurs t'f ltnltbottrs des faroiches, ltour, I'ar-
.g('lf c,r prô^:tnant êtrc ntis ès rrtoirts t|'EngIebe rt dc Chas-'tcau, ù ic crrttnrris, et altplitluées aux réparatiort.ç ltols dcs
'fortas tant scr(lt'ltctrf (r f . ,

En général, les travaux notables, d'ordre iuterne,
qu'elle avait à son actif, la Cité les réalisa elle-même,
en régie ou par voie d'adjudication. Pour nous borner
ici au XVI" et au XVII" siècle, nous signalerotts l'ac'
complissement des ce'uvres d'utilité publique suivantes :

la Halle aux Viandes qui fut bâtie dans la première
m<litié du XVI" siècle, peu après la mort d'Erard <le La
Marck. A son érection, succécla, 1à tout près, l'établis-
senent cles quais de la Goffe, de la Batte et de ][aes-
tricht, où auparavant, les flots de la ]Ieuse baignaient
les llropriétés riveraines. Indiquons ellcore la construc-
tion, sur le secoud de ces quais, du monument clit de la
I)ouane, précieux pour le commerce, l'érection aussi de
quelques ponts secondaires et particulièrement cl'utl nou-
veau pont tles Arches, eu 1653, suivie de I'ottverture
tlcs quais Sur-Ileuse et de la Ribuée, en 16.58, d'rrne
rectification clu cours du fleuve, at'ec élargissement du
tluai des Pêcheurs, suivie également, plus tard, cle la
création des quais Saint-Léonard et de Coronmettse, ctc.

IV. - Plans d'alignement. - A$ents communaux de la

voirie. - Voies excentriques. - Droits de barrière.

Quelque sérieux qu'eussent été ces ouvrages d'art,
quoique les voies de communication les plus fréquentées

(r) RCC, r. r74E-r7.io, l. 7q ,'.
(2\ Ibid., r. ft26-t627, 1. 33.
(3) C'cst, au fond, ce qui se passe encore dc nos jours rlans les cnm-

mrrncs ruralcs, en exécution de l'art. r4 de la loi du ro âvril r84r sur les
chcmins vicinaux. En cas d'insuffisance des ressources ordinailes, il est
porrrvu, chaque année, à I'entretien de ces chemins au moyen de pres-
tation de journées d'hommes, de cbevaux, de bêtes de sommc, de trait
ou dc selle. I.a Députâtion permanente fixe annuelleEent la valeul en
argent dc la journée. Seulement, au lieu de coti'éc, on emploie mâintenant
lc tcrEe brestation crL ttatura,

({) RCC, r. r611-r6.16, f. 3l t".

fussent rclativement dans un état convenable, ou u'en
est pas nroins en droit de reprocher aux vicux adminis-
trateurs liégeois leur rnanque cle systènrc régulier dans
I'anri'lioration de ccs voies.

Il est un autre gricf à formulcr colrtre cux. Sauf en ce
tlui cotrcerue la création et I'aplrropriation cles quais si-
gnalés dont le tracé aplnraissait en ville tout indiqrré
par le cours de la l\'Ieuse, lc Conseil <le la Cité ne sui-
vait ct n'avait adopté aucrln plarr d'alignement d'en-
scnrblc-, nrême quant au\ rues prises isolément. Si, I'alr
r65o, lc Conseil rlécida de rr reclresser les chaussées
Saiute-llarguerite et Saint-Gilles r, il rre s'agissait 1à

que cl'unc rectification partielle des chemins, de la mise
au point chr pavage (') .

fln sinistre événement, terrible dans ses effets, vint
bientôt etlgager les chefs conlnlllnat1x, mieux avisés, à
suivre, pour le tracé de certaines rues, de bons lrlans
cl'alignernent. Le z juin 169r, le maréchal français de
Boufflers, s'étant emparé des hauteurs de la Chartreuse,
fit subir, ar1 centre de la ville et au quartier d'Outre-
lVfeuse, lc violent bombardement rlont, en \a Premi,ère
Partie, nous avons érruméré les affreux ravages.

En raisou clc la centralisation des pouvoirs imposée
par le règlement général du z8 uovcmbre 1684, le prince
lrri-mênre, cette fois, de concert avec la Citô d'ailleurs,
prit des nresures pour faire clisparaître le tableau na-
vrant de la dévastation. Il s'efforça de profiter de ce dé-
sâstrc porlr le faire tourner finalement à I'embellisse-
ment de la ville. Dix-sept jours après le bombardement,
Jean-Louis cl'Eldereu, pâr ur1 maudemettt spécial, dé-
fendit cle rebâtir, en des endroits déterminés, les maisons
minées. Les bourgmestres devaient laisser examiner par
des experts maîtres maçons, architectes plutôt, les mai-
sons incendiées et drcsser des plans cl'alignement bien
corlçus pour la reconstruction cles habitations (t). Ccs
plans ayant été élaborés, le chef de I'Etat 1eva, le g
jnillet, sa défense clu z5 juin. Il permit de rebâtir, selon
de nouveaux tracés, et en suivant des règles architec-
turales que nous faisorrs connaltre au chapitre IY, Police
des rues. Les plans-tylles avaient été mis à la disposition
des intéressés dans la chancellerie du prince, comme au
grand grcffe de la Cité (").

Beaucoup cle fonds de maisons frappées par les bou-
lets rouges du maréchal de Boufflers ont été acquis par
la Cité, après expertise minutieuse et estimation faite
de commun accord, 1à où il y avait lieu à élargissemcnt
cle rue. Lcs partics de ces fonds non clestinées à don-
uer plus cle largeur à la voie, étaient livrées aux en-
chères par la Ville. En raison de sa clétresse financière,
I'administration ne versait pas le capital représentant
la valeur des maisons expropriées, mais réduisait ce
capital en rentes au taux de .s % (").

On I'a vu, des maltres maçotls ou des architectes par-
ticuliers avaient reçu la mission d'experts en ces circons-
tances. La Cité n'aurait pu préposer à cette tâche I'un
de ses fonctionnaires, pour la bonne raison qu'elle
n'avait à son service aucun spécialiste. Vainement objec-
terait-on que, dès l'an r5o7, la Modération de la Paix de
Saint-Jacques avait institué deux rnaîtres cxperts ap-
pelés baumeisters - littéralement rr maîtrcs des bâti-

{rJ R((, r. 1619-1653, f. rgO.

e\ CP, DIlr.tclt?-s, r. rÉS;-t;33, f. I:9.
t3l cP, I)i0., r. r63.1-r;.r:, f. r;ô, :; avril r6o:.
(4\ rbid., f. r{6.



ments )). Leur besogne tr'avait uulleurent trait à I'amélio-
ration des rues et places publiques, ni même à I'entretien
des éclifices communaux. fls avaient à veiller au bon état
des fortifications et des engins militaires ('). Peu à peu,
cepcndant, ils durent s'occuper cl'ouvrages civils. I,'un
de ces emplois, - 

,Cétail nullement collllu - fut rempli
par le célèbre I,ambert Lombard. A cette époque, le
nombre des baumeisters s'êtait nrultiplié et la fonction
mêmc semblait être clevenue synorlyme <le rr sinécure r.
Aussi, après la mort de Lombard, le Conseil de la Cité
prit la résolution, le z4 mars 1567, de ne pas le rempla-
cer ('). L'année suivante, les commissaires de la Cité
ayant témoigné le clésir de voir supprimer une série de
traitements d'agents superflus, le Conseil sur I'avis des
métiers ('), maintint un seul baumeister u à titre pré-
caire r (^). Le nom pourtant ue tomba point dans I'ott- '

bli chez nous. Environ un siècle plus tarcl, la qualifi-
cation de baumeister figurait à nouveau dans la nomen-
clature des employés communaux. Le zz juillet 1676,
le Conseil de la Cité conféra I'office susdit atl capi-
taine Lahaye ("); mais cet office avait singulièremerrt
déchu. Le baumeisler se trouvait être désormais un
commis subalterne, un simple surveillant.

C'est une caractéristique de I'administration liégeoise
de ce XVII" siècle : le Conseil de la Cité procédait alors
à la nomination r1'un tt aulnier )) ou mesureur de drap
dit de la Cité ('); il décernait cles commissions cle rr plom-
bicr de la Cité rr (') , de < batteur et forbisseur cle cuivres
de la Cité ('), .le < chirurgieu rr ('), voire cle u patis-
sier r et < cuisinier de la Cité )' ('u). Dès lors également,
la Ville avait son syndic ou directeur clu contentieux(").
Néanmoins, elle n'avait à son service ni architecte at-
titré, ni ingénieur, ni directeur cle la voirie.

Au siècle suivant seulement, l'administration recon-
naltra la nécessité de s'attacher des fonctionnaires tech-
niques. Les clifficultés de voirie qu'elle eut à surmon-
ter après le bombardement de l'an 169r, lui avaient
dessillé les yeux. La construction de I'Hôtel-de-ville, le
dévcloppement intensif du commerce, les manifestations
générales dcs particuliers tendant à I'embellissement Ce
la cité, lui firent mieux saisir les lacunes existant clarrs
son personnel aclministratif. I'e ro octobre r735, le Con-
seil octroya à un spécialiste liégeois, P. Carpentier, le
titre d'rr architecte-directeur et expert sermenté sans
gages de la Cité r. Peu après, il créa un vrai rr architecte
de la Ville )), ( sans gages )) également. Celui-ci avait
nom, Jean-Gérard-Joseph Leroy ; il occupa le poste de
longues années durant (''). Lors de sa nomination, il
avait étê entendu qu'il ne pourrait entreprendre auciul
travail rr ni faire aucun clevoir sans orclre du Conseil ou
ordre direct des bourgmestres régents r.

A côté cle lui, existait un u baumeister cle la cité r qui,
cette fois, était bel et bien I'inspecteur cles travaux de la
ville. Occupê, en 1736, par Beudoy ('"), cet emploi

(t) CPL, t. II, p. 3r8.
(e) RCC, r. 15661568, f. 87 v".
(3) Ibtd., 1. 2t2 y..
(11 lbid., r. r.568-r-57o, f. zæ r" ct 2o2 v".
(5, Ibid,, r. \6761678, f. 2Eg v..
(B\ Ibid.., r. 1619-1623, f. 433.
(11 lbid., !, go.

'(81 Ibid., f.627.
(sl lbid., r. û761678.
(to) Ibid.., r. 1619-1623, f. 4o5.
(rr) Ibid., r. r64er643, f. S6 v".
1t2l lbid., r. 1735-1738, f. aj,.s; r. r7j8-r75o, 1. Zi; t. r7.q3-t7s( f. 19: v..
(r3) lbtd., r. r735-r738, f. 46.
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échut ensuite à Barthélemy-I,éonard Defresne qui donna
sa démission le rz mars 1753 (').

L'architecte cle la Ville était chargé de la confection
des plans des travaux publics et de dresser les devis et
cahier des charges des adjudications, tandis que le bau-
meister avait alors pour mission d'inspecter et de con-
<luire, au besoin, les ouvrages de voirie, de veiller aussi
au bon état cles bâtiments communaux.

Au fond, si l'administration locale du XVIII" siècle
se montrait économe des deniers publics, elle n'était en-
nemie que <les prodigalités et des malversations. Nour-
rissant cles idées cle légitime ambition, elle visait à
renclre Liége digne de son titre de capitale, par l'am-
pleur et la rectitude de ses voies principales, par des
embellissements divers. Elle tendait aussi ses efforts à
faciliter le développement du commerce et de I'industrie
cu nrultipliant ct en améliorant de toutes parts les routes
qui conYergeaient vers notre cité.

En effet, la sphère d'influence du Conseil communal
liégeois s'étenclait, nous I'avons montré, en dehors clu
territoire urbain et des faubourgs.

C'est à raison de la juridiction dont jouissait la Cité
clans la banlieue que, sous l'ancien régime les empié-
tements sur la voirie commis à Vottem, par exemple,
ressortaient au Conseil liégeois ('). C'est pour le
même motif que, dès le XVIf siècle, la Ville affectait
le revenu de la gabelle des houilles, dite du Haut-Thier
à la réparation cles chaussées des environs de I,iége et
que, de ce chef, nos bourgmestres traitaient avec les en-
trepreneurs de ces réparations (").

La lourde tâche cl'établir, de redresser ou d'élargir
ces routes incombait naturellement aux Etats, mais l'in-
tervention communale y jouait un grand rôle. Quand, en
r7r7,7e prince Joseph-Clément de Bavière, au nom des
Etats, décréta I'ouverture ou plutôt la rectification de
Ia route cle Liége à Chaudfontaine par Grivegnée et
Chênée, la Députation des Etats demanda que les frais
de réparation fussent supportés par les communes rive-
raines ; toutefois, en r75o, lorsque le mauvais état de
la route exigea des appropriations, le Conseil de la Cité
cléclara, que, depuis l'établissement d'une barrière, elles
rentraient dans les attributions des Etats ('), bénéfi-
ciaires de.cette barrière.

Le plus souvent, cependant, I'entretien de voies ex-
centriques importantes, voire leur établissement, se fai-
saient moitié sur la caisse des Etats, moitié sur celle de
la Cité. De la sorte en fut-il pour le quai de Fragnée
jusqu'à la fin cle I'ancien régime ("). Vers le milieu clu
XVIII" siècle, on avait reconnu la haute utilité, tant
pour protéger la rive gauche contre les inondations que
pour faciliter le charriage, de dresser le long de la Meuse
également, un quai de Tilleur à Jemeppe. Ce fut de
commun accord entre la Cité et les Etats que ce travail
s'effectua et que les dépenses, au total de r8,7o5 fr.,
furent solclées par les deux parties, chacune pour moi-
tié (').

(r) RCC, r. q5z-r793, f. zæ.
Ce Léonard Defresne ôtait un r maitre-maçon D qu,on voit, cn rr44,

entreprendre d.ivers tra\Bux pour ltrection de I'aile du palais diié
r hôtel des Etats r,

(2) RCC, r. qû-t765, f, zq.
(3) tbid., r. $5ùt662, 1. 67.
(3) RCC, r. r75o, f. 15.

(5) Ibtu., r. r;78 ; - CC, exercice t777-t778.
(6) RCC, r. r7.r3, 7 mai; r. r755-r7.s6, f. ro8 v", rrr, rt3 v., 12.5 vn,

:.5o vo. - I.a Cité arait nommé un inspecteur de ccs travaux arrx gages
de zz florins lrar mois. (RCC, r. r7.;5-r7.<6, f.2.so v".)
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L'autorité se couvrait elle-même de ses débours, par
l'établissement d'une barrière dont I'octroi appartenait
au prince seul. En l'occurrence, le droit de barrière fut
accordé en ry56 ('). Trois années auparavant, la Ville
encore ayant avaûcé I'argent nécessaire à la construc-
tion de la r,"oie de Saint-Nicolas à Tilleur, avait reçu ull
autre droit de barrièrc à percevoir sur ce tronçon de
route (').

Ce n'était nullement une innovation proprement dite
que ces droits de barrière ou de demi-barrière, en ce qui
concerne la voirie extra-urbaine intéressant l'adminis-
tration de la cité. Le XVII" siècle en avait connu au
Thier-à-Liége, nothmment.

Octroi similaire fut délivré par le prince, lorsque, en
r78e, les Etats et la Cité encore s'entendirent pour en-
treprendre la section de la route allant de Jemeppe à
Flémalle ("). On remarquerâ combien l'intervention de
la Cité s'étendait loin.

C'est la Cité encore et elle seule qui, dès 1735, entre-
prendra la construction ou le redressement de la chaus-
sée de Sainte-Marguerite à Bierset ; c'est elle de même
qui I'entretiendra. Il était juste que seule également
elle jouit du procluit d'un droit de barrière établi à cette
fin. Dans ces conditions, les habitants de Voroux-Go-
reux, de Roloux, etc., sollicitèrent de la Cité toujours,
le prolongement de la chaussée de Bierset (o) en leur
faveur.

L'activité administrative de la municipalité liégeoise
se répandait plus loin encore. Ainsi la Cité de 1756
à t76o, avisa aux mesures à prendre, même par voie
d'emprise, pour l'érection d'une chaussée entre Fexhe-
Slins et Tongres (").

La Ville manifesta son action, vers le même temps,
sur la rive droite de la Meuse, par l'établissement d'une
route entre Cornillon et Jupille. Elle, en effet, à la de-
mande de la dernière commune, a permis à celle-ci de
réaliser la route dont il s'agit, comme nous l'établis-
sons à la rubrique Jupille. Elle aussi a, par son syndic,
procédé aux formalités nécessaires aux emprises de ter-
rain. Et lorsque Jupille obtint du prince Velbruck la
perception d'ane ilemi-tolle ou demi-barrière, le Con-
seil de la Cité consentit à ce que la commune voisine
exposât aux enchères I'entreprise de cette perception(');
mais il stipula comme restriction que toutes les contra-
ventions y relatives seraient soumises à son jugement.
Tellc est l'origine de la barrière qui a été maintenue la
dernièrc en notre province jusqu'en rgrE.

Par son intervention en la matière, dans la banlieue,
ia Cité donnait une preuve péremptoire de sage et saine
administration, bien que, directement, elle n'en retirât
aucun profit. De la sorte, Liége consacrait annuellement,
au dernier quart clu XVI[" siècle, plus de z,5oo florins
pour l'amélioration des chaussées, c'est-à-dire pour les
communications extra-urbaines.

(r) RCC, r. 1755-1756, f. a3o v',252 vo- - On trouve à ces pages d,in-
tércssants renseignements comparatifs sur les conditions dcs adjudica-
tions dc travrux dc euais à cettc époque et sùr la façon dont on battait
I)ilotis.

(2) Ibid., r. r7'2-r753, f. roo vo et ror v..
(31 lbid., r. r78o-r783, f. ro7 vo.

(1\ Ibid., r. '?'9-tj6t, 
f. 40 v".

(5) lbid., r9 mars 1756 ; r. t7'"9-t76r, f. r2S !'.
(o) Ibtd., r, r77r-t774, 1, tq,

DROIT DE tsARRIERE - RECTIFICATIO).;S DES RUES

V. - Restifications des rues à I'intérieur de la ville. -Plans d'embellissement. - Emprises.

Depuis quelque temps, la Cité mettait plus de zèle
encore dans I'embellissement et la rectification cles rues
de la cité même.

Au XVIII" siècle, nous l'avons noté, 1a circulation
llublique avait pris une animation très accentuée. Les
plus graves entraves que rencontrait le charriage en la
cité résidaient clans les étroits arvaux ou arcades qui
formaient l'entrée d'un grand nombre de rues. Que.l-
ques-uns ont survécu : rue des Aveugles, rue Beaure-
garcl, Porte-aux-Oies (maiutenant rue des Prés), rue
Roture, etc.

I,es aclministrateurs liégeois finirent par s'émouvoir
cle la siÈuation. Après avoir fait face aux plus pressantes
réparations de voirie qu'avait nécessitées le bombarde-
ment de l'an 169r, puis aux frais de construction du
nouvcl Hôte1-de-ville, ils entreprirent c1e 1733 à q39 la
clémolition cl'une série de ces arcades qui avaient eu
leur utilité au moyen âge, mais qui finirent par gêner
considérablerrent le mouvement des relations commer-
ciales. L'édilité fit successivement abattre les aruau.T
Sainte-Croix, de l'entrée de la rue Sainte-Ursule vers le
I\'Iarché, de la rue Sceurs-de-Hasque, du pont de Tor-
rent, clu pont Saint-Nicolas, à l'extrémité de la Chaussée
des Prés, etc.

Certaines de ces démolitions et les élargissernents qui
s'ensuivirent ne se firent pas sans provoquer des résis-
tances de la part de propriétaires acljacents à ces ar.
cades. C'est évidemment pour mettre la Cité à même cle
poursuivre sa tâche bienfaisante que le prince Georges-
Louis de Berghes porta, les z4 aotlt et 3o octobre 1735,
des ordonnances renouvelant et amplifiant celle du 4
mars rTrZ relative aux expropriations pour cause d'uti=
lité publique. Georges-Louis y déclare que, dans l'em-
prise des maisons ou fonds, ( on ne doit avoir égard au
prix auquel les fonds et maisons auront ci-devant été
rcndues ou vendues, ni à aucuns dommages ou intérêts,
àais precisément à la valeur actuelle des fonds et mai-
sons )). Il ajoutait toutefois que les experts doivent
r, avoir les égards convenables à la situation des lieux
plus ou moins commerçants ou autrement avantageux,
en estimant chaque pied de fonds suivant la dite situa-
tion, sans néanmoins faire aucune attention au com-
merce personnel rr. Le chef de l'Ëtat interdisait tout
recours aux tribunaux contre l'occupation des biens,
mais permettait seulement aux particuliers d'aller en
appel contre l'évaluation de leurs immerrbles expro-
priés (') .

Fort de ces dispositions de I'autorité ceutrale, le Con-
seil de ta Cité désirait ar<lemment poursuivre l'Guvre
d'amélioration de la ville, dans ses voies de communi-
cation, mais il rencontrait un obstacle insurmontable :
l'état obéré des finances communales. Le t septembre
r74g,le Conseil en était encore à déclarer vouloir ( par-
venir en son tem,ps, à l'élargisscment des rues pour
I'embellissement de la Cité u. Faute <le micux, il se
borna à quelques emprises tout isolées : rues Sceurs-de-
Ilasque, Pont Saint-Nicolas, des Mineurs, Féronstrée,
sur la tsatte, 1à or\ ces voies subissaient un rétrécisse-
ment extrême ('). Dans I'ensemble, les riantes perspec-

\t) (:P. Prot.t r. r73.1-t?36. I-:L, Grùntl Grcflc, *Iandements,
r. rr2.l-r73o. - RE, t. III, p. 13. - RoP, s. 3, t. I, p. 686. - v. aussi
ROP, s. 3, t. lI, 1r. 567 t - RCC, r. t768-r77r, f. 38 v' et 53.

(2J llCC, r. r7.18-r75o, 1, rzgi 4 janvicr 1758, etc.
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tives de l'autorité municipalc du temps s'évanouirent
comme celles cle ses successeurs.

Si misérables étaient les ressources en r773 encore que,
après avoir porté le traitcment annuel du baumeister,
de 46o f1. à 6oo ('),1e Conseil cléclara <r anéantir la place
d'architecte de la cité vacquante lrar la mort cle l,I. I,e-
roy, comme étant un emploi inutile à la Ville ! r Par
la même occasion, il chargea de cette mission < le bau-
meister Drion et ses successeurs l. N1[gysnnant une nou-
velle augmentation des appointements cle r4o fl llar
an, les baumeisters avaient à rr faire à leurs frais, tous
les plans, profils, et rendre tous devoirs incombant à un
architecte (') r. Pouvait-on, cepenclant, attendre <l'un
simple inspecteur des travaux qu'i1 clotât la ville d'un
plan général d'améliorations et d'appropriations de la
cité ?

Qu'importait, à la vérité, l'atrsence d'architecte, puis-
que la Ville n'avait pas un liard dans sa caisse lrour ef-
fectuer le moindre ouvrage public ! L'on s'explique
aisément, dès lors, lcs défenses intimées au corps cléli-
bérant communal, le 16 septembre r77r, par le prince
Charles d'Oultremont et, 1e z7 avtiT t274, pM le prince
Velbruck, rt de faire dans l'état actuel des finances de
la Cité, ârlcr1ne dépense ultérieure extraordinaire en em-
bellissement et ce jusqu'à ce que tous les ouvrâges de
r-récessité urgente soient entièrement achcvés sous peine
d'en répondre en propre et privé nom r (').

Le prince Velbruck fonda, en r77g, 1a Société d'Emu-
lation. Celle-ci allait tenter dc fairc sentir sa salutaire in-
fluencc sur 1a condition topographique de la Ville.
L'année même de son institution, cette société ouvrit
ur1 collcollrs ayant pour objet un plan de création d'uue
place publique entre ce qui forme maintenânt la place
de la République française et la }Ieuse d'une part, la
place du Roi Albert et l'église Saint-Denis de l'autre (o).

Ce concours suscita la production de maints pro-
jets ("). Le peintre et graveur Dreppe, auteur du mé-
moire ayant pour devise : Senatus ltopulusque Romanu.s
obtint I'accessit. H. Ophoven participa aussi à ce con-
cours (u). Le prix, d'une valeur de clix louis ou zoo
francs fut décerné au plan de I'architecte Renoz, qui
portait comme suscription : Sazs charger le peut>le.
I,a Société d'Emulation fit imprimer, l'an r78r, le mé-
moire de Renoz avec le plan annexe ('). Cette publica-
tion fit surgir une réponse anonyme ('), où l'auteur
s'efforce d'établir que 1'architecte Renoz n'a pas rempli
les conditions clu programme. Quoi qu'il en soit, il ré-
sulte à l'évidence des éléments fournis par le contradic-
teur de Renoz qu'il n'aurait fallu aucunement innover
en matière d'impôts, ni surcharger le contribuable pour
rnettre la Cité à même cle changer la face des choses
dans la condition des rues et clonner corps aux intentions
d'embellisscments si souvent manifestées par le Conseil.

(t) RCC, r. r77r-r;74, Ï. zr5.

{2\ Ibld., r. r775-t7i7, f. 9 v'.
l3\ Mand.e&ent du 27 tltril 1774, cn placatd, pp. 7-8.
(4\ Uî ùlômoire in-4'fut publié (à Liége, imprimerie de la Société), en

r779, qui développqit minutieuscment I'objet du concours.
(5) I,i4cc, J.-J. Tutot, in-4'.
(È) I.e 3 septembre r78r, le conseil de la cité, voulant, sans doute'

consoler Ophoïen de n'aroir pas obten[ de distinction, lui accorda
quatrc lolris r oour tes plans présentés à la Société d'Enulation r.

(7) Nou- çonnais-"on-< un mémoire manuscrit dont l'autgur anonyme
suÉ&éreit Ià suppréi*i6n du-6iéz.passant du I'ont-d'Ile ir celui de'l'or-
tent r près de la rue de I'Etuve et son rcmplacement par un atttre
r Derpendicrrlaire à la rue du Pont-d'Avroy r,

(E) Obseruations ser les Notes relotiaes av ?lan d'une blace bubtique.

- l.iége, r78r, in-4" de 8 pp.

VI. - Plans généraux d'alignement et autres
plans ofriciels.

Ce qu'il ett fallu possécler avant tout, c'était un pro-
jet généra1 qui déterminât non seulement l'état du mo-
ment, mais les diverses améliorations de voirie dont la
Ville était susceptible. Dans son mémoire, Renoz en
exposait la nécessité :

< On est plein cles sentiments d'admiration et de recon-
naissance que doit exciter dans 1'ârne cle tout Liégeois le
civismc éclairé qui a dicté le progranrtrre, qui a inlspiré le
choix d'un sujet d'une utilité ii générale et'qui a sirppléé
la déperrse occasionnée par ce sujct ; rnais il eût été à'tlé-
sirer, sans c'loute, qrre lé plarr cléfrosé, loin d'être borrré arr
quartier de l'île, ett été étendu à-l'universalité de la ville...Il eût été à désirer encore que le sujet proposé par cette
société. patriotique.,eût embfassé toules les^rectiîications,
correctiorrs, ernbellissernents, colnrnuuicatiorrs, agrémenté
à faire ou à tlonrrer à la ville en gÉnéral, les prirrcipârrx érli-
fices publics subsistants tels qrrrils sont. r

A cet égard, la Cité avait été au devant des vceux
exprimés par Renoz. Dès avant la fondation de la Société
cl'Emulation, l'édilité chargea un autre architecte lié-
geois, Barthélemy Digneffe ('), d'élaborer un plan cl'en-
semble de la ville ayant pour objet 1a rectification,
l'élargissement, l'embellissement des rues et des places.
Ce plan fut présenté le rE septembre ry7g au Conseil
cle la Cité, qui sç plut à féliciter l'auteur et à lui octroyer
une indemnité de trente louis. L'ceuvre était clestinée à
servir rr de direction clans les réparations et élargisse-
ments à faire et donner à I'avenir dans la ville cle
Liége ('). u Selon la volonté exprimée par 1e Conseil,
le plan Digneffe devait être placé dans sa salle aux dé-
libérations ; mais le prince Velbruck, ayant désiré en
avoir communication, le garda assez longtemps. 11 le
conservait encore, quand, le 5 février r78r, le Conseil
de la Cité clonna mission aux bourgmcstres régents de
se rendre près du prince en vue de rentrer en possession
du plan ("), ce qui se fit.

Afin d'en obtenir uu certain nombre de copies, I'Ad-
ministration communale, le 14 septembre r78r, chargea
I'artiste liégeois Louis Dreppe, de reproduire par la gra-
vure au prix de dix louis, soit zoo fr., le plan de Di-
gneffe, à condition qu'il en remettrait un exemplaire à
chacun des bourgmestres et cles membres clu Conseil (n).
Avant d'avoir abordé le travail, Dreppe passa de vie à
trépas. En ces circonstances, la Cité fit reprendre le plan
original le 18 mars r78z (") et n'en parla plus.

Nicolas Bassenge, qui a eu connaissance du dessin,
écrivait en 18o6 qu'il rt méritait l'attention et la recon-
naissance t1e ses concitoyens r. Bassenge laissait pres-
sentir que, dès lors, le plan avait disparu. Malgré 1es

recherches les plus persévérantes et les plus minutieuses,
on n'est point parvenu à le retrouver.

C'est profondément regrettable, car, ce plan n'ett-il
eu qu'un caractère purement officieux, de simple direc-
tion, il eût empêché la Cité de commettre de lourdes
fautes. De fortes dépenses ont dt être faites en vue de
réparer les conceptions boiteuses qui ont été le résultat
de l'absence de cette vue d'ensemble (").

(1) RElroNT, Nori.c .silr B. t)isncfrc, archit(.te, BIAL, l- XVl.
(2) RCC', r. r778-r78o, f. r38.
(3) 1q14., r. r78o-r783, f.36.
(l lbitl., Ï. 86.
(5, Ibitl., f. st.
(6) I.es esprits sérienx sc rendaient compte des conséquences fâcheflses

de parcille lacune. Espérant y rcmédier, la Société d'Emulation mit ar
concours en 173.5, la qucstioû sùiçantc : r Qucls sont, cn général, les ou-



356 PLA\S D'AI,IGNEMENT ET ÂITTRES

Aucun plan général ne vint remirlacer celui de Di-
gneffe sous le réginre princier. La période qui suivit les
événements de 1789, loin de faciliter la tâche cle trans-
formation de la ville, lui légua cle multiples embarras :

finances nulles, édifices dégraclés, pavage clétruit par-
tout, ports et quais tombant e1r ruines, etc. Telles sont
les clifficultés auxquelles eut à faire face la municipalité,
sous la République et sous 1'Empire.

Le plan de la ville de 1812. - Celrendant, dès l'enr-
i.,ire même, Liége fut dotée <1'un plan beaucoup plus pré-
cis que tous ceux dont on connaissait l'existcnce, plan
dont le tracé avait été précéclé cl'uu levé général cle la
viile. Voici claus quelles conclitions, il vit le jour.

La loi du 16 septcmbrc r8o7, suivie d'un décret im-
irérial du z7 juillet r8o8, avait orclouné que, clans les
villes, les alignenents pour I'ouvcrture de rues nouvelles
et l)our l'élargissement cles anciennes se feraient con-
formément à des plans généraux, qu'eiles devaient clres-
ser ct faire approtlver par I'autorité supéricure. le gou-
vcrncmcnt na1ioléonien attachait la plus grancle impor-
tatrce à I'exécution clc cette prcscriptiorr, qui fut com-
1rlétée et expliquée lrar de rrotnbreuses clécisions pos-
térieures.

Le r"'' septemlrre r8o8, le préfct llicoucl cl'Umous.
publia ulle circrllairc pressante, aclrcssée aux maires cles
viiles, lrour les inviter à faire lever le plan général cle

leur vilie respective (r) .

,, l'outes lcs rues r, portait cette circulaire, n r- serottt
présentées. On y indicluera par ur-re éche11e ruétrique leur
largeur actuelle, celle qu'il corrvicrrt de leur tlonner et l'ali-
gttemerrt à ré.qler, y clésigrrera les rues à percer, leur tlirec-
tion, leur largeur, les bâtirner-rts qu'il laudra tli'truire. -\
chaqrre plan srra joint un rapport clu géomètre qui I'es-
irliquera, et vorrs urc I'arltesserez- a\-cc lotre atis et la déli-
bération du Conseil rnunicipal. n

Le préfet insistait pour qlre le travail frit prompte-
rnent mis à l'étude en notre cité. A la fin de I'année
suivante, rien ll'était réalisé, quoique le chef du dépar-
tement ett rappelé I'affaire au maire tsailly le 15 mai
et le 5 octobre r8og. Entretemps, le préfet lui-même
s'était adressé officieusement au géomètre Carron, mais
l'impossibilité pour ce dernier de remplir les obligations
qui lui auraielrt incombé fut bientôt recorurue. Bailly
chargca de ce travail les géomètres du cadastre. Ces
agents s'engagèreut le rz février rEro à lever le 1tlart cle

la ville intra nntros sur échelle cl'un millimètre par
nrètre moyennant une somnrc cle scpt mille francs. Le
plan serait développé par arrouclissemerlt cle police et
chacun dc ces arrondisserncnts et1 autartt rr de sections
tlu'il faudra r, spécifiait 1a soun'rission, ( potlr être cotr-
tenu dans une feuille de palricr grancl aigle dont il sera
fornré un atlas, en tête cluquel se trouvera utr tableau
d'asscmblage ou plan général réduit sur l'échelle d'un
à cinq nrille r. Les géomètres déclaraient être à même
<le terminer toutes les opératiotrs claus un clélai clc clix
mois.

Cette soumission, acceptée par ie Cotrscil municipal le
r8 févricr r8ro, reçut I'allprobation préfectoralc le 5

vra.qts néccssaircs ou utilcs à laire aux ntes de la villc dc l-iégc, en
(lésiglant par gra(lation, cellcs ttui nréritent la lréfércncc, soit ponr
I'avilntilge t'lu coruncrc<, soit I)o1rr la courmoditê des citoyens, et prin-
cipalcrrent quels scraicnt 1cs moycns de srrbvcnir succcssilelnent aux
frais dc l'cxécution. r Lc prix fut décerné à lI. I,ucion, mais le pro
l)lèruc n'cn dcmeura Das moins sans solution réelle.

l1) llA, tlslùtc ircnçais, n' 456.

mars ('). Plus cl'une année s'étant cle nouvcau écouléc
dans I'expectative, le ministre de l'intérieur pressa de-
rcchef le préfet cle faire confectionner le itlan général, à
quoi }licoud cl'Umons réponclit lc r4 cléccmbre rErr :

ru I,c maire de fiége m'annonce que lc plair sera rnis au
net incessamment et soumis cnsrrite ii I'apltrol>ation clu
Conseil municipal ('). l

I,c Conseil avait voté les foncls nécessaires, et le plan
fut, en effct, soumis cn 16rz à l'exameu cl'une commis-
sion spéciale nommée par la Ville ('). Entretemps suc-
céclèrent une série de clépêches rninistériclles clonnarrt
des instructions complémcntaires (') ct réitérant 1cs
iubtances pour le prompt achèvement du 1rlau. Ces ius-
tances restèrent vaines. Sur de nouvelles réclamations
clu préfct, le nrairc expliqua, le rS octobre r8r3, que
cleux des princillaux membres de la Cornruission ne ponr-
raieut se livrer à 1'examen clemarrdé quc rr clans quclqrles
mois r,. Le préfet cxigea alors clu chef cle la municipa-
lité qu'il lui rendît conrpte chaquc semailre du clegré
d'avaucemcnt clcs opérations clc 1a Commission. Interr-
tiotrncilement, ces opérations trailrèrcut en longueur. On
s'attcudait à la chute du régime napoléonicn

En fait, le plan général était ltleinement étâbli, prlis-
qu'il est cotrservé en sa presque totalité darrs le cabinet
de lI. Pol De Bruyne, ingénicur chef clu servicc géné-
ral clcs travaux de la Ville. I,e levé porte effectivement
stlr toute la ville intra m.uros.I1 servit à clrcsser utl plan
cl'assemblagc au r/3ooo" et cles plans de clétail âu
r/rooo''. Un original du premier, conservé à la Biblio-
tlrèqtre cle l'Université, a êtê reproduit à plusieurs
e-renrlrlaires en rg22, par le service général des travaux
cle la Ville. Les plans cle détail sont au nombrc de 17,
dont six feuilles pour le quartier du Norcl, trois lrour
celui cle I'Ouest, cinq pour celui du Sucl et trois pour
celui de I'Est. Seize de ces feuilles d'un clessin très soi-
gné e-xistent en liarfait état. Serrle la feuille r"'du quar-
tier du Sud fait défaut ; elle comprend toute la partie
du quartier tle I'Ile située entre la bouclc clu canal de
la Sauvenière et les rues lfazinellc, Bonnc-Fortune et
Sceurs-cle-Hasclnc (").

Les auteurs clu plan levé s'étaient abstenrrs soigneu-
sement d'indicluer les transformations, alignements,
élargissements de rues, créations cle voics nouvelles, etc.,
à etrvisager. L'exécution de semblable travail sous 1'an-
cien régime était à souhaiter. ()n n'aurait point cr1 à le
soumettre officiellement à I'approbation clu porrvoir su-
périeur. Ce n'eût été qu'un proiet clcstiné à imprimer
une direction d'ensemble aux orlvrages cle l'avenir (u).

La situation fut changée à partir de I'Ernpire. Les
lrlatrs généraux qu'exigcait alors 1e gouvcrtrcnrcnt cle-

(l) -lP, r. Jr.i D, n" ril.
l:) Ibid., l.iasscs l'oirir, Aligttarunt-
(2) Cette commission était composée (le NIxl. Ifébert, ingénieur des

ponts ct chaussécs, Duk.rs, fi1s, architccte, \'ivroux, id. de la ViUe, et
Collinet, inspccteur r'érificatcur du cadastrc.

(ri Iln (lates dcs:g octot)re r8rz, r7 juillet et r7 août r8r3.
(i) Des doubles <le certaines cle ces feuilles se trouvent ù la Biblio-

thèquc centrale, me rles Chiroux. Ils proviennerrt, paralt-il, de la col-
lcction du capitaine Dejardin.

.\joutons qu'un rrlan géométrique dc la ville, tracé sous l'Enpire aussi,
a été adjucé ii la vcntc dc gravrrrcs (sallc cothicr), lc z5 novembre
rgr9. Ses proportions sont minimes. Il a été acqrris par la BUI-.

(6) 'l'rès intelligemrnent, M. I'ingénictrr cn chcf clcs travaux De Bruyne
a rcporté sur un clouble clu Dlar de r9:3, les cliverses nodifications ap-
portées, depuis l'an r8oo, Dar la série (le travarrx d'assâinissement. Des
teintes différetrtes in(liqllcnt r" lcs tcrrains qui ont été empris en rai-
soD de cc's travaux, :" ceux qrri dcvront l'êtrc rrltéric[rcûent, 3' les mo-
difications apportées darrs lcs cours d'eau par suitc dc ccs mênes tra-
\allx.

Crs indications ont été Drodtritcs d'après lcs Dlans ofriciels ayant servi
de bases arrx ililcrses transfomâtions. l.cs Dlans ainsi tracés sont ap-
pclés à rcndrc tlc rÉcls strviecs.



vaierlt être soumis à son approbation. C)r, I'acloption par
I'autorité centrale de semblables plans eût lié la \rille
autant que les particuliers. Elle I'aurait obligéc à la réa-
lisation, si onéreuse fût-elle, de toutes ces améliorations
de voirie dans un délai trop corlrt par rapport à ses res-
sources financières. Voilà pourquoi on se garda sous
I'Bmpire de faire le tableau de tous les travaux elr pers-
pective et pourquoi pareil plan n'a point été effectué
sous les gouverlrements suivants et jusqu'à nos jours.
Par prudence, la Ville a touiours procédé à clcs modifi-
cations partielles successives. Le terme < ttlan général
d'alignemenl r a rnême perdu, dans le langage adminis-
tratif, la signification qu'on 1ui clonnait primitivement,
sous le régime français ; il s'applique actuellement au
plan tl'aménàgement d'un quartier, d'une rue ou même
d'une partie de rue, par opposition avec les plans par-
tiels cl'alignement qui sont les extraits dcs irrécécler.rts
tlélivrés à des propriétaires déterminés.

Le plan cadastral de 1827. - Sous le régime cles Pa,vs-
Bas, on put seulement de 1816 à r8zo procécler à clivers
alignements partiels, à ceux clcs rucs latérales au
Théâtre royal, et de la rue cles Dominicains notamment.
A partir de 1a clernière datc, le Conseil cle régence se
préoccupa de cette question cl'une façon plus suivic. Des
arrôtés Toyaux approuvèrent succcssivcment quatre plans
d'alignement cle rues en t8zo, un en 182.5, et huit en
r8zg, dont la plupart, aujourd'hui effectués, ont doté la
ville de belles et larges artères au centre cle la cité.

Quant au plan général, exigé par la loi de r8o7, le
gouverneur de la province le rappela en r8er à l'atten-
tion du conseil de Régence. Mais celui-ci éluda la ques-
tion. Il fit observer notamment que le plan levé sous
1'Empire se trouvait effectué sur une trop petite échelle
pour y traccr rles alignements et apprécier sainement lcs
rectifications; il ajoutait quc ce plan n'avait point trait
atrx faubourgs.

Dc leur côté, les géomètres du cadastre étaient occrr-
pés à cette époque à dresser les plaus parcellaires tle
toutes les communes. Ce travail, commencé dans les der-
nières années de l'Ëmpire, fut continué sous lc régime
hollandais et se termina, en rEz7, par une revision .qérré-
rale de ses résultats.

fln original dn plan cadastra.l de rBzT repose arl ser-
vice général des travaux <le la Ville. I1 comprend z5
feuilles. Celles correspolldallt à la partie intra nruros et
4 feuilles clu quartier Sud (Avroy) sont à l'échelle cle
rfrz5o'; les autres à ri z.5oo". Ces <1enx échelles sont
encore usitées par lc cadastre.

Une feuille manque à cette collection : la ferrillc D
clu quartier de I'Ouest. Porrr tout le territoire c1e la ville,
l'année r8r3 est donnée comme date du levé et r8z7
pour celle de la revision. I,es feuilles relatives aux pâr-
ties suburbaines portent les inclications : rr I,evé en
r8rz par Leblanc ou Keppenne, et en r82r par Talmant
ou Delachevallerie, et revisé cn r8e8, rSzg ou r83o par
Van Oppen, Levarlet, ou Sotiau. l

Plans ofriciels dressés entre les années 1840 à 1860. -Dès que, après r8jo, I'indépendance nationale fut soli-
dement assise, le Conseil de régence porta solt attention
sur'l'amélioration de la voirie. Il reprit I'ceuvre des ali-
gnements, mais des alignemcnts isolés. Cette tâche n'a
cessé d'être poursuivie clêpuis 1833. Déià de cette <1ate
à 1856, le Conseil avait approuvê 3o7 plans qui furerrt
décrétés ensuite par arrêtés royaux. Dans ce nombre trc
sont pas comptés les plans concernant la grancle voirie.
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En exécution dc la loi clu ro avril rE4r, Henri lfeusch-
ling, inspecteur du cadastre cle la province du Brabant;
avait êtê chargé <le l'élaboration clcs plans généraux
d'alignement et de clélimitation des chemins vicinaux.
Ces pians soumis à l'enquête publique en 1846, furent
modifiés quelque peu et arrêtés par la Députation per-
manente le z5 janvier r84E. Ils formcnt un atlas con-
servé au service général des travaux de la villc. Cet
atlas comlrrend un plan d'assemblage au r/ro.ooo" en
deux feuilles ct z6 plans dc clétail arr rlz5oo". I,es lllans
cle détail mcntionnent les limites cle toutes les parcelles,
les largeurs de tous les chemins vicinaux et les numéros
de toutes les parcelles contiguils. {in second volumc con-
tient les noms cles propriétaires c1e ces parcelles.

D'autre part, à diverses reprises depuis rE34, les chefs
cle la province se basant sur une interprétation abusive
de I'art. Z6 I Z de la loi communale de 1836, sommaient
à letrr tour la Ville cle dresser le plan gênêral des ali.
gnements. Mais aucune suite sérieuse ne fut apportée
à ces demandcs.

pntretemps, l'épiclémie de choléra cle 1849 décida la
Ville à entreprendre un ensemble cle travaux cl'assainis-
scment. A la suite d'un voyage à Londres, I'architecte
communai, n'L Rémont, aborda l'étucle d'un réseau
cl'égouts pour la ville entière. Son rapport était accom-
pagné d'un plan général des anciens égouts et de ceux
dont il proposait 1a réalisation.

Le gouverneur, baron de Macar, de son côté, mul-
tiplia les rappels à la Ville, sur l'utilité d'un plan géné-
ral d'alignement; le 3r juillet r85r, il réclamait, en
outre, un plan général de nivellement. Le 3o avril 1852,
la Ville exposa pourquoi I'adolrtion d'un plan général
cl'alignements, tel qu'on le demandait, éiait chose in-
désirable. Elle répétait, en somme, qu'il faudrait prévoir
l'élargissement de presque toutes les rues, et dès que ce
plan serait adopté, la Ville aurait pour devoir la réali-
sation au fur et à mesure des reconstructions, ce qui au-
rait des conséquences financières démesurées. Vaine-
ment, le chef de la province objecta que ces améliorations
devant surtout profitcr aux générations futures, il était
équitable de les mettre à leur charge par 7a voie d'un
emprunt ; l'édilité s'en tint à son point de vue. Quant
à la question du nivellement, rr notre personnel des tra-
vaux )), répliquait la Ville le 3o avril 1852, rt y travaille
activement r.

La vérité est qu'on ne s'occupait alors que clu nivcl-
lement... des égouts.

Plan général levé et dressé par Brixhe et Mulkai (1860=
1863). - La crêatiou, par le Conseil communal, au
début de I'année 1857, de la Direction générale des tra-
vaux, hâta l'élaboration d'un plan général précis qui
faisait encore défaut. I,e programme établi par la Com-
mission spéciale des égouts servit de base à ce travail
qui fut fait par adjudication-concours, malgré l'avis con-
traire de Blonden, ingénieur-directeur des travaux. Ce
haut fonctionnaire eût préféré faire exécuter ce travail
par son personnel renforcé. L'ouverture des soumissions
eut lieu le ro octobre 1859. Il y avait trois offres : une
pour 23o,ooo fr., une pour 47,.5oo et une pour 3o,ooo.
Cette. dernière émanait de Louis Brixhe, ingénieur
civil des mines et Nicolas I\fulkai, géomètrc, lesquels
furent déclarés adjudicataires le z déccmbre. Ils com"
mencèrent le travail en avril 186o. Dès le eo avril 186rr
ils remirent à la Ville les 57 premiers plans dc clétail et
fournirent le reste au fur et à nesure de I'achèvement
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clcs documents. Les clerrriers plans ont été livrés le z

décembre 1863. Tous ont été vérifiés ct reconrlus exacts
par f ingénieur Blonclen.

Cette collection précieuse, qui re-1iosc- au servicc géné-
ral cles travaux, conrprend : r" un plan d'ensemble de
la triangulation effectuée à l'échclle dc r/5oooo, 2o utl
plan rl'ensembie cle la Ville au r/2ooon cn clix feuillcs
cle r m. 20 sur r m. chaculle, et 3" lcs plarrs cle clétail de
totrtes les rues, places, quais et corlrs d'eau en 272
fenilles à l'échellc c1e rf zoo" sâuf llour les chemins vici-
naux qui sont clessinés à l'échelle de r/.5oo".

Editions postérieures. 
- Ces plans, cl'une précision

remarquable, constituent encore aujourcl'hui la clocu-
mentation topographique cssentielle dorrt dispose la conr-
mtlne. Elle a servi de base à toutes les éclitions cle plans
cle la ville à cles échelles plus réduitcs qui ont été faites
delruis r88o, par la Direction des travaux communaux.
Citorrs: A l'échelle dc r/ro,ooou: La r'" édition, par
Blonclen, crr rESo ; lcs divers plans cles égouts par
lI. llottarcl en 1885 ; puis diverses éclitions, chaque fois
remises à jour, clu plan Blonrlen de r88o ; soit ro en
rEEg ; z" une éclition sans titre ni date; 3" celle cle 1396,
de lI. flahiels ; 4'' celles de rgo3 à rgo4, éditées par la
nraison Claesseu ; .i" l'édition cle rgo.5, imprimée par
Bia et 6o cellc tle rgro, imlrrimée par la maison Bénartl.

L'échelle dc r/ro,ooo" paraissant insuffisante pour
I'usage que cloivent faire cle ces plans plusicurs services
cle I'administration commutrale, il fut édité, en r9o5,
sous la direction cle lI. I'ingénieur en chef n{ahiels, un
plan au.s,oooe qui cut une seconde éclition en rgro, et
unc troisième, complètement mise à jour en mai rgzr.
Cette dernière se distiugue ell ce qu'elle a été impriméc
en quatre feuilles, par l'fnstitut cartographique militaire.
Le plan a été mis à jour sous la directior.r de M. Pol De
Bruyne, ingénieur chef du service général des travaux
auquel la Ville doit la réunion et la remise en état de sa
superbe collection de plans généraux géométriqrres de
Liégc.

Enfin, le z8 avril rgz3, 7e Conseil conrmunal, recoll-
naissant la nécessité d'un nouveau plan général parcel-
laire clu territoire de la ville, a I'oté un crédit de z5,ooo
francs pour faire face aux frais de la confection de cette
(Etlvre importante. Ce plan, que lèvera et confectionuera
le service général des travaux, sera dressé à l'échelle cle

deux millimètres par mètre et imprimé à l'échelle d'un
millimètre par mètre. fl sera de plus utilisé pour l'étude
et l'élaboration des projets de travaux cle voirie et autrcs.
La triangulation qui lui servira de ltase a été effectuée
cr7 1924.

Autres documents topographiques. - Le service gé-
néra1 <les travanx a réuni et coltserve soigleusenrent
tous les plans d'alignements partiels de la ville de Liége
approuvés successivement depuis la constitution du
royaume tle Belgique ct même plusieurs antérieurs à
cette époque. Tous constituent cles clocnments toltogra-
phiques et historiques de grande valeur.

Notons aussi les cartes de l'état=major, publiées par
I'institut cartographique militairc : celles au r/4o,ooo"
et aa rf zo,ooon clonnent de la ville un plan assez précis,
oti, toutefois, les amplitudes des rues sont exagérées.
Elles offrent surtout de I'utilité quant aux indications
cle nivellement qu'elles donnent sous forme de courbes
de nivcau (').

(r) Il existe cu(or(', sous lc nom Pldfl (Iirc(lcur, une édition de cettc
(arte, au r/ro,ooo'linriti,<'au tefitoirc se trorr\ant <lans un rar-on d'en-
viron r5 kilom. autorrr de I.iége. Cette carte, rlrcsséc pour lcs bcsoins

Nous ne pouvons pr.sser sous silence les plans du ca'
dastre. Cette institution, née en rSto, réorganisée vers
rE43, tient à jour les plans parcellaircs cle la ville à
l'échclle de r/re.5o". Ces pièces, drcssées srrrtout dans
run but fiscal, mancluent dc la précision altsoluc qui ca-
ractérisc lc plau g(téral de Brixhe et }{ulkai, mais pos-
sèrlent cepenclant un clegré cle justcssc rclatif ; clles
constituent telles quelles cles clonn€'es dc haute valeur.

VII. - Plans et vues gravés, anciens et modernes.

De tout ce r1u'on vier.rt cle lire, il nc fandrait pas coll-
cir.rre que Liége nc posséclait lras jatlis clc plans généraux
tcls quels consignant lc tracé clc toutes lcs rues ct places.
Nc nous arrêtons ui aux vues cl'eusernble cle liége ni à
celles priscs à vol d'oiseau, or\ les diverses voies appa-
raissent indistinctcrnent ('). Les plrrs irrstructives sous
ccs rapports, et lcs plus clétaillées sont ccilcs de Blaeu
ct de Hollar clu XVII" siècle. I1 ue s'agit point ici clc
plans géométriqucs proprement clits.

Dès r724, la Cité avait fait confectionncr un plan clu
quartier clc I'Ile, avcc les cours d'ean qui le traversaient,
par le sieur Bellevaux, lequel perçut <lc ce chef la nro-
deste sonrme cle 4o florins. Quelques années plus tarcl
un ingénieur liégeois, Lambert Thonus, muni d'un pri-
vilège du prince ()eorges-Louis de Berghcs, entreprit de
dessiner un vaste plan détaillé de toute la ville et de ses
faubourgs. C'est le premier grancl plan géométrique
d'ensemble. Nonobstant quelques crreurs de détail, il
aplraraît cles plus remarquablcs. Err légcuclc figurent la
listc cles égliscs c.lc la ville et des faubourgs et celle des
rucs qui comprcucl 245 numéros. Ce plan, que grâvâ
Ilarris, avait été commanclé à t< Renier Thonus r, par 1a

Cité au prix cle 3oo florins ('). Il n'a pas été édité en un
grancl nombre cl'exemplaires. Aussi est-il devenu extrê-
nrement rare. Il a été reproduit au dessin à la main par
Léon Bethune, mais les proportions notamment ne con-
cordent point avec I'original. La famille a fait hommage
de cette copie à la l-ribliothèque de l'Ilrrivcrsité par I'in-
termé<liaire dc X{. Armand Betlrunc.

Ce plan n'a pas été le seul cle son espèce en la première
nroitié du XVIII" siècle. Vers l'an 173.5, ull nouveau
plan géométriqrre, de sérieuse valeur également, fut
levé par le Père Christophe l{aire, de la Compagnie clc

Jésus. Ce plan a été inséré dans une carte générale in-
tittrlée : t ('arte de la frincil>auté ile Liége et de Ia comt6
de \antur, tirée des ob-sert,atiott-s laites sur les lieux ltar
Ie R. P. \ icolas Leclerc,... dédiée à Son .4ltesse Etseque
Prince de l.iége el à ses Etats ltar leur très hunrble ser-
titeur P. ilaire r. Les Etats ne se montrèrent uullement
ingrats envers les auteurs à preuve le rccès suivant que
prit le chapitre de Saint-Lambert le zz janvier 1738:

r, Ayant eu lecture d'un projet de recès fait le 16 de ce
mois par les _Députés des Etats Noble ct Tiers, au sujet
de la convention à faire âvec Everarcl Kinclts, imprimcur,
touchant la carte générale clu pays de Liége et de I'En-
tre-Sambre-et-tr{euse faite par le P. Leclerc, qtt'il offrc

de l'armée, n'est pâs livrée au conlncr(-c, eomlllc lcs arrtrcs cartes
d'état-major. Peu intércssantc porrr l'agglomération <lc la rille dc Liége'
vu lcs autles plans cxistants sur ce sujet, ccttc c{rrte Drésentc un grand
intérêt pour les territoires environnants et pour Ics précisions que forrr-
nissent les corrrlrcs de niveau sur I'altimétrie de la région.

/r) V. à ce sujet Dcjardin, R{.hcrc,lr.s.srrr lt.s rcrlt.s t't lrlol1s dc la
frinci,auté et de ld I'illc, ilvcc scs cinq supr)li'mcnts. ifiL4I-.)

(?) CC, ex. t?29-tî3o.
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