
PI.ANS ET VI'ES DE LIEGE -
tlc rectifier ct récluire erl ulle fcuille plus longue de clenri-
pied et plus large à proportiott que celle cle Hougné, au
noyen de 3,ooo florins }lrabatrt, sont d'avis dc se cort-
former au dit projet ('). l

Ce plan aura partl vers I'atr 1745, avec à tlroite uue
scction de la carte du Brabant. Au dessus du plan, en
une espèce de fronton, dû à Remacle Leloup, sont re-
présentées quelques-uIres cles professions cxercées à

Liése ; à gauche apparaissent les armoirics tle la prin-
cipauté avec, brochant sur lc tout, celles clu prince Jeatt-
Théodore cle Bavière. A u'etr pas clouter cet ensemble
était destiné à être anncxé aux DéIice.s du Pay5 lls
Liége êditô égalemcnt par liv. Kindts.

Au mêmc moment à peu près fut publié utr autre plan
général de Liége << à Paris, chez le sieur Le Rouge, rue
des Grands Augustins l. C'est pour ainsi tlire, quant
à Liége, une copie du précédent, ert forntat plus res-
trcint.

Le XIX" siècle lrroduisit, rle son côté, totttc une série
dc plans généraux cle Liége. Sous I'Empirc, utr plan ano-
ilj/rne, possédé en dernier lieu par feu Ern. Iiloussard,
représenta la ville dans ses (létâils, sarrs les faubourgs.

Plusieurs plans géométriques gravés furent édités
dans les <lernières annécs du réginre hollandais. Ils
semblent tous avoir été tirés <lu plan caclastral de rEz7.
Tel celui de r8z7 même intitulé u Plan de I.ié.ge dressé
par I'ingénieur vérificateur tlu cadastre Bayet. Lith
Dcu'anne-Pletinckx, lith. de la Cour des P.-8., L. Ar-
rnancl sculpt. Echelle de r à 3ooo. D I,a mênre année vit
paraitre le plan cle Liége < de la lithographie royale de

Jobard, dressé et lithographié par Arm. Echellc de r à
6ooo r. Copie réduite du précédent, elle a été reproduite
en rE53, avec les modifications survenues entretemps.

En 1828, I'on édita Ie < plan de la ville de Liége dressé
d'après 1c plarr clu cadastrc, publié par Avarrzo ct Mor-
gântc, rnarchands cl'estampes rue c1u Pout-d'Ile, échelle
d'rrrre palme potlr 3oo aunes )); il a êtê repris en 1838.

Iin r83o est imprimé le rr plan communal de Ia ville
de I,iége r, dessiné par C.-J.-R. Boyens. Ces dcux der-
nicrs plans, très fidèles, sont dcvenus rarcs.

Autrement conséquent est le plan édité sous le régimc
lrclge et portant pour titre PIan farcellaire de la z,ille de
I.iége et partie de sa banlieu.e dressé far l'insfecteur du
cadaslre (Bayet) , et dessiné ha" J.-]. Jamar, insfecteur
des tratatrt fublics de la tille n. Lithogralthié par Pa-
Iante lrères. (Liége le r"" septembre 1843.) fl resta long-
tcrnps Ie plus complet, le plus largement détaillé, le
pltrs exact et le plus grand à la fois des plans imprimés.

Signalons enfin que l'éditeur Avanzo imprima en
r[i6o-r862, le plan cadastral de tout le tcrritoire de la
ville à l'échelle de t/z.5oo'en 16 feuilles et cn outre ce-
lui de la partie ccntrale à l'échelle de t/rz.5o" en 3z
feuilles. Ce plan parcellaire est remarquable.

fl ne faut, au contraire, rechercher aucune précision
topographique dans les plans publiés par des particuliers
depuis 186o. La plupart sont des plans-guides pour les-
quels une grancle précisiod serait un défaut, parce
qu'elle embrouillerait le plan de détails inutiles pour
I'trsage commun, Les largeurs des rues sont, en gênéral,
inexactes, uniformisées ; ce sont plutôt des schémas que
des plans. Exceptons le plan du r/ro,ooo" édité par
Bénard en r9r9, lequel plan a été imprimé à l'aide dle
clichés gravés pour l'édition de rgro du plan de la ville.
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OI{APITRE III
PAVAGE DES RUES

I - Le pavage dans le principe. 
- Progrès et dévelop.

pements. 
- Cour de la Fermeté. Son passé.

'uN cles motifs qui nous incitent à consacrer uu
chapitre clistinct arr pavage, c'est que, sotls ce
rapport, Liêge a conquis ancietrtrcmetlt une re-

nommée justement méritéc, tarlt sorls le rapport tech-
nique qu'au point de vue administratif. Elle s'étâit fait
en la matière, ulle spécialité remarquée à l'étranger.
Actuellement encore, les chaussées, dans la partie nord
de l'Allenragne, sont appelées chaussées liégeoises (Lût-
ticher Pllaster), parce que, conlnle f indiquait déjà Fer-
dinancl lfenanx, elles ont été faites d'après la vieille
méthode liégeoise. Il est établi qu'au XV" siècle, les
l)aveurs liégcois continuaieut <l'être en grattcle faveur etr
Allemagne.

On ne peut clécluire clc là (lue nos âïeux ort été les
premiers à paver les rues. Lc pavage était pratiqrré avant
que Liége prît naissance. Les Romains se servaient des
roches volcaniques pour clurcir le sol dc leurs routes.
En revanche, le pavé des rues de la Trèves ancieune se

composait presque pârtout cle terre et cle pierraille (').
Bien plus compliqué était le pavage des routes ro-
maines traversant notre coutrée. On commcnçait par
niveler le terrain, puis on le clamait. I1 était maçonué
ensuite à bain flottant de mortier et dans toutc la lar-
geur de la voie. Sur cette assise reposait une maçonne-
rie de blocage, espèce de béton formé de petits moellons
et de cailloux qu'on mélangeait dans le mortier. Au
clessus de cette cottche, était répanclue tlne autre en
véritable béton, où n'entrait que du gravier assez menu.
Enfin, on couvrait le tout de dalles très dures, quelque-
fois rectangulaires, plus orclinairement de forme irrégu-
lière, mais taillées et juxtaposées I'une contre l'autre
avec précision, cle façon à empêcher I'infiltration des
eaux. En I'absence de semblables matériaux, on plaçait
des cailloux qui étaient posés à la main et enchâssés
dans le mortier. Jamais les accotemerlts ne recevâient
de couvertures de dalles (').

La préparation cle ces routes exigeait douc des tra-
vaux cotteux. En revanche, elles étaient d'une solidité
sans pareille et d'un entretien presque nul, vu le faible
roulage de l'époque.

Dans ces conditions, il semblera étrauge que, durânt
le haut moyen âge, 1es cités européennes n'aient pas été
dotées de pavage. Corcloue, en Espague, aurait été la
1>remière pavée en 85o, précéclant de plus cle trois siècles
la capitaie de la France. En effet, selou Rigord, mérle-
cin historiogr4phe de Philippe-Auguste, Paris n'aurait
commencé à être pavé qu'en I'année rr8.5. Là aussi le
pavage consistait en grosses dalles ou carreaux de grès.
Elles avaient environ un mètre 17 c. en lotrgueur et en
largeur sur r7 centimètres <1'épaisseur.

Nous n'oserions certifier que, dans l'utilisation dtr
pavage, Liége a clevancé Paris ; nais il est incontestable

(r) ScEAyÈs, Li Belgiqw al'ù,tl ct beildant ltt tlottilntion ïont[tfl?,
t. II, p.369.

(2) \IÂLEriRRn, Le roirip, ou Dat's dc Liëge, p. 6.
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que les l)aveurs 1iégeois étaient orgauisés longtcmps
avant cerlx de la capitale de la France. Ces dertriers re-
çurent seulement leurs premiers statuts le ro mars r5or.
Il est incontestable aussi que notre cité a eu son l)a-
vage avant toutes les autres villes belges, avant I,ottt'ain
même qui comptait parmi les ceutrcs les plus denses et
les mieux aclministrés de la Belgique. Tandis que cette
ville, en 1339, n'avait qu'une seule rue pavée ('), la
nôtre en possédait une série au siècle précédent, le llar-
ché notamment. I1 n'est pas insqu'à la rue Saint-Pierre
qui, au premier tiers du XIV" siècle, ne fiït pavée rr de
bonnes pires r, suivant I'expression cle Jean d'(Jutre-
meuse (').

Les ouvriers occupés au pavage des rues recevaient
alors la clénomination de nos jours : pat:eurs. Seulement
on écrivait paaoirs ("). C'était 1à, au surphls, ulle pro-
fession honorable qui vit maints de ses affiliés parvenir
à la plus haute magistrature de la cité. Un de ces pro-
fessionnels, Jacques Baclut, devint bourgmestre de Liége,
en r4o2 et en r4o7. L'auteur du Recaeil héraldique des
I)ourgmestres a beau affirmer que ce bourgmestre
<r rr'exerça point les fonctions de fateur (o) ,r, Foullon,
Nfélart, etc., <lisent le contraire. De plus, un chroni-
queur du XV" siècle, Corneille de Zantfliet, le <lésigne
catégoriqrrement !>at:imentator calceatae ('\, en se basant
sur de plus anciens écrits encore. Jean de Stavelot le
donne aussi comme tel (u). Admettons qu'il était un
entrepreneur de pavage. Ires artisans adonnés à cette
branche industrielle relevaient du métier des maçons ;

iusqu'à la fin du régime princier, ils eurent pour obliga-
tion d'acquérir le métier dont ils formaient un membre
ou section (').

Nonobstant leur compétence traditionnelle, il est un
progrès qu'ils ne réalisèrent qu'après une succession de
siècles. Il concerne la clisposition clu par'é. Celui-ci
n'avait pas le même nivellement que de nos jours. La
rigole, au lieu d'être placée aux deux côtés de la voie
comme présentement, en occupait le centre. Le niveau
était donc plus élevé à mesurc qu'on s'éloignait du mi-
lieu et qu'on se rapprochait des maisons. De là la vieille
expression parvenue jusqu'à nous en prenant un autre
sens: (( Céder, tenir le haut ilu l>at:é r. Les eaux des
toitures tombaient jadis sur la chaussée même, soit direc-
tement pour les habitations ordinaires, soit par les gar-
gouilles pour les bâtisses les mieux conditionnées. ()n
se dépeint aisément la situation du pauvre piéton. S'i1
gardait 1e haut. du l>alé,le long cles maisons, les gout-
tières ou tuyaux cle descente étant inconnus, il recevait
une douche intempestive sur tout le corps. S'il s'aventu-
rait au milieu de la voie, il prenait un bain de pied peu
clésirable dans la rigole. Et dire que cet état de choses
s'est perpétué des centaines cl'années durant ! Il y avait
là une situation générale.

Ce n'est clonc point pour ce motif que le pavage de
Liége suscita parfois des lamentations de la part <les

touristes ou même de concitoyens. Notre poète Henri-

(r) IIARSHALL, Itiblc dcs alltittuités bclgiques, t. II, p. ros.
(2) T. VI, p. 3rr.
(3) r33r, I,ibiert lc ùa1,)ir (CDSL, t. I\r, p. 593).
(4) Page r15.
(5) Page 363.
(6) ,ICRH, s.4, t. X\r, fr. r3. * JEAN DE STAVELOT, p. ro,l.
(7) Notons, cependant, qu'un édit princier du zT.iuillct r776 décida

que les charreti(rs ct les paveurs employés ri la réDaration des chaus-
sées porrr le compte de l'Etat, ne sont point astreints de ce chef seule-
ment à I'obligation d'acqrrérir le métier. (CP, Prot, r. ry73-t776.\ Les
livranciers dcs pierrcs porrr lcs mêmes chaussées furent, à leur tonr,
exempts de I'acqilisition tlrr métier Dar rrn éclit du:5 juitlet 

'77B. 
(Ibtd.,

r. t776t779.)

Blaise cle Waleffe, à la fin du XVII" siècle eucore, exha-
lait des plaintes amèrcs en parlant irrévérencieusement
du pavé de notre ville. A l'entendre, ce pavé blessait
ses cors et ses clurillons ('). D'autres écrivains quelque
peu postérieurs se sont demandés commcrrt on avait de
si mauvais paveurs clans le liays qui donnait et continue
à dotrner, disaient-ils, à I'Europe entière, les meilleurs
maçorls et les plus bcaux pavés du moncle ('). Si ae
'Waleffc a gémi sur I'irrégularité du niveau des pierres
clc pavement à Liége, Philippe cle I{urges, lors dc son
séjour en notre ville l'arr 1615, trouvait des inconvénients
tout opposés à notrc pâvage, qui avait dt être réfectionné
cinq années auparavant (t):

tt Les faubourgs l, note-t-il, < durent près cl'ttue lieue
en longueur et continuellcmerrt descendant jusques à
la lleuse et dedarrs Liege, estarlts tous pavcz de grands
et largcs carrcatlx, voire allants tellement ell pente,
quand ôn approche la ville, qu'à torlte peine les chevaus
ne petlvent se retenir, ains (rnais) glisserrt le plus sort-
vent et tombcnt sus le traiu de derrièrc, devalant,
comme I'on clit, à escorchecul ('). ,

Le temps de l'emploi de ces larges dalles pour pavâge
à Liége était près d'expirer. Ce sont des clalles idcn-
tiques vraisemblablement qui auront été mises en ær1vre
dans I'exécution du contrat de pavage le plus aucietr
dont nous possédions le texte, celui qui a été conclu le
29 mai 1534, pour le pavement de la première cour dtt
Palais princier ('), uu moyen de pasturealz f).

Dans le demier cas, c'est aux frais clu prince que le
travail s'effectuait, puisqu'il s'agissait de la cour cle son
propre palais. Ainsi n'en était-il pâs pour le pavage des
rues de la ville. Les Liégeois, sous ce rapport, n'étaient
nullement soumis au réginc des habitants des Pays-Bas.
Là, dans les villes, dès 1e moyen âge, les statuts exi-
geaient des riverains qu'ils pavassent la voie 1e long de
leurs immeubles. De fortes amendes rappelaietrt aux clé-

faillants leurs devoirs à cet égard ('). Mais ils n'en re-
conraient pas moins à uu pavage tout ruclirnentaire, sans
méthocle ni unité de procédé.

Nous avons fait connaltre I'originc et lcs premiers
actes de I'institution spécialement chargée cle I'exécution
cie ce travail à Liége : la Cour de la Fermeté. On ne peut
guère être prolixc sur le passé cle ce corps, car, de ses

cliverses archives séculaires, seuls nous ont été trans-
mis un registre (( aux noms des maîtres fermeteurs rt de
1686 à 1756, des comptes c1u XVIII" siècle, cles procès-
verbaux sur feuille volante de la reddition des comptes
pour les exercices r414-r475 et r.s5q-r.56o, et maitrtes
pièces de procédure dcs XVII" et XVIII" siècle.

I1 est possible, néanmoius, c1e fixer les limites des pou-
voirs qui avaient été réservés à cette administration. A
elle appartenait de connaltre <le toutes les matières con-
cenlant le pavé des larges tttes, des empiétements faits
sur celles-ci ('), c1e la qrralité des matériaux mis en

(tl L'An4rchir ù Liise, publiê cn r87I, par la SBL, p..s.
(2\ RI.Al., t. \X\YIII, p 2q3.

(3) (irlt-, DO, :3 oet. 16o9.

(4) l'o-y,rgr.s ù Liéce, crr ror5, p. 6o.
(5\ EL, Grcfrc Il(r1tit 1olin, Oblig., r. zr.
(6) Ce mot, très usité jadis pour clésigner lcs dalles de pavé, est

apparenté i\ l'ancicn français frdistrc, ainsi qu'arr haut allcman(l àlt,ts-
trr r par'é , planchcr carrelé >. I,a forme diminutivc désigne ici unc dcs
partics drr paicment. (GRANDGÂ(;NAGE, Dicliotttttirc êtJ'mologiqre,
t. II, D.2oo.)

(7) HENNrt, Hist. de Chcrlcs-Quint, t. V, p. r74.
(E) c.-I,. de Berghes supprima par édit du 24 11sv. 1738, comne abu-

sif, la perccption ou l'octroi d'accenscs, qui incombaient uniquement
atr Drince et au Conseil de la Cité. (CP, liasse Ftrmeté.l



æuvre, cle la forme et tle la nranièrc dout on llratrquart
le lravagc ; des persorures qtti vatluaient ri cettc mission
par ses ordres, ctc. Sa conrpétcuce 1'autorisait à faire des
enquêtes concernant les usurlrations ou les cmpêche-
mcnts sur les chenrins ct lrlaces publiques, les outrages
ou violetrces à l'égard tltt pcrsoutrel attaché à leur en-
tretien, et à infliger les amenrles encourrles de ccs chefs.
Des seutences cle la Fermeté l'otr ue porrvait appclcr à
nul autrc juge ; le condamné était seulcment aclnris à
solliciter devatrt laclite cour urrc <liruinrrtion évcrrtuelle
de la conclamnation.

Il serait erroné cle découvrir une sinécrrrc clarrs la nris-
sion dévolue aux membres de la cour de la lrcrnreté.
D'après la paix de Saint-Jacqucs (1487), c'est cux qui
devaient se préoccuper de.la lrerception <la f i.ntltôt de Ia
fermeté, veiller, par exemple, à ce que les brasseurs ne
se clérobassent point cl'une façon quelconque à la taxe
sur le brâz ('). Ils avaient à relcver llar ôcrit, chaque se-
rnaine et sous la foi du sernlent, torltes les rlépcnses, tous
les ouvrages qu'ils effectuaient < piècc par'yrièce l, cn
quels endroits, les matériaux enrployés, etc. Ils avaient
aussi à rendre hebdomadairenrent un conrpte détaillé <les
recettes, afin qu'à l'expiratiotr rlc I'année, ils prrssent
soumettre publiquement l'état général de leur ges-
tion ( ') .

La compagnie de la Fernreté jouissait, etr effet, de re-
venus distincts cle ccux clc la commrrne. Arrx perceptions
énoncées, il faut ajouter le procluit de la vente des vienx
matériaux cle voirie.

A la longue, le système de gestiotr avait été modifié.
La cour mettait en acljudication la ,r reprisc dcs chaus-
sécs r. Lcs adjuclicataires, qui s'engageaient à entrctenir
le pavé dcs voies en bon état, se voyaient autorisés à
percevoir, en nom et place de la cour de la Fermeté,
quelques menues monnaies de cuivre u sur tons che-
vaux, charges, charettes, sployons (") et chars r. L'en-
treprise du < chausséage l de la cité fut ainsi adjugée
en 164o, à un Léon Xhoge (ou Hogge), au prix de
e,zoo florins liégeois (').

L'an 16.5o, à la suite cles troubles civils qui avaient
sévi sur la cité, le pavé des mes était fort délabré, pour
ne pas clire ruiné. En même temps, les prix des maté-
riaux et de la main-d'cenvre avaient considérablement
haussé. I)ans cette situation, les fermeteurs s'adres-
sèrent au Conseil dc la Cité, et le sollicitèrent cle con-
sentir à rrne légèrc augnrentation des droits de chaus-
séage en faveur cles reltreneu,rs du pavage. Ils désiraient
lcs voir fixer ainsi :

n I'our un chcval chargi., tlorrz.e solz liégeois pour la
voye ; polrr une charette et sploion chargez, rrn aidarrt ;
pol1r un char, deux aidants; pour ceux rlui sont résidant
dans la cité, iranchise et hanlieu ; et quarrt à ceux du tle-
hors ledit banlieu et des estrarrgers, li' clorrble. ,

Le Conseil dc 1a Cité finit par accorder I'augmenta-
tion de droits, sous la réserve de I'agréation du prince(").
Celui-ci dut en approuver d'autres, à la longue, notam-
ment le g novembre t66o, le 14 clécenrbre 1693 et le :4

/r) Depuis le moycn âgc, on lc sait, lcs hrasscurs ne porrvaient
faire partie de la Conuission dc lâ lfermcté, r'\ raison de l,intéret frro-
fessionnel qui aurait pu errtrcr cD jeu. (ROt', s. 1, p. .1.57.)

t2\ (PL, t. ll, D. :;3.
;3t Trairreaux.
ta) Ciltt., DO, 6 norenrl)re 1610.

(5) r\Ca', r. 1619-16.13, f. r5-<
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scptembrc 1716, pour faire face aux besoins sans cesse
grandissants de la réfection de la vorrtc.

Datrs I'exercice de sa mission, la Corrr de Ia fermeté
faisait prerlvc d'une grande rigi<lité, mêne contre le
prince. Iin r7r7, Sébastien llitié, un des ntaîtres cui-
siuiers cle Joseph-Clément de Bavière, était établi en ville
or\ il tenait un restaurant, et deux carrosses qu'il mettait
à la clisposition des clients. I,es fermeteurs exigèrent
porlr châcun de ces carrosses la taxe régulière de six écus
l)ar aD. f,e serviteur du prince, se fondant sur ses at-
tachcs avcc la Cour, et sllr ul1 édit clu 14 décernbre 1693,
déclara n'êtrc pas tenu cle payer. Ilenacé tle poursuite
pour nolr paiement, il recourut au prince Joseph-Clément
de Bavière. Celui-ci insista près dc la commissioll com-
pétente en faveur de son cuisinier. Mais la Fermeté fit
valoir la justesse de I'imposition, ajoutant q!1'(( un
étrangcr lle doit lras jouir de plus dc privilèges que les
bourgeois D. Mitié n'etlt pas plus cle succès ell adres-
sarlt Lrtr recours arl Conseil privé du prince.

La Cité subventionnait la cour de la femreté. Au
XVIII" sièclc, elle lui accorclait annuellement 625 flo-
rins Brabant rt pour la gabelle dcs houilles drr Haut
Thier r. Elle intervenait eucore par des subsi<les dans
des travarrx de pavage spéciaux. Iille mettait à la dis-
position des fcrmeteurs un terrain sur les rives de la
Jlerrse 1lrès tles Croisiers pour y faire ull dépôt <le
pierres et c1e gravier

Nonobstant les faveurs dont on la gratifiait, la caisse
de la cour des Fermeteurs, au nombre de douze
rr maîtres r, finit, clans la seconde moitié du XVIII"
siècle, par l1e lrlus suffire à 1'entretien général <le la
voirie. Telle était la pénurie des ressources - elles s'é1e-
vaieut à 5,ooo florins par an, - tclle était aussi I'ag-
gravation des frais de restauration du pavage, quc les
fermeteurs durent bolner leur tâche à remplir de-ci
de-là les ornières, à ne faire que de faibles réparations.
Ils prévoyaient les conséquences fâcheuses de pareils
agissements.

Le mal apparaissait cl'autant plus accablant rlre le
charroi se faisait de plus en plus actif et que le nornbre
des équipages circulant à travers la ville clevenait très
considérable. Les charretiers orrlinaires payaient leur
quote-part dans la taxe destirrée à la réfection du pavé.
Pour circuler avec un seul cheval, ils <lonnaierlt par
abonnement douze florins Brabant chaque année. Il pa-
rut juste d'obliger les possesseurs de carrosses et autres
voitures de luxe à fournir leur écot. C'cst ce rlue la cour
dc la Fermeté fit ressortir clans un nrémoire inrprimé (').
Elle y concluait à l'établissement, pour un tcrme de
trois ans, rr d'une nouvelle imposition d'un louis d'or
sur toutes les maisons situées dans la capitalc, faubourg
et banlieue, tcuantes équipages dc maltre, soit un ou
lrlusieurs carrosses, deux chevaux or.r clavantage et
sur celles tenant chaises ou cabriolets, la moitié, et une
couronne sur chaque cheval de selle, à lrayer annuelle-
merrt par tous exempts ou non séculiers on menrbres
du clergé r.

Le prince ayant présenté la proposition ii I'assem-
blée en juin r785, obtint I'assentiment cles Etats. La Cité
la vota à son tour le z4 août r7E7 (') et le mandemcnt
exécutoire pamt le 6 septembre suivant (').

1r) -\lr,rroirc lorr.hdrt I'rrlrrt dc dé1r..(.r. da la Fcrtl?lé, t;86
{2) R( ( , r. r;8i-r;&q, f. r75.

\r) CP, Dé0., r. r;;8-r787.
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Grâce à ce renfort pécuniaire, pendant quelque temps
encore, la cour de la Fermeté put avec une nouvelle vi-
gueur se livrer à la restauration cles voies publiques,
mais les événements sociaux qui mirent ull terme au
régime princier, devaient égalernent mettre fi'; à la
cour de la Fermeté (').

II. - Ré€lernentation du Pavage.

Initié à la vie intime cle 1a cour cle la Fermeté, on
n'est point au courant, par cela même, des règ1es qui
présidaient au pavage en notre bonne ville. Sans doute,
cette institution avait uniquement pour but I'appropria-
tion de la voirie communale. Mais l'organisation de ce

service étâit autrement compliquée. La cour de la Fer-
meté n'en formait pas l'unique rouage. Un rôle impor-
tant y était aussi rempli par la Cité, et d'autres inter-
ventions entraient éventuellement en jeu pour faire ma-
nceuvrer I'ensemble du mécanisme.

Effectivernent, la Cour c1e la fermeté n'avait pas pour
obligation de paver toutes les rues de Liége. Ses attri-
butions s'étendaient seulement aux rues de la cité rt orl
les charrettes et les chariots rt peuvent pénétrer. L'admi-
nistration communale, au contraire, êtait tenue aux ré-
fections de pavage cles ponts, des rivages, comme des

rues étroites 1à ot\ le charriage n'était point prati-
cable (').

Il y avait encore 1à matière à conflit. En certaines
rues, des véhicules parvenaient à entrer et sortir pour
desservir uniquement les habitants. On ne pouvait pas

quand même ranger ces rues parmi les voies carrossables.
I,es différends surgirent à diverses reprises. La question
cf interprétation reparaissait encore dans toute son am-
pleur quelques années avant la suppression de la cour
de la Fermeté, à propos de la rue clite maintenant des

Brasseurs. A cette occasion, en 1783, le z7 novembre,
i1 fut décidé à nouveau par les autorités compétentes
que < les petites rues et rivages sont du ressort c1u ma-
gistrat r, c'est-à-dire de la Ville, et leurs pavés à chargd
aussi tle la Ville, de même que ( les ponts, murs et
fossés de la Cité dont les aisements rr, porte le recès,
< lui appartiennent entièrement et peuvent les bourg-
mestres, jurés et Conseil de la Cité en faire le plus grancl
profit (") r.

La solution était, en somme, assez boiteuse. Ainsi le
comprirent la cour c1e la Fermeté et la Ville. Dès l'an-
nêe û86, des négociations s'ouvrirent derechef. Ellcs
aboutirent à une convention qui bouleversait toutc l'éco-
nomie administrative âyant régi l'entretien de la voirie
communale pendant une longue série de siècles. Vu son
importance nous clonnons ici dans son texte intégral,
cette convention qui fut signée le e7 décembre 1787 :

u Sur conférences tenues entre Messieurs 1es députés et
membres de la Fermeté et respectivement rlu Magistrat de
la cité de Liége de I'an q86-rj87, sur celles renouées avec
les députés ef membres susdits, -de même--que Messieurs
les mâgrstrats et conseil de la ville actuellemerlt régerlts
et ensuïte de 1a remise fixée à ce jotrcl'hui, les cléputés des

(l) Le dernier rentâer ot receveut de la cour de la Ferneté est Dieu-
douné-Jacques Sior, né à Liéee 1e r8 aoôt 1774. Il acquit le 5 juillet
t7g2, s! prix de 4,zoo florins, l'offiæ susdit qui lui valait un traite-
ment annuel de 4oo florins

(2) Cettc æuvre inposée à la Ville exigeait de sa pârt de lourds sa-
crifices quand même, En 1698, par exemple, alors qu'clle se tlouvait
sous le coup du terrible bombardcnent de l'an 169r, la Cité tr'en tlé'
pensa pas moins Dlus de r2,5@ florins c pour réparation et exécution
de divcrs Darages !. (BqlLulcc de la cité, de notte collect. ?art.t

(3) RcC, r. r78.j-r78.s, f. r4o v' et suiv.

cleux corps ont, sorrs leur agréation, arrêté et conclu le
présent airangement envisagé iespectivcrtretrt pottr utr bien-
être public et l'avantage des deus caisscs :

ro I,a Fermeté, moyeunant trne sonllne cle z;75 florins
à lui payer la moitié âu dernicr tnars, et l'autrc au clernier
septembre prochain, et ainsi rl'att er an à perpétuité, et
c'ést, au de1à de six cent vingt cinq {lorins âus d'ailleurs
par la Ville, se chargerat au futur, à son enseignement
àccoutumé, de l'entretien et réparations de toutes les par-
ties de pavé daus I'intérierrr dc la cité, qtri sont à ctarge
de la Ville, à Ia réserve de I'intéricur du Grarrd Marché.

Scavoir, tous les ponts, nul excepté, y compris ceux
d'Avroy, d'Amercceur, de Saint-Léonard et Maghin, qui
sont entre deux portes, - c€ dernier jusqu'au Bouque,
hors de la porte, - tous les rivages daus I'iutérieur de la
ville et celui des Croisiers, le pavé sous et entre les portes
de la cité, tous les culs de sacs et ruelles quelconques, tous
les pannelets, qui sont snr les caltdux (') ou aqueducs
souterrains sur les tuyaux qui conduisent 1es eaux des
areines de la cité aux fontaines de la ville, lorsqu'il s'agi-
ra d'onvrir le par,é pour y faire laire quelqrres réparations :

Bien entenrlu, cependant, que, lorsqu'il devra être ouvert
pollr râccolnrnoder les buses ot tuyaux cles fontaines tles
particuliers, ou en placer des neuves, I'ouverture et tépa-
ration du pavé seront faits par les ouvriers pavenrs cle la
Fermeté aux frais <le celui qui exigera telles ouvertures et
réparation.

.> Conditionné aussi que quancl il s'agira de paver sur
les ponts et canaux, l'inspecteur de la Fermeté devra en
avertir le baumeister de la Cité, pour veiller à la conser-
vation cles voûtes et respectivement lorsque le pavé devra
être levé pour faire des réparations aux ponts, cataux et
tuyaux des fontaines, le baumeister devra en prevenir I'ins-
pecteur de la Fermeté qui {era lever 1e pavé et le réparer
comme dit est.

) 2o f,orsqu'il s'agira de construire cles parties de pavé
neuves sur terrains à acquérir au futur par édictales ou
autremelt, pour l'élargissetnent dcs rues, la Fermeté fera
tels ouvrages et la Vil1e sera tenue de rembourser 1a moitié
de ce qu'ils auront coûté, au cas que telle construction
n'excède pas cinq verges, mais dans le cas contraire, le
magistrat sera tenu d'y intervenir pour deux tiers et ld
Fermeté pour l'autre. Conditionlé cependant qu'il a été
convenu que la réparation et construction à faire I'année
prochaine depuis la porte de Sainte-Marguerite jusqu'arr.
pied de la montagne de Hocheporte se fera aux frais com-
urtrns cle rnoitié, de même que 1e coin de la ru.e Neuve (2).

r 30 Qrrand il s'agira, pour I'utilité, aisance et beauté des
rues cle la cité, de changer des ernbouchures des canaux,
comme, par exemple, près de la porte cl'Avroy, au pied
cle la montagne Hocheporte, et auties non prévus, la Ville
sera obligée de laire procéder à tels charrgernents parmi uue
visite préalable des deux corps.

, .I,es cléputés respectils ayant eu relecture des articles
et conclitions du présent arrangement conclu de bonne foi
1- ont souscrit dans la rnaison clu seigneur grancl écolâtre
de Ghisels, chanoine de la très iilustre Cathéilrale, ce vingt
sept clécembre t787. n

Cet arrangement fut ratifié par le Conseil cle la Cité
1e 7 janvier 1788 (").

Il ne pouvait mettre obstaclc à des litiges d'un autre
genre qui s'étaient précédemment élevés entre les deux
corps. Ire dernier contrât n'avait trait qu'aux travaux
de voirie à exécuter à I'intérieur de la Cité. Or, le pa-
vage cles faubourgs n'incombait nullement à la cour
de la Fermeté. A la Cité revenait le droit d'y procédcr
et aussi la charge d'en payer les frais. Conséquence d'un
différend provoqué en l'espèce, une transaction inter-
vint le 30 octobre r7z3, alrtorisant les fermeteurs à fixer
assez avant clans ces faubourgs, leurs postes de lrercep-
tion sur les véhicules, ce qui augmentait considérable-
ment leurs recettes. Ainsi clonc, la Cité permettait à la

PAVAGE DES RLTES

(1) trlgouts.
(2) Rue de Bruxelles.
(3) RCC, r. r78.5-1788, f. z4z v',



Fernreté d'établir un <lroit de 1léage sur cles voies qu'cllc,
Ville, clevait paver à grancls frais. Dans ulre elltrcvue
snbséquente, du r3 selrtcmbrc 1776, les fermeteurs par-
virrrcnt, en ontrc, à faire rcconnaltre par la Cité, que,
rr dans toutes les parties clu llavé clont I'entretien et la
rélraratiorr inconrbent à la cour dc la Fermetê, les hur-
teaux (!) ne peuvent ct ne 1)oruront se lllacer sans leur
autorité, restant, en conséquence, cmprès cle cc qui s'est
pratiqué clans tons les temps ('). l

La Ville et la cour cle la Fermeté n'iutervinrerlt pas
toujours cl'uue façon exclusive darrs les frais dc pavaéie
cles rues de la cité. D'autrcs autorités y participèrent.
Elles ne 1e firent, toutefois, que tlans <les conditions
exceptionnelles. De la sorte en fut-il pour le pavage de
la rue Sainte-Ursule et cle la placc <lu Vieux }Iarché,'qui longeaient le Palais et qui rclevaieut cltt princc. Il
fut corrvenu, au XVIII" sièclc seulemetrt, qrte la cour
clc la Fermeté exécuterait lc travail, nrais que lcs dé-
l)crlses seraient acquittées, un tiers par cette couf, 1111

tiers par la Cité et le clcrnier par le llrincc. Porrr l'entre-
tien de la voie, la Chambre des comptes du prince ct la
Cité paieraient chacunc annrrellement à la cour cle la
Fermcté, ulre sonrme rle 2.5 florins llrabant ("). Le cha-
pitrc Saint-Lambert o11 cetlx cles collégiales contri-
buèrent aussi aux frais de pâvage tyuancl leurs territoires
claustraux étaiellt en jeu ('). Lcs travaux sur la place
tle la République française, qui relevait clu territoire
claustral clc Saint-Lambert, se faisaicnt souvent de
compte à clemi entre la Cité ct lc chapitrc cathé<lral (');
rnais 1;arfois 1e chapitre recourait à d'autres moyens l)our
lc pavage des places dépenclant dc lui. Ainsi imliosait-il
à cette fin des corvées aux localités dont il était le sei-
gneur et maltre. En 1652, il exigea de tous les habitants
de Tilff et de la Bôverie, qui possédaient des bateaux ou
de simples nacellcs, <le les amener chargées des cailloux
tr nécessaires pour le repavement cle la place devant le
bcau portail r de Saint-Lambert. Ceux cle la commune
cl'Alleur devaient arriver avec des charrettcs de cail-
'loux dans le même but. Une amende t1e dix florins cl'or
eiit atteint lcs récalcitrants (o).

I,e régime se manifestait tont autre pour le pavage <1es

rorltes extra-urbaines de la banlieuc, et pour leur entre-
tien. Bien ententlu, I'ouvrage s'effectuait cle commun
accord cntrc lcs Etats et la Cité, lorsque la recette <les

<lroits de tolle on cle barrière se partageait entre ces corps
corrstitués ('). N'importe, du chef cles réparations des
chaussées, la Ville suplrortait de lourds sacrifices. fls
sc chiffraierrt darrs le premier tiers clu XVIII" siècle
l)ar 2a,ooo florirrs anuuellenrent-

frne inspection minutieuse et p(,rioclique cles chaus-
sées au point de vuc du pavage avait êtê orgarrisée par
le Conseil dc la Cité. f'examen général s'opérait tous
lcs trimestrcs par le baumeister ; il avait lieu aussi par
les bourgmestres, les conseillcrs, 1cs greffiers de 1a Cité,
etc. Des abus s'étant révélés à ce suiet, le prince Jean-
Théodorc cle Bavière terrta d'y mettre fin par I'articlc zr
cle son mandement du 8 mars 1753. Le texte cle cet ar-

(1) lbrncs cn picrre.
t2l IbtLl., r. t7;5-t77;, f. 169.

{3) (-F, r. roo, f. :87 \'. - IiC-C,.r. r;9:-r;93, f. 39 r.
(1) .n(-C, r. r78.5-1788, f. r7.j v".
(-r) Collr. DO, r. t?ot-t7o6, f. {6 v" ct 49.
(c) t-rtflr. Prrrl. des Dir., r. r6q9-r6-s3, f. r36 v..
(7) RcL-, t. t75g-t76r, f. zt5.

RET;],EIIENTATION A\CIEN\E 363

ticle laisse facilement deviner en quoi consistaient les
abus :

o I,cs visites des charrssées par lcs ltour:lrncstres, cou-
seillers, greffiers, et tous arrtreis, se lerout 'grail.s et sans
repas ;- et le banrrreister sera obligé <1c visiter"ces charrssées
au rnoins rrne fois tons les trois lnois et sarrs pouvoir exi-
ger aucrlns salaire ou u:po.s1.s (frais, irrdernnilé). ,

Autant cll entporta le vent, d'autant qrlc ce mande-
ment fut retiré I'annéc même. Les années suivantes, con-
tinuait de figurer, dans les comptes de la Cité, une
somme de plus de trois cents florins parfois rr llour clroits
compétents aux bourgmestres et autres qui ont assisté
à la visite des chaussées, co,nnte de coutume, ('). Ce-
lrerrrlant, ctt 1771, des réfections clc pavage ayallt dû être
orclonnées au Thier-à-Liége, le Conseil lui-même affecta
au paiement de la clépense les inclemnités inscrites pour
la rr visite des chaussées rr, inclenrnités qui frrrent effec-
tivetnent supprimées cette année-là.

La suppression provenait de l'état nrisérable clcs fi-
rlarlces comrnunales. Pour les relcver ct pernrettre à la
Ville de rcstaurer sérieusement la ltartie cle la voirie clont
I'entretien la concernait, Velbruck, sur la ltroposition du
Conseil de la Cité, approuva le z7 avrll t774 un projet
cle rcctification des droits alilrelés rr l.loicls cle la ville r et
un autre créant un véritable octroi ('). Celui-ci consis-
tait cn ulr nouveau péage d'entrée et de sortie aux lrortes
rle la ville sur les denrées, les marchandiscs, les voitures
et les chevaux. Son produit devait être versé dans une
caisse spéciale et emltlol-é exclusivement (( aux rêpara-
tions les plus urgentes et nécessaires, nommément cles
ponts et particulièrement du pont des Arches, des boule-
vards, des murs, cles murailles d'eau, cles remparts, etc.))

L'Iitat primaire et I'Etat noblc, clont les membres
jouissaient de sérieuses exemptions en matière d'impôts,
refusèrent de se soumettre à ceux qu'on venait d'établir
en faveur cle la Cité, pour la raison que les taxes déro-
geaient à leurs privilèges. Le prince, désireux d'aplanir
ces difficrrltés et d'introduire insensiblement 1'égalité
dalrs la distribution des charges fiscales, eut recours à
la voie des conférences, mais inutilement. Ses efforts
échouèrerrt rlevaut la persistance des classes ltrivilégiées.
Lc litige fut porté jusque devant un cles tribunaux su-
prênres de I'Empire. Le zo février 1775, lc Conseil au-
lique cassant les édits du prince des z7 avril et rz juillet
t774 lui ordonna de remettre le tout sur l'ancien pied
ct lc conclamna même à réparer tous dommages.

Le haut tribunal appul-ait princilralement sa sentence
sur cc que, cl'après lui, I'entretien des rues dans la ville
de l,iége ne se trouvait pas à la charge clu magistrat,
mais à celle de la caisse publique appelée rr Fermeté l
qui avait ses revenus spéciaux. On sait ce qu'il en était
cn réalité.

Sur avis du Conseil prir'é, le Conseil de la Cité, le z4
fiats r7ZS, fit suspendre le péage anx portes de la ville
et rétablit le poids public clans les corrclitions all-
ciennes ("). \éanmoins, le prince, soutenu par I'auto-
rité communale, interjeta appel du jugement de la cour
impériale. Ce fut vainement. Le z4 mai 1776, il se vit
condamné à -'* donner rr ltleine et cntière parition ,,.

Dans cette situation, le Conseil cle la Cité et le prirrce,

(r) RCC, r. r;55-r7.;ti, f. :5r.
(!) -Ibid., r. r;;1-t;î1, t. 15 v" ; r. t;;1-r7ji, f. 2S, 6r. - R()t,, s. 3, t. II,

lt.121.
(3) RCC, r. \îJ-tjjS, f. :60 v".
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tout err respectant I'exemption clcs noblcs, du clcrgé pri-
maire et du clergé secondaire quant aux nouveattx int-
pôts, maintilrrellt ceux-ci pour les autres classes clc ci-
toyens comnre il est dit plus haut (') . Faut-il ajouter
que, si ces clroits formaient une entrave pour le com-
mercc local, la caisse communale ne se remplit guère,
puisque quelqucs années plus tarcl, la Ville, clans f im-
possibilité cl'aider pécuniairement la Fermeté, clut re-
courir à cle nouvclles taxations, à f impôt sur les car-
rosses. llais toutes ces transformations fiscales et
aclministratives clevaient avoir une existence fugitive ;
elles allaient se dissiper avec 1e régime princier.

IIL - Conditions matérielles des travaux de pavagie.

A. - A r,'rNtÉnrElrR DE r,A vrr,I,E.

Nous avons signalé le mérite cles auciens llaveurs lié-
gcois dont la renommée s'étâit étendue en Allcmagne
notamment. C'est parce qu'ils jouissaient là tl'une répu-
tation justement conquise que 1es chefs cles grancles cités
alleman<les s'instruisaient près de nos magistrats corn-
munaux sur les procédés usités à Liége en la matière.
Ainsi aux archives communales de Cologne, darts le
fonds intitulê : KôIn und das Reich, se trouve un docu-
ment curieux à cet égarcl ('). En 1657, le magistrat c1e

Cologne voulant s'inspirer de ce qui se pratiquait chez
nous en fait de pavâge, adressa un questionnaire aux
bourgmestres cle Liége. I,es réponscs offrant beaucoup
d'intérêt à divers points de vue, quant à l'époque sur-
tout, nous croyons devoir reproduire ici dans sa teneur,
la pièce vieille de plus de deux siècles et clemi :

o L'oN a ExvovÉ: LEs ART IcLES suI\;ANl's A LIi:cI.: PouR
Av()rR uNE nÉcr,anRtroN E'r nÉ:poxsn r-A r)Essus.

L'ott souhaite dc satoir
ro Conlbien quc I'on Paye Par jour ù un fa';t'ur, I>ristur,

spinseur, batteur de dant.c, ntattotr'.'rîcr rir's fat'ctrr.s.
RÉpcrNsr. - Argent cle l,iége (3): francs, c.scolitts, sotts,

liarcl s .

z cscalins lottt utt lranc ( ).
.rO SOilS: trtt CsCalirt.
Ouarrd les flatturs traitaillcttt. pour lcs borrrgcoi.s, ils ortt

trois csc,alins rt las ntanoutrit'rs dcux t'scolitt-s : tttais quand
ils tratailletrt pour Ia I;ermctt publiqut, ils ottt t,îttgt
tlctrx sous (5) et tlenti ct les tnartout,ricrs -sci:c -sott.s. - Brtt-
teurs Llt dAnteS et ntatt1tt.t,riCrS -sOlrf rtgOrrr- : qudut orr.r: -sf irr-
seurs, cclo défcnd dt ln carrièrc tt dc Io -gro.s.scrr dr'.s
pierrcs.

zo Corrr.bictr Llttc I'ott l>aye ù ccs {c?rs ltar accord, .scot'oir
pour tnille l>it'rrt's à cottdition dc la grandear dc troi-s .irr.s-
qu'à six, et dr: six jusqu'ù huit pt'tuct's, bîut ttcctttttutodécs
et é galisées ; ntais ort reut .sci'oir cornbi ctt I'cntrt'l'trettcur
tlcs patés dotnrc aur szrsditc-ç gc?l-s o?{ trataillcurs, ct htts
le l>rix que I'uttrcfren.cur rcçoit otr du Prirtct', tttt tJr'.s

Etats, ott dtt nmgistrat?
RÉ:poNsn. - Dt'l>uis trois jusqu'à six pouct:s, l'on ltatt

à l>cu près zq lrancs pour tn.ille pit,rrcs t\ cortditittrr, lrnais
il tt'y a pas d'cntrtprertctr l>our entretcnir Ie patë à Liégc,
c'est la Fermeté nt.ênt.e, un. tribunal particuli.er tléfuté à cet
cflet ltour ai:oir soitt dtt. fat,(.

(r) DARIS, Hist, (t724-t852), t. l, tr. 342.
(2) Ce document a été publié par M. NI. Iluisman, BIAL, t

p.:8o.
(3) Nc sont cités dans le (locument que quclques-[ncs dcs

en rrsage à I,iége ; elles étaient nombreuses ct très variées.
était Dhrs fréquemmcnt usité que le lranc.

(a) Réellement un fr. zo c. de notre monnaie décimale.

XXYIII,

monnaies
I,e llorirL

(s) I.c so! otr lrot.tr de l-iége valait six centimes environ de notre
monnaic, abstraction faite du pouvoir acquisitif, etc.

DES RTIES

qo Cotnbictr qu'ort dttnne far accord. four fd',,cr uu( ^,ttrge
tlc terrain, c.'est-ù-dirc urrc l>lacc Llc tb pieLls cn quttrrés ow
rlc 256 l>ie ds en tout., ! cottr.l>ris lner lc tit'ux ptt'té ?

RÉp<iNst:. - Ci-dnant, quatrtl Itt Fcrmcté laisoit !>arcrpar t,t'rgc, cllc dortrr.ttit scpt c-scalin-s f ar '',)cre(

4o.Si lc frittcc ou /cs F,iat-s lLturnisst:ttt Irs ittstruntcnts
ott si c'cst I'etttreprcnettr ttu lcs tralaillturs nr,ô,nr;'s rlui
doi't,crtt 1' fourùoir, ct s'ils doi'Lant aussi lairc iairc les ri-
farations dc-sdrfs itrst.runtents, l t' l.out. s' cttt.LtntI. des !>icrrcs
Ii.i,récs à la flacc où. elles doi,^ntt ttre enl>Io1,ées et non des
picrrcs à Ia carrière?

RÉ:poxsr.:. -A Liége, la Fennct( lournit les ustensilcs ou
instruntt:rtts néc c ssairc s à paaer.

Au raste, persoltnc nc Peut tl.onncr ces inlorntLttitnts au
justc; cela t|épctul d.u grcz ou tlc Ia dureté de Ia l>icrrc, ott
de Ia t'atigue que lt, tratail demande selon la diflértnce tlu
l'tays et du rtarchf t\ laire aitec les entrel>reneurs, Ia lonnetlts iltstruntcnts étant autre tJans un pays qtrc tlans 7tn
autrc, sclott la ttaturt du terraitr, ou l>ierrcux ou sablon-
neux, lc frix du t'cr ajoutant ttu dintinuant, la talcur rles
i.nstruntcnts; et Pour jugcr dcs instruntL'trts dc Liéc'c, iI
laudrait atoir tu .o1n.nt( i/s sorrl laits. >

Nous pouvons fournir cles renseignenrents plus cxpli-
cites sur les conditions dans lesquelles s'effectuait le
pavage à Liége à ces temps éloignés.

I1 y avait deux cslrèces de pavage. Dans I'une on se
servait cle gros pavés de grès. Elle avait pour destina-
tions 1es rues à charroi continu, les rucs principales.
Dans l'autre genre de pavage on employait de gros cail-
loux au lieu de pavés, et tlu firr gravier. Ce système, pra-
tiqué encore pour le pavement de partics <le trottoirs en
certains villages, demeurait de règle à Liégc au XVIII"
siècle. L'ingénieur liégeois Carron en faisait ressortir la
valeur ctt r74g: u Dans les villes r, écrivait-il, u cn bat-
tant les terres, on perlt paver avec des petits câilloux.
C'est ainsi que la ville de lyon est pavée, et bien cl'arrtres
qui sont pavées avec cles cailloux, qui ne sont pas l)lus
gros que le poing ; et cela <lure éternellcment. I1 est
vrai que les pavés ne sont pas tout ei fait si doux pour
les voyageurs ('). l

A I,iége, ce pavage durait rl'autant plus qu'on y avait
recours seulemcllt pour les rues non carrossables.

En la seconcle moitié du XVII" siècle, la cour cle la
Fermeté procéclait elle-mênre à la nomination d'un li-
rrancier pcrlrétuel et cl'urr nmître ltaleur. Ces offices se

transmettaicnt d'orclinaire cle père en fils. Mais la nc-
minatiou se faisait solennellcment, les titulâires rece-
vaient, avec.leur commissior.r, les règles écrites aux-
quelles ils devaier.rt se soumettrc et qui variaient souvent.

De par son titre, le <r maîtrc paveur de la fermeté r,

jouissait <1'un véritable monopole. Défense était faite
rr à totts, de paver sans sa permission et volonté r. En
revanche, i1 lui était interdit d'entreprendre un travail
quelconque en clehors cle la Cité, sans l'atttorisatiou ex-
presse de la Cour.

Il avait pour obligatiou cle se trouver chaque jour ou-
vrable, lc matin et l'après-micli sur le lieu clu travail,'
afin dc veiller à ce que ses ouvriers âccomplissent leur
tâche soigneusernellt, de 1ac1uelle, atl surplus, il était
responsal)le. Pour chaque verge de pavé qu'il posait,
le maître avait droit à une indemnité de 3 florins ro pa-
tars. I1 s'agissait là clu pavement ordinaire. Exccption
était faite pour les travaux clc réfection cn Pierreuse à

cause des difficultés d'accès dc cette voie. En semblable
éventualité, le maître paveur n'était plus payé à la pièce,

lrl L'ort dc bicn bâtir, I,iége, B, Collctte, t749, p.8,-
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nrais il touchait un salaire journalier cle z5 patars Bra-
bant. Il fallait, en ce cas ellcore, qu'il tînt note de
toutes les fournitures que nécessitait le travail et de
I'avancement de l'ouvrage. La Cour contrôlait son état
avcc celui de l'huissier, de I'iuspecteur plutôt, c1e la
F'ernreté.

Nous avons mis la maiu sur le tcxte du tliltlôme de
maître pavcur de la Fermcté, délivré le 3o octobre 167r,
à Lambert Verclin, lequel succéclait clans ce poste à son
père, Philippc Verdin. C'est vraiscmblablement la seule
pièce du genre qui soit parvcnue jusqu'à tlotls. Vtt f in-
térêt qu'elle présente, nous crovolts clevoir la repro-
duire :

' CorrttrssloN DE \tÂI'l'RF: PA\:I.:uR Irr; t,rr ClrÉ.
< Nozrs /cs rrraîlrc.s ltrnrctturs élcus tant dc la cat.h'étlralc

(luc sL'coildairt de Liégc tt dc lltM. lts 7)ourguctnaistrts et
Conseil tlt Ia Cité,lt jour Saint-Ilubt'rt Llc I'atr tô7o, linis'
sant I'an t67r, sca';oir /aisorrs ù tous t't trtt cltdctut que
maître Philipl>e I-t'rdin, uotre pa'icur scrttrctùô aiant ra-
1)osl darr-s ros rn.oin.s sort oflice d.c rnaître ltaitcur suiuant sa
rt,quêta fréstntée tt al>ostilléc Ia titt.gt-dcuxièntt: octobre
tlc I'an i67t, rtous conliant dans la f>rcudhontit't:xJ>é.rience
t'l riilligcrrce dt, Lantbt'rt 1'crdin .sol /ils, cafablc iour cxcr-
ctr lt tlit oflicc tlc ntaîtrt', la'\' rrl'ort.s cottléré cotttrrte far
tt'ttt'cttnférorr-s Ic drii ofiica dc nmîtrr: ltateur dc notre Fer-
mt:té four l'ij:crcer tt tlas(rt,ir fitlcllcm.t'ttt,le t.tttir ct Pos-
.stjtlt'r r/c rtr.ttts ct loirt' t.out L'.1' at tl,e quant qu'à telle
o.fficr'dt ntaître l>attcur appartit'nt tt fcut affartutir, aux
rlroit.s, .a.gcs, frolits ct éutolutnttts tluc lt'dit Philil>pe l/cr-
tiirt, srrrt ltïrc, a"Ltoit. t't luy appartenoit, ù cortdition. qu'il
.scrd falu t't tle'.,era iltrt totts les Tortrs tttnt a';ant t1u'afràs
rtritli, L't lorstlu'i.l .saro 'tlCcr'-s-sd irc, sur lcs outrag(s Ptt-
hlicrT.s dc.s tli.ts maîtres lenneteurs : et aura soinp part.iclt-
lit'r que st's scrlilcrrs subalter'ncs à lLtd.itt.e lcntr.cté leront
un bott at l'tcrtinent ou1)rage du chaussage d'icellc, ù feine
d'en cstrc r(s|oltsable s'il se treutc dc ntancque à I'ensei-
gttcrttcrtt dt'ttotrt court: ct quc, lorsquc I'ott. t,itndra ù tra-
't'ailler cn. Picrt'usc, iI sL,t:orttutt(,ra Pour chastl'uc journée,
d.c tirtgt-cinqz lattars brabant, e1t ttlwlrt la contrctaillc cott-
lrc /c /rai.s.sicr LI.e ttotre lerntcté. r:t ti.e. tous liitrcntcnts de
gr'è'ucs, fierres cf sab/c.s que I'ott. cmfloicra cn dit l,icrcusc
ltour r.'rr lai.rc litlèlc rol>ort à ltous ou à notrt:. rnaiL'ur, tenant
rtottc pertint'nte tlc iour tn jour dcs or?rog.'s qut' I'on be-
-s()ig,rcrd audit Piercust', L'n c()nlrot,tant sa toille contrc celle
dc ttotrt dit htrissier pour ître icclles raportécs ct rentises
cri lrrrirrs rl.tt llot,rtt ,tleJt(1.r, rcnticr ct, grefiier alin lairc les
fat'nnt:nts rn colllol;tité dcs dittcs tàitt'és et'contretaille.
Et llour lt'.s -.,crgr'.s tlue I.'on t.rataillcra aillturs l>antty la
cité de Lié,7e, iI aura l>our chascurtc d'iccllcs trois ll6rinsdix fattLtrs sans ltouz'oir cxigt,r dattotr.tagt dt,nttus et de
rtotre tlit rcnthitr, aiant là t1tême passé Ie se rmcnt cn ltos
ttttritts tl'tttcontflir et obst'raer lc l'trt'uti.s tlans toirs sd.s

foitrts. Conditiottné touttelois que si le susd.it Maître Lant-
btrt, four','u de notrt'ditte ofiicc i'cttoit ù ur.lttrir ai,ant
.sor /rizc, tltrc Dicu 1tL'lt:uille, etr, t.tllc f-tôntnr.cnt le d.it
l'ltilippc ct>rttittucra ledit ofiict TusrTrrcs t) sc rr.orl, ct que
/rr1, rli'rlr-s ttt'cttrtlé l)our t.ûus(,s à llotl.s ntott";antc. Ayànt
t)rd()1tné à Dcnis'l'onrbeur, notrc conlrer, tlc tlt'ftschir la
frcsentt'. cttnrntissiott four Ic contest. qu'il y,tt l>resente-
ment à raison de I'ollice d.u grefliu. ()rdonnant partout
c'f à f,oa-s ct tu chtctttr dc reconnoil.ra lcdit Lotu.bert Ver-
tlin four ntaltre Pa'.ttur strnt.enté dc ccttc cité tIc Licge,
lrant:histt tt banli.tut,, d'.:cc dtflcnctr ù torrs dt nt pa:.tcr
.so?rs sd pcrntissiort ct z'olonté.

n Donnë dans Ia Cité, au lieux de notre consistoire tenu
dans la cottr dc I'Ot'licialle du chal>itrc dc Saint-Lautbcrt
sur as.sentblle laite à cet eflect sl>eciallemettt Ic dit -oingt-
deuxième octobre nrillt six cent sclttantc u.rt. >

< Le trengtième octobrt attno dit i67t,lc dit maltrc Lant-
bcrt l;crdùt of fassé Ic sernt.cttt atcotttttnté colrnna dessas
tn présencc tle la court assonb/dt' au litux accotttumé et
l'trom.is dc s'acqui.t.ter conlornténtelt à sa ditta co.trtntissiort
tt de point sortir hors cettc cité |tour cntreprendrc aucun
tra';aille ct out'Lrrages sans ptrntission exprèi ile Ia Court.

Par extrait du legistre de la court de la Ferrneté,
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Plus inrportallt était lc poste cle ,r livraltcicr de la
Fermeté r. A lui revenait le privilège cle fonrnir tous
les pavés et autres matériaux uécessaires. Comme paie-
nrent, il avait droit à 9 florins 3 ljâtars Brabant par
verge, de la<1uelle somme il fallait déduire lc prix de 1a

main-d'ceuvre du maltre paveur et de ses ouvriers ; etc.
I1 ne lui restait qu'une somme cle 4 florins ro pâtars'
somme très minime au fond.

Afin que les ouvriers ne chômassent pas, le livrancier
faisait décharger sur lcs lieux du travail, dcux ou trois
jours à 1'avance, tous les matériaux indispensables' De
même, trois jours au plus après I'achèvement clu pavage,
il devait procéder à I'enlèvement des terres et débris
cle pierre, de façon à rendre le chemin complètement
libre.

I1 nous a été dolné tle retrouvcr aussi le texte de la
norniuatiou de fournisseur des pavés de la cour c1e la
Fermeté, faite le ro juillet 1694, en faveur cle Claude-
Charles Delize. Nous reproduisons les conclitions accom-

l)âgnant I'acte de nomination ('):

. ( S'cttsui't,t'ttt lt's cottilitiolts
, Les seigtteurs rrraîtres fermeteurs du clergé primaire

et secontlaiie et les Saize Chambres tle la Cité <le Liége
voulants disposer de I'ofiice tltr livrertr tles tnatériaux de
la fermeté r'acquante par la tnort rle leu Jeal l)elize -cy
clevant pourvu de la corutnissiotr dtrdit olTice proposent les
points èt cortditions strivalrtes pour celrry qui etr sera
pourvu.

r Premier qu'il livrera ou lera livrer sur les oul'rages
publiques des-bons pasturaux (2) et grettes (3) dans toutes
les gràncles mes à charriages colttinue.ls d'icelle patmy
le pfix orrlinaire et accouturné.

r Scavoir neuf floritrs trois pattars llrabant porrr chaque
verge y contprise la main tl'ceuvre de notre maître paveur
sermerité et cle ses ouvriers.

r l{ors clesquelles il y a quatre floritrs-cinque pattars y
cornpris sa biérre et le iésidri suivattt auclit liirerri' cles rna-
tériaïx en <lorrnant pour chacque I'erge. six pattars à lotre
huissier et un pattar au mesurèur irnrnédiatement apri's les
cornptes rendrrs.

r Que lorsqu'il convicntlra tle paver avec cles cailloux
tlans-les rues^où i1 n'y a pas de ctarriage continuel, il li-
vrera et fera livrer quanf et quatrt des bons cailloux et
bormes greves au contenternent de 1a Fermeté.

r Que lorsqu'il sera ortlouné de travailler, le clit, liv.reur
sera'bbligé rie Ïaire charr:ier, sur les ourraples tlestinés,
rluelques 

-voves de pierres et greves utr jour ou tleux au-
riaraiant afin oue nos uavettrs tte sovent retarrlés dans
T'exercice cle leirrs orrurâges ; à chargê et corrtlitiorr que
uos dits palerlrs deverottt cntreprctttlre lesdits ouvrages
ordonrrés Sans désister, ne soit poirr I'ilrjure de tems et ré-
paratiorr des chaussages cle Pierrcusc et des ponts cle soy
privilégiés.

> Que trois jours a1-rrùs lesclits orrvrages achevés, il de-
r,era laire dspoTter (n)- et charier les pieires et ordures qui
se trorrverotrt jettés du costé clestlits ollvrages, afin que de
cc il r'y a1't aucunne plainte des bourgeors là où oll aura
travaillé.

r Que le charriage et livrernent des pierres et grer-es
avec asportetnent dèsdites orclures se delera faire indifié-

i:ïtî."O, 
parlny toute la cité que dessus excepté pour Pie-

r Que leilit livreur rles rnatériaux devera avertir notre
huissier de tems en tents, afin qrr'il a1-t soin de faire tirer
tles bons pastrrtaux etrs grartr.les rues et passa.qes publiques
et continrrels et en avertir latlite Ferrneté.

(t) Ce docunlcnt ainsi
aux AE.

(j) Paçés cn grès.
(r) Gravier.

la t lrarge rlc rrrcilrc D(l7'eur de ({) EmDorter.par lc prince le :g juillet. (CP,
( r ) En juillct r74.5, la Cité srrDlrriua

t4 Tilla ct ccttc suppression fut agréée
lrr'1,., r .39, f. 22 v".\

qrrc la eommission dc Eaitre lialrur, rcposent
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r Touts lesquels points et articles se deveront ponctrrel--
lement obserrtr par nostre dit livreur des rnatériaux à
oeine. au cas de-clefiaut ou de rrotr observation cficeux,
ile poirvoir procéder à la privatiorr dtrdit office après- quel-
ques monitions ou ordonirances tlesdits seigttetlrs ferrtte-
tèrrrs au sujet <les plaintes qui pottrrotrt sttn'ettir se sotls-
mettant a léurs cen,sure et jugement au regartl du pennis,
renonçaut par serment la même prêté.

Par ortlotnutrcc, etc.

B. - Potrn LEs poNTS, LES FArrBouRGs, ETC.

Les règles de pavage que nous venons d'esquisser nc
concernaient que les travaux opérés à I'intérieur cle la
ville, lesquels dépendaient de 1a Cour de la fermeté. De
tout autre façon agissait le Conseil cle la Cité pour les
ponts, les faubourgs et les autres rr chaussées l dont le
pavage lui incombait. Le plus souvent, il avait recours
à la voie de I'adjudication, comme I'exigeait d'ailleurs
la coutume liégeoise, pour les ouvrages sérieux. De la
sorte procéda-t-il en 1738 pour I'entreprise du pavage
du faubourg Sainte-Walburge ('); en 1753, pour la ré-
fection du pont cl'Ile (') ; e\t 1745, pour la réparation et
I'entretien des faubourgs Saint-Laurent et Saint-
Gilles ("); pendant un terme de neuf années.

A chacune cles adjudications semblables, était dressé,
sous forme de brochure, un cahier des charges et con-
ditions particulières imposées à I'entrepreneur. De nos
jours, la plupart cles grandes administrations publiques
possèdent, en outre, un cahier général des charges des
travaux. Il en existait à fiége au XVIII" siècle. Nous
en possédons un dont le Conseil de la Cité ordonna I'im-
pression le 8 mai ry6g. Il a pour titre : Conditions géné-
rales pour Ie rendage de tous les battés des fauxbourgs,
chaussées et barrières app,artenantes à la Cité. n compte
une quarantaine d'articles. On doit bien reconnaltre que,
pour le temps, ce document est excellemment rédigé.
L'rt obtenteur r de I'entreprise jouissait < des revenus
des droits n qui se percevaient à la barrière dont il était
le < repreneur )), moyennant paiement du prix c1e I'ad-
judication. Il devait mettre en bon état d'entretien les
rt pavés, ponts, terre-pleins, aqueducs, canaLlx, maisons
cle tolle, fossés, barrières et toutes branches (de che-
mins) ou amorces aboutissantes à la partie cle la chaus-
sée r lui remise. Le prenait-on en défaut de retard daus
les travaux, une amende de 5oo fl. le rappelait au res-
pect de ses clevoirs.

C'est lui naturellement qui avait à payer les ouvriers
et manouvriers qu'il mettait en cetlvre. Penclant l'hiver
il formait des magasins cle pavés au total de 4,ooo ré-
partis en clivers enclroits. Ces pierres clevaient être de
bon grès, d'une carrière agréée par la Cité, et avoir
< quatre pouces au moins de tête bien unie, six à sept
pouces de queue et au moins trois pouces d'assise l. Il
y avait interdiction d'employer des tt pierrcs taillées en

tête de mouton r. Uue amende d'un écu ett atteint l'cn-
trepreneur pour chaque pavé pareil qui aurait été dé-
couvert. Tandis que l'on exigeait, pour les pierres <le

bordure, rt huit pouces cle tête en quarré et cinq à six
pouces d'assise r, celles de la rr collière clu milieu rr de
la route, c'est-à-dire cle la rigole, devaient avoir scpt
pouces de queue.

D'après un autre article, rr I'entrepreneur lle D pou-
vait < faire rentrer aucune vieille pierre dans le pavé, si
elle n'a six pouces de queue et quatre à cirrq poqces au
moins sur la tête et jugée bonne, à peinc de 5 florins
d'amende pour chaque pierre qui n'aura pas les dites
dimcnsions r ('). Au surplus, s'il était convaincu d'avoir
employé des pavés de moinclre qualité ou ( sur le plat r,
il encourait une amencle de 3 florins cl'or ; il avait en
outre, pour obligation de défaire la partie de route ainsi
construite et de la renonveler en bonne et due forme à
ses frais.

Quant aux pavés cle rebut, rien n'empêchait I'entre-
preneur cle les vendre à son profit. Toutefois, il fallait
qu'il les flt disparaltre dans la huitaine s'il ne voulait les
voir coufisquer cn faveur de la Cité. Le millier de bons
pavés coûtait seulement cle zr à zz francs.

Le sol qui recevait ces pavés n'était point préparé par-
tout de la même façon. Ën pleine campag'ne, les pierres
reposaient sur unc couche dc sable cle quatre pouces
d'épaisseur ; dans les faubourgs, comme dans la cité, le
sable se trouvait remplacé par du gravier. Le pavage,
après sa confection, recevait une couche de même ma-
tière cle six pouces parfois, cc qui provoqua maintes ré-
clamations à Liége cle la part c1e I'entrepreneur c1u

nettoiement (').
Tout était réellement prévu pour faire du service du

pavage une entreprise honnête, loyale et intelligemment
conçue. Quatre fois l'an, l'adjudicataire avait à produire
une attestation clu baumeister de la Cité que les condi-
tions du cahier des charges avaient été ponctuellement
observées. De plus, avant la fin de son entreprise, il cle-

vait prouver que le tout était remis en parfait état. Pour
plus cle garantie, on lui retenait le paiement de la der-
nière année, lequel n'était liquidé qu'après une nou-
velle visite en règle de la route et après avoir acquis la
certitucle que la situation de celle-ci ne laissait rien à
désirer.

Enfin, avant d'abanclonner son entreprise, I'adjudica-
taire eucluisait de cleux couches de couleur bleue à l'huile
ru les barrières, portes, châssis, volets, cartouches, etc. r,
car alors les barrières n'existaient pas seulement de nom.

Passaient librement à ces barrières les couseillers ou
autres agerlts de la Cité, t les princes, ambassadeurs ou
envoyés, avec leurs domestiques, bagages et équipages,
les domestiques r clu prince portant sa livrée, les corps
de troupes. Etaient aussi exempts ( tous 1es habitants
de ce pays qui se serviront des chaussées cn menant ou
ramenant tout ce qui sert à la culture ou engrais des
terres du pays de Liége, comme cendres, fumiers, pailles,
marle, chaux et tous les fruits de leur récolte, à I'excep-
tion cles livrements des grains ou ceux qui entrent en
commerce )).

IV. - Sous les régimes français et hollandais.

Nous I'avons dit, la République française et le ré-
gime impérial qui lui succéda maintinrent pleinement
les clroits de barrière existants, les multiplièrent même.
S'ils ne les introduisirent pas clans la cité, ils y substi-
tuèrent les droits d'octroi, péage beaucoup plus lourcl
et plus étendu. Néanmoins, on a pu s'en rendre compte

(r) Les dimensions des païés variaient rrarfois d'une adjudication À

I'autre au xvIII' siècle.
(2) RCC, r. r7.so, f. r7r v".

( r ) RCC, r. r73-s-r738.

(21 Ibid., r. r753-17.q.5, f. So, 79.

(3) Placard intitulé : Conditions Daûiculières Oour la chaussée de
Saiflt-Laurent deDuis ta borte d'e Saint-Martin.,. ct cn descertdartt ld chaus'
séc Sttittt-Gilles jusqu'ù tt Jdltsse borte. - RCC, 6 aofit r745.
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dar:s les chapitres précédents, jamais à aucunc époque,
1es voies publiques, le pavé des rues ne furent laissés
dans un état de dégradation, dans un abandon aussi
complet.

Dès le 17 lrimaire an. IV (8 novembre r79S) , la mttni-
cipalité de Liége, manquant dcs ressources nécessaires,
signalait à I'Administration cl'arrondissement le <1é1a-

trrement des rues, même les plus ceutrales, afin tl'ol-rte-
nir son intervention pécuniai.re ou en nature. L'Admi-
nistration d'arrondissement, sur le rapport de Léonarcl
Defrance, s'empressa d'autoriser la commune à tirer du
magasin général du rivage des Croisiers quinze mille
pavés de sept pouces. I1 en eût fallu cent fois plus. Pour
comble d'ennui, les ouvriers cle la ville n'étant plus
payés, n'obtenant même plus la ration militaire comme
salaire, se refusaient à travailler, de sorte que, loin d'être
améliorée, la situation de la voirie empirait chaque
jour (') .

Tcllc était la condition cles chemins, à l'aube du XIX"
sièclc, que, clatrs une pétition adressée au préfet cle

1'C)urthe, les camionneurs et autres voituriers faisaient
cette déclaration catégorique :

< Les rouliers soussignés, partie laisarrte pour tous ceux
cle la ville de I,iége, ont 1'horrneur cle'r'ous représenter qu'ils
se verront lorcés c1e venclre leurs voitures et chevaux, si
vous rre claignez îaire quelqrre chose elt leur {aveur. Il est
de toute impossibilité >, ajorrtaierrt-ils, n de pouvoir, avec
six chevaux, traîner un chariot char.qé à travers la vi1le
et le faubourg. >

Il en fallait quatre pour conduire un camion vide.

Quelques réparations furent faites à la voirie sous le
g'ouvernement impérial ('); mais le pavé ne fut amélioré
plus ou moins que durant la période hollandaise.

V - Depuis I'indépendanc,e nationale, - Trottoirs.
Asphaltage.

Lc progrès clans l'état de la voirie à Liége se marii-
festa bien davantage lorsque 1a Belgique eut proclamé ct
affermi son indépendance nationale. Presque partout,
le pavage fut fait et entretenu avec méthode et régula-
rité, mais à des prix très élcvés (").

Pcu après f instauration de ce nouveau régime fut in-
trocluit à Liége une innovation dont le piéton ressentit
un profond bien-êtrc et une grande sécurité. I1 s'agit rle
1'r construction des troittoirs. Auparavant, au XlXo
sièclc urême, la voie sc composait d'un seul et utriqrre
pavagc. A l'origine, au milieu de ce pavé avait été jetée
1a rigole nommée vulgairement colliere. Quantl elle se

dédoubla, le pavé continuait à s'étenclre sur toute la
largcur cle la rue, en maints enclroits. Dans cï'autres,
existaient cles accotemellts que le peuple appelait d.èyes.

Ils formaient des terre-plcins ; tels les accotements <le

nos grancl'routes et cle quelques parties des rares voies
urbaines non encore pourvues entièrement de trottoirs.
Véhicules et passants évoluaient pêle-mêle à leurs ris-
ques et périls sur la ligne pavée.

1r; oès lc 23 lructidor an II lq seDtcmbre 1794) la municipalité répu-
blicaine avait révoqrté !c barrmeistcr Drion ct nommé insDecterrr Dro-
visoire des traraux publics le citoyen ldatte.

(2) On palait alors ir l'cntrcprenellr .i fr. par mètre carré <1e pavage.
(3) Le prix du pavage cst maintenant en moyenne de 45 fr. le mètrc

carré. ll ét;rit tle dix sculement immédiatcncnt âvant la gucrrc r9r'l'
r9r8.

I,es trottoirs ne firent leur apparition à I,iége que vers
1836. A coup str, les Romains avaient connu les trot-
toirs, et même à Pompéi on peut eltcore constater qu'ils
étaient d'un pied et demi au-dessus clu niveau de la voie
carrossable. Mais ils étaient fort étroits, comme les fas-
selles que présentèrent plusieurs ponts de Liége, dès lc
moyen âge.

Quoi qu'il en soit, en r8rg seulement, le Conseil com-
munal fixa, pour la première fois, dans son règlement
sur les bâtisses toutes les conditions relatives à l'aligne-
ment cles trottoirs, à leur largeur, à leur hauteur, à leur
pente et à leur genre de construction. Ils furent formés
clans le principe et pendant lor.rgtemps de clalles d'amples
climensions qui, par leur poli, produit par I'usure, mul-
tipliaient singulièrement les chutes, et1 temps de neige,
de gelée, voire de pluie. Depuis r87o, on les a rempla-
cées par de lretits pavés cubiques, sauf à la bordure et
exceptionnellement par de 1'asphalte. Quelques particu-
liers autorisés par la Ville 1- ont même substitué <les
mosaïques-réclames (').

I,e règlement sur les trottoirs, revisé une première fois
en 1859, l'a êté une seconde fois le zg avril rgoT et rlne
troisième fois le 7 décembre rqoS.

Le pavage des voies carrossables à son tour a été l'ob-
jet de modifications sans qu'on puisse affirmer être ar-
rivé à la perfection. En maintes localités on a essayé le
pavage en bois. Mais nonobstant les procédés de con-
servation du bois y apportés, il a été reconnu d'une usure
trop rapide. En Angleterre on a tenté de se servir du
pavage en caoutchouc ; d'avance, 1'on savait ce système
inacloptable, étant d'ailleurs d'un prix trop élevé. Le
pavage en fonte <le fer essayé à Londres, qui consiste en
pctits cubes creux de fonte, réunis par du bitume, n'a
guère obtenu un succès plus général.

Liége a mis en épreuve, dans ce dernier quart c1e

siècle, pour certains trottoirs, un pavage composé d'une
épaisse couche d'asphalte et cle gravier naturel. Ce sys-
tème a clonné d'excellents résultats. 11 coûte 15 francs
par mètre carré cl'asphaltage. C'est un franc 5o cle plus
par mètre carré que pour le pavage orclinaire avant la
guerre susclite.

Bnfin, depuis rEgg, le service compétent a fait procé-
cler à maints autres travaux d'asphaltage pour la voie
proprement dite. L'asphalte comprimê a êtê utilisé <lans
une série d'artères c1u centre de la vil1e en rgo4 et les
années suivantes, ainsi que dans de larges avenues du
quartier de l'Ile de Commerce. Ilue par un mobile de
salubrité, la Ville a mis cn ceuvre pareil procédé d.ans

diverses rues populaires, même au quartier cl'Outre-
N{euse.

L'établissement de chaussées asphaltées, dans des

voies de communication où se trouvent des lignes fer-
rées, n'a pas procuré une satisfaction complète, d'après
unc uote officielle, les trépidations c1e tramrval's dété-
riorant le pavage le long des rails.

Cepenclant, jugé d'une façon générale, le nouveâu
pavage, quoique beaucoup plus coûteux que les anciens
pavés de grès, est très favorablement apprécié pour Ia
facilité de circulation qu'il procure au charriage comme
au piéton.

(r) L{1 rcdelance à payer annuellcment <lc ce chef ir la Ville a été
fisée le 7 décembrc r9o8, i\ ro cent. Dar décimètre caré de terrain
occrrpé. Ccttc re<levance ne peut être inféricurc à 5o fr. ni suDirricure
ti 3oo fr.
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Ce mocle de revêteruent, clont les frais cle premier éta-
blissement n'étaient pas autrefois beaucoup plus élevés
que ceux rles pavages en grès, est préférable à tout
autre lorsque l'on a en vue I'embellissement de la ville
et la salubrité publique ('). 11 y a néanmoins lieu de re-
marquer que les chaussécs asphaltées cloivent être re-
nouvelées après un iaps c1e temps cle quinze ans en
moyenne et que ce renouvellement ne peut guère ôtre
différé. Les pavés cle grès résistent plus longtemps et
leur entretien est moins onéreux itarce qu'il peut être
réduit.

I,a question clu pavagc cst beaucoup plus importante
et plus compliquée de tros jours qu'autrefois, à raison
cle I'intensité de 1a circulation des lourcls camions-iru-
tomobiles notamment. Aussi bon nombre de proprié-
taires cle maisons situées en cles voies à l'abri des tra-
vaux houillers se plaignent cles dégâts produits à leurs
immeubles par les trépiclations de cette circulatiorl in-
tense. Le service comlrétent recherche le meilleur noyel1
<le parer à ces vibrations que l'asphaltage ue parvient
pas à supprimer. On lrense obtenir de meilleurs résultats
au mo)-en clu pavage, généralisé maintetrant, à l'aide
de petits pavés cubiques placés en demi-cercles irrégu-
liers sur foudation de béton, les effets c1e la pression
étant clc la sorte considérablement amoindris.

Notons en terminant que, depuis quelques années, le
service des Pouts et Chaussées fait usage, pour l'assiette
des pavages cles routes, d'uue fondation de mortier cle

chaux et laitier. Ce système est notablement supérieur
à celui précédemment employé, lequel consistait en une
fondation composée de sable ou de cendrées. Les chaus-
sées, grâce au nouveau procédé, sont beaucoup plus
stables et se déforment beaucoup moins en temps de
pluie. Le cylindrage des rechargements partiels se pra-
tique non moius heureusement parce qu'il permet une
circulation aisée aussitôt après I'achèvement du travail
et encore parce que la pierraille s'écrase beaucoup moins.

CHAPITRE III
POLICE DES RUES

I. - Abus du sharroi et autres.

'IL cst du clevoir cle l'autorité de veiller au J'rott

cntretien des voies publiques, il est non moins
inclispensable que les habitants concourent per-

sorrnellement tant à maintenir les rues dans les meilleures
conditions de viabilité qu'à y assurer la sécurité de cha-
cun. Pour que tous remplissent leurs obligations à cct
égard, force fut à I'administration de prenclre, à diverses
reprises, des clispositions réglementaires.

C'est pour empêcher la détérioration rapide du pavé,
par exemple, que, dès 7'an t4r4, le prince Jean de Ba-
vière interdit aux charretiers ou autres automédons de
faire rr trotteir ou corrire, chars, cherettes ne cliches ,r

(t) Tan(lis que maintenant lc prix du pavage ordinairc coûte déjà
45 fr. le mètrt carré, l'asphaltagc, qui, avant la guerre exigeait une
dépcnsc cle:o fr. par mètre carré, nc peut se fairc de nos jours à moins
tle 75 fr. C'cst dire à quelle sonmc énorme se monte le prix de pavage
d'une rue entièrc. I,'asphâltage de la rue du Pont d'Avroy, réalisé en
r9:o, a entralné la Villc dans une dépense de roo,ooo francs environ,

sur les voies pavées de la cité, les rnenaçant, en cas d'in-
fraction, d'une amende d'un marc ('). A cette époque,
cc fut 1à l'une des préoccupations sérieuses du pouvoir
à raison du peu dc stabilité qu'offraient trop cle maisons
et même certaines églises. Fort négligées durant cette
périocle troublée, elles branlaicnt sur leurs bases dès
qu'un véhicule chargé ou non, parcourait la voie avec
précipitation.

Telle devint la situation en r4\7, que lc prince, le
chapitre Saint-Lambert, les c}refs clu clergé secondaire,
les bourgmestres et Conseil de la Cité, joints aux fer-
nleteurs, crurent clevoir tenir une assemblée générale
pour aviser aux moyens imposés par les circonstances-
Le projet soumis à leurs délibérations le faisait ressor-
tir : nor seulement ls5 rr grans chaires cargies de cher-
bons passans et coraus et trottans par la citeit, font trem-
bleir et hochiere les cngliesez, po11s et maisons ; de
toutes lesqueiles choses porroit sortir très grande incon-
venienche et damaige l, mais ils occasionnent aussi
tr très grans damaiges en chauchies u, à tel point que le
procluit cle l'accise sur les cer'",oises ('), sur les keutes ("\
et autres sortes c1e beveraiges r ne suffit plus à l'entre-
tien clcs r< chauchies que telx chaires brisoyent de jour
en jour r.

En vue cle ménager ces chaussécs, lcs corps délibérants
orclonrrèrcnt à < tous marchands ou aultres personnes qui
voiront cargier chierbons en naviers ou pontons pour mi-
neir hors delle citeit, qui sieront getteis et cevreis à
Saint-I,oren, a Saint-Nycolay en Gleu, à Saint-Giele,
à Homven ct 1à entours rr, de décharger leurs houilles
<t et de faire stappe (n) sour le riviere cl'Averoit, sens
entreir en la ditte citeit rr. Les charbons provenant
rl'u a Taurçe r et cles alentours, devaient être cléchargés
au Porrt u aTle Creyre D ("). Enfin, les conrbustibles ache-
tés rr à Ans, à Molin, à Hachaport, à Xhovemont et à
Sainte-Walbeur D ceux; bien entenclu, destinés à être
expédiés hors ville par eau, seraient déchargés rt a Vi-
vier r de Chéravoie. Les rr chaires a bennes doisier n

lrour arriver en ville ne ltouvaient renfermer que (( VIIr
mcsures de chierbons et les cherettes que v mesures. ))

Quant aux conducteurs qui avaient à charger ou dé-
charger dans la cité même et qui descendaient < tyer et
vallee r ils étaient tenus, pour éviter toute secousse trop
forte aux maisons, de < sereir leur dis chairs ou che-
rettes )) t a blokhealz u (u). Défense stricte fut intimée
de faire tt corrir ne trotteir r les chevaux avec rr tous
chaires otr cherettes reuses (') ou cargies (') r.

Après l'incendie général de la ville produit en 1468,
les charretiers oublièrent ou prétendirent ne pas con-
naître les ordonnances ci-dessus. Les fermeteurs de 1a

ville recoururent, erl 1486, aux échevins. I1s firent re-
marquer t1e nouveau que rr jornelement on cherioit plus-
seurs grans pesans chars et cherettez fortement cargies
cle huilles et de cherbons, deskenclans au rivage tle
Nlouze et autre part aval les chalchiez delle dite cité r,
d'une façon contraire aux anciens règlements, qn'en-

(r) ROP, s. r, p. 463, n' r8; fJ. {91, art. r;.
(r) Bière indigène.
1a; Espècc tlc bièrc étrangèrc.
(a ) Àrrêt.
(i) Cc pont cristait alors faubourg Saint-I.éonard, vis-à-ris de la rue

rles Bayards.
(6) Cate.
(z) \'i(lcs.
(i) Clrargées - EL, grcfle Stefrhant', r. 22,1. tgo.
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suite, après le cléchargement, ils s'en rctournaient u co-
rant et trottatlt telement qvilz confrossoient(')les clitcs
chalchiez r et qu'eu outre, ( ilz stonnoien I (') et fai-
soient telernent tronleir les pons et les maisons et édi-
fices r qu'il pouvait en résulter < grand clamaige r.

I,es échevins, sollicités de rcchercher tous les règle-
ments précédents sur la matière, les coorclonnèrent en
un seul. Nous ne saurons peut-être jamais la tlate du
premier règlenrent c1e ce genre. Cela s'explique au rcstc
vu que, comme le clisaient les échevins <r alle occasion
cles guerres )) on a < perclu grand nombrc de registres ;

papiers aux paix faites et autres explois (") l.
La paix de Saint-Jacques s'occupa du même sujet.

Elle réglementa derechef le convoiement du charbon,
puis rnenaça rl'une amende cle six livres rr quiconcqtle
en laclite cité fera courir ou trotteir chars ou chercttes,
à quelconcque heure que ce soit r. Et pour assurer le
paienrent de l'arneude, le cheval pouvait être saisi et mis
en fourrière.

I1 y eût eu d'autant plus de périls à tolérer semblables
excès que 1es rues en général étaient d'une étroitesse
extrême. Aussi I'autorité dut-elle souvent essayer, par
des mesures sévères, de mettre fin à I'abus signalé. Les
mandements princiers des zg avril t7z4 et 13 décembre
r7z5 tendircnt à pareil résultat en cléfendant u aux meu-
niers et aux chartiers cle conduire dans les rues de ia
cité, lcurs charrettes et traîneattx autrement qu'en te-
nant les rênes de leurs chevaux et lcs menant à 1a

longe u.

Obtempéra-t-on à ces décisions? Ce ne fut pas d'ttne
façon continue et sans laisser se produire de nouvcaux
<lésordres. A cette époque, le nombre des équipages
avait grandi. L'esprit populaire ne voyait pas ce fait
de bon ceil, et mâints charretiers subissant I'effet d'in-
fluences étrangères, donnaient libre cours à leurs res-
scntimetrts intimes. Ils n'hésitaient point à faire prendre
à ieur lourcl véhicule le pas sur les carrosses, au risquc
de les clétériorer gravement. Nou coutents de ce sans-
gêne, ils ajoutaient des insultcs pour les propriétaires,
stationnaient <lans les rues à clessein, cncombraient le
pâssâge de toutes manières. Le 8 février 1755, Jealr-
Théodore de Bavière renouvcla les orclonnances précé-
<lentcs ; il cxigea, sous peinc dc a florins d'or d'amende,
que les conducteurs cle charrettes plaçassent celles-ci
<lans I'enclroit le plus large de la voie, dès qu'un carrosse
arrivait du côté opposé. Dans les rttes orf cleux voitures
ne pouvaient circuler tle front, - c'était le plus grand
nombre - les charretiers avaient à cédcr le pas, et mênre
à faire reculer lcurs véhicules cle rnanièrc à laisser avan-
cer l'équipage ('). L'année suivatrte, à la demaude du
Conscil de la Cité, le même prince n'en devait pas moius
réitérer la rr défense particulièremetrt aux charretiers et
à ceux qrti louent des chevaux r d'entraver d'une façon
quelconque la commodité clc la circulation clans les rucs
de la ville (").

Des situations identiques se reprocluisirent sous lc
régime français, au début du XIX" siècle. A son tour,
le préfet clu département de l'Ourthe s'efforça d'em-
pêcher des accidents fort à craindre par semblables né-

(r) Endommâgcaient.
(:) -F-.aisaicnr vacillcr.
i3) EL, r. n".t8, f.426 v". - R()P, s. I' Ir.72i
(4) trOP, s. 3, t. lI, p. 37
(5) Ddlrrs. dr. rr rnor-s tj|i, RI,, t. I\', p. 293.

gligences coupables. Il écrivait au mairc de Liége le
7 l>Iutiôse an X (27 janvier rSoz):

< La plupart des rues tle Liége sont étroitcs et lorsque
tleux rroitures s'y rettcontrent, les personnes qui sont à
pied orrt assez de peine à se détourner. Souveut urêrne, dans
les grarrdes rues comlne dans les petites, les voituriers ne
peur:ent pas contettir leurs chevaux et prévenir des acci-
clents qui ne sont pas sans e-remples, surtout lorsqu'ils ne
sont pas à pied..Je vous jnvite.clon-c, Cit-oyen.Maire, 4 pI"I-
crire aux commissaires de police de veiller et clc tenir très
soigneusement la rnain à ce clue les charretiers et voitu-
rieis descendent de leurs chevaux ou de leurs voitures
avant cl'entrer dans la ville et même darrs les faubour.qs, et
à ce qu'ils les conduisent à pietl jusqu'à ce qrr'ils eu soient
sortis, que les voitures soierrt chargées ou non. I'ar ce
moyen, ils autont plus de facilité pour arrêter les chevarrx
ou pour en diriger les rnorrvements ; et les accidents seront
irrfinirnent plus rares. r

Qne l'on était loin ellcore de l'ère des vélos, cles auto-
mobiles et cles auto-camions !

II. - Empiétements sur la voie publique.

Afin cle faciliter la circulation, l'attention de I'auto-
rité avait précéclemment été attirée sur d'autres me-
surcs de police. Quancl, au milieu cltt XVII" siècle,
fut reconstruit à grands frais le pont cles Arches, le
prince Maxiirilien-Henri de Bavière, 1e r7 juillet r6s7,
interdit cl'une manière expresse d'y élever des bâtisses,
ou d'y enfoncer des caves (') comme I'usage en avait
été toléré sur les ponts antérieurs. L'interdiction fut
étendue par le Conseil cle la Cité à tous les quais ; il ne
fut plus permis non plus de bâtir sur aucune muraille
de la cité. Afin d'embellir la ville et de faciliter
la navigation, le Conseil ajouta que les maisons exis-
tantes du côté de I'eau, nommément au quai cles Pê-
cheurs - non existant alors comme tel - ne pourraicnt
plus être 1'objet de grosse restauration, encore moins de
réédification. Il se montra même cl'avis, \e 22 juillet
r658, de les acheter à prix raisonnable, pour les c1émolir.
voire d'office après estime d'experts. I1 voulait ainsi
rendre libre le quai envisagé, comme le princc en avait
agi pour les aborcls du pont des Arches, à la rive gauche.

C'est dans un but similaire que, dès le XVII" siècle
également, défense était faite aux riverains des quais
de les détériorer ou de les embarrasser au moyen soit
de marchanclises, soit cle décombres. Mais I'autorité eut
à reveuir à la charge plus d'une fois (').

En ry46, notamment, Jean-Théodore cle Bavière or-
tlonnait < à tous ceux qui font bâtir ou réparer leurs
maisons ou autres bâtiments, comme aussi à tous archi-
tectes, maîtres maçons, tailleurs de pierres, couvreurs
d'ardoises, charpentiers et tous autres ouvriers dont la
profession 1es oblige à faire ou laisser des clécombres,
débris, vuidanges et taillures sur 1e pavé, ou sur les ri-
vages, de les faire charier et transporter à leurs frais
huit jours (sfcl après qu'ils y auront été mis ou laissés,
à peine, outre deux florins cl'or d'amende, cl'être levés
et emportés à leurs frais rr. I1 visait également la li-
berté cles rues, en intimant l'ordre aux sculpteurs, tail-
leurs de pierres, etc., cle travailler chez eus ct non sur
la rue (").

(r) ROI', s. 2, t. III, l). 256.

{3) IiCC, r. 16;6-167S, f.:99 v"; r. 1679-166o, f.7J v". - RIt, t. III, p.3.
(3) R]t, t. TII, D. ?.s. - ROP, s.3, t. II, Dp.8{ ct 206.
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Que d'empiétenents variés de la voie publique aux-
quels I'autorité s'efforça de mettre un terme, dès le
XVI" siècle, même quant à la place du }Larché (') ! I,es
habitants eux aussi s'opposèrent souvent à I'envahisse-
ment du domaine général. Vers le milieu du XVII"
siècle, le Conseil de la cité avait cru pouvoir autoriser
quelques étrangers à ériger, moyennant une faible rede-
vance annuelle, cles baraques et des aubettes en cer-
taines rues pour y vendre du tabac. Des Liégeois se plai-
gnirent de ce privilège et tlu tort qu'on leur faisait de ce

chef. Le Conseil dut retirer en 1753 l'octroi accordé à ces

débitants exotiques ('). Deux ans plus tard, le ro mars
17.5.5, l'administration avait encore à cléfendre < à toute
espèce de marchands d'établir leurs baraques ou bou-
tiques volantes sur le pont dcs Arches et sur le Vieux
pont D.

IIL - Encombrements. - Alignements des façades.

Saillies. - Enseignes.

D'autres débitants ont donné plus cle fil à retordre à

nos édiles. Ce sont les marchandes ambulantes de ha-
rengs, d'oranges, etc., qui, clepuis des centaines d'an-
nées, assiègent surtout les abords du pont des Arches
et les rues environnantes. Le Conseil eut beau, en 1737'
leur interdire de stationner ell ces endroits et même auto-
riser les archers - les agents de police du temps - 

(( à

renverser leurs denrées rr, si ces commères ne déguer-
pissaient pas à la première sommation ("). Ce fut en
vain. L'interdiction n'a cessé d'êtte renouvelée jusqu'au
XX' siècle, et dame Police sait si le succès a couronné
des siècles d'efforts (o).

L'æil de I'Administration visait plus sérieusement les
usurpations permanentes qu'auraient pu faire certains
Liégeois peu scrupuleux en élevant les bâtisses sur la
rue, vu surtout I'absence de plans d'aligçnement. L'au-
torité se reposait sur la bonne foi et sur l'usage tradi-
tionnel ("). Néanmoins, dès qu'il y avait empiétement
sur la voie publique, on ne la tolérait que moyennant
une accense annuelle ("). n n'y a pas lieu, dès 1ors, de

s'étonner qu'un édit princier du 7 juin ry62 ait ordonné

- à l'exemple des princes du siècle précédent - 
( à

tout propriétaire de maisons situées dans la ville et sous
la verge du seigneur r, de porter au grand greffe cle la
cité, ses titres de propriété et autres pièces propres à

en constater l'authenticité et la valeur.
I1 fallait évidemment une permission en règle pour

corrstruire sur la voie publique ('). E1le était plus né-
cessaire ercore, c1ès le moyen âge, pour bâtir le long du
fleuve ou d'autres cours d'eau, principalement à proxi-
mité des remparts. Mais il fallait que la construction ne
préjudiciât, ni à la navigation, ni aux murs d'enceinte,
ni aux particuliers (').

Sous ces rapports, l'administration communale se

constituait 1e protecteur né des droits de la généralité'

(1) \,. v. Marché.
(2\ RCC, r. 1753-1755, r. -5 et 16 v".
(3) Ibid., r. t?35-t?3à, f. 44.
(4) f.e demier règlement de policc concernant le colportagc sur ta

voie prrblique est du 6 norembre 1922.

(5\ Ibid., r. r75Çt759, f. zg-

(6) Ibtd., r. r76r-t765, 1. 5o

(7) Le premier règlement qui ait prévu cet objet depuis la chute de
la Drincipauté est cclui pris par le maire de Liége' le rg lrimaire an Ix
(ro décembre rSoo).

(s) ÀCC, r. \7s-tsj7, f. 168 v" i 1. t768-r77t, f, 7r.

Déjà 1'an 1387, on la trouve refusant I'autorisation de
drcsser des bâtiments qui auraient enlevé du jour à
d'autres, ou auraient privé leurs hôtes de I'accès à la
l\{euse (') . Naturellement, diverses institutioirs avaient
leurs droits ou leurs privilèges à faire prévaloir en l'es-
pèce, suivant qu'il s'agissait clc territoire claustral, de
domaine public, etc. Ainsi, en 1568, lç chapitre de Saint-
Lambert intervint au sujet de la trop grande élévation,
selon lui, qu'un maltre Grégoire, chirurgien, avait don-
née à sa denreure vis-à-vis du Palais (').

Ce qu'on remarquait en grand nombre, cn la cité,
à cette époque, c'étaient des bâtiments clont les étages
s'avançaient en encorbellement de près cl'un mètre sur
le rez-de-chaussée. Ces saillies, que le peuple appelait
seyeutes, avaient été inaugurées au XIII" siècle. A ce
temps, l'avoué perccvait sur chacune d'clles un droit
de douze deniers; il en recevait autant pour tout seuil
établi sur la voie publique (').

Les étages en saillie se multiplièrerrt principalement
au XVIU siècle. Alors le bénéficiaire payait cinq patars
Brabant de cens annuel tr par pied de place l dominant
sur la rue ('), cens qui revenait par moitié au prince et
à la Cité ("). Tous deux clonnaient leur.."ssserrfiment à
senblable empiétement sur 1e chemin, mais il n'était
accordé que pour autant que les seteutes ne donnassent
pas empêchement au passâge des chars et des autres
voitures. Aussi les demandeurs faisaient fréquemment
rcssortir, à l'appui de leur requête, que loin d'incommo-
der 1e public, ces étages en saillie lui seraient avanta-
geux, notamment en le mettant à I'abri de la pluie.
N'importe, on finit au XVII" siècle par découvrir des
iuconvénients, voire un danger rapproché ou éloigné à
ce genre de bâtisse, et nul ne fut plus autorisé à I'em-
ployer, si ce n'est très exceptionnellement ('). Quel-
ques-unes cles demeures à façades bombées, vieilles de
plus de trois centaines d'années ont survécu, nommé-
ment rue Saint-Jean-en-f1e, quai de la Batte, rue Saint-
Iraurent, etc.

On l'aura remarqué, le prince, qui avait la police gé-
nérale clans ses prérogatives, en usait pour seconder la
cité. I1 prenait des mandements destinés à faire respec-
ter pleinement la liberté de la voirie par les proprié-
taires riverains. De la sorte, le 17 juillet 1657, Maximi-
lien-Henri de Bavière défendit-il aux négociants de la
rue Neuvice, alors directement en prolongement du
pont cles Arches et par conséquent plus fréquentée que
de nos jours, 1es entrées de caves en saillie, les tal>e-
cozr. Ces entrées de caves d'un usage assez commun
dans les villes de l'ancien pays cle Liége, offraient di-
vers périls : elles se fermaient à l'aide de portes horizon-
tales en bois. Si elles demeurâient ouvertes, la circula-
tion publique en souffrait considérablement. Quand le
pauvre passant n'y prenait garde, il risquait de faire
une descente inattendue. Si elles demeuraient fermées,
le danger ne se présentait pas moindre, car le bois ainsi
exposé aux intempéries pourrissait rapidement ; les
planches cédaient souvent sous le poids du piéton qui
allait s'abîmer dans la cave. Le marchand lui-même avait

(r) ,CRrI, s. 3, t. XIV, D. r48.

(2) CF.SL, t. V, n' {r84.
(3) DÀRrs, Nolicrs, t. XII, p. r.t4

(4) RCC, r. r.58.5-r.586, f. l.l v'.
(5) Ibîù., r. fi34-t636, f. 87.
(6) RCC, r. r783-1785, f. 97 v', rr4 v'.
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d'autres mésaventures à redouter, car ces eutrées cle

caves étaient propices aux malfaiteurs.
Défense aussi était faite de pendre aux façades, au

dcssus cle la porte, cles toiteaux, petits toits en planches,
appelés tetttès en wallon, qui se cléveloppaient parfois
un mètre en avant de la maison. Défense encore de placer
devant les vitrines, des a montres r vitrées ou grillées
qui avançaient aussi, très nombreuses sur la voie, cl.'un
ou cle plusieurs pieds, au graucl désagrémcnt cles voisins
et des promeneurs.

Les piétons rencontraient en l'étroite Neuvice un
autre inconvénient en temps de pluie. Nous l'avons dit,
si certains toits se trouvaient pourvus de chéneaux, les
eaux qui s'y amassaient n'étaient pas conduites jus-
qu'au sol par des gouttières. De ce fait, les passants se

voyaient doublement arrosés, d'autant que les fenêtres
d'étages, en général, s'ouvraient en dehors, sur la voie
publique. Par son mandement du 17 juillet 16.57, Ma-
ximilien-Henri de Bavière tâcha de porter remècle à

cette situation désagréable. Ses mesures furent plus tard
généralisées : les fênêtres à grille ou les montres ne pou-
vaient plus avancer que d'un pied au maximum sur la
voie. Ir'autorité alla même jusqu'à ordonner que rt toutes
les enseignes des maisons l (au lieu d'être suspendues),
fussent rr retirées et appliquées contre les murailles dans
le terme d'un mois à peine d'une amende de dix florins
et d'être lesdites enseignes démolies aux frais des pro-
priétaires ou locataires (') r. I1 y eut des cas de con-
damnations à ro fl. d'or pour contravention à ce règle-
ment. C'est alors principalement qu'un bon nombre <le

négociants firent sculpter, artistement parfois, leur en-
seigne clans la pierre, surtout lorsqu'ils rebâtissaient
leurs maisons.

Beaucoup plus nombreux furent ceux qui suivirent
ou reprirent les anciens errements; au vu et au su des
agents communaux ('), même en ce qui concernait les
gouttières, comme le constatait I'auteur du Recueil hé-
raldique des Bourgmestres, er7 r72o ("). n est vrai que
Paris, au même temps, n'était pas mieux partagé sous
ce rapport. I,es gouttières et1 forme t1e gargouilles je-
tant l'eau clu haut cles maisons jusqu'au milieu de la
ruc en la capitalc de la France, n'inspirèrent-elles pas à
I'un de ses grands poètes ces deux vers bien connus :

I.cs eaux qui tornbaiertt des gouttières
Firent dans Paris cent rivières (a).

Cepenclant, cles circonstances cruelles pour la ville
de I,iége avaient éveillé à nouveau I'attention de scs
chefs, comme du prince lui-même, pour I'application
de mesures de police dans I'intérêt général. Nous fai-
sons allusion au bombardement de juin 169r dt au ma-
réchal français cle Boufflers, et dont on connalt les af-
freux ravages dans le centre de la cité.

(1) ROP, s. 3, t. I, pp. 614 ct 64. - RE, t. III, pD. r-r8.
(2) Dans une leltre au naire, du z8 nivôse an x, le préfet de I'Ourthe

sc plaignait enccre dn grand nombre d'enseignes suspendues qui, par
leur vétustê, meflâçaient de s'abattre suf 1â tête des passants. Il ajou-
tait que beaucoup de chéneaux contiûuaient à latrcer d des torreuts de
pluie sur les passants qui, daas des rues étroites n'ont aucun moyen
de se sarantir r. (AP, r. z8 D.l

Les derniers règleueuts communaux concernant les enseignes sont
en dates des 22 et z9 janvier Lg4, (BA, 1923, pp. 126 et 160.)

(t) I,ace q7.
(4) C'cst seulement le r8 juin 1716 que le prince de Liége Joseph-

Clément de Bavière exigea que les souttières faisant saillies sur la voie
fussent reportées'le long des murs de la façade, au moyen de conduits
de fer blanc y attachés ct Drolongés jusqu'au Davé ou jusqu'il un autre
point de manière tl nc gêner en rien les passants. (ROP, s. 3, t. I, p. 48?.)
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Dès le 25 juin, Jean-I,ouis d'Elderen avait défenclu cle

rebâtir, clans les cndroits brûlés et bombardés, avant
qu'il ett fait tracer par les bourgmestres un plan d'après
lequel la reconstruction pourrait se faire. Le 9 juillet,
ce plan modèle ayant êtê arrêté, le prince leva la dé-
fense et permit de rebâtir en se conformant au type
déposé ('). Complétarlt ses instructions, le prince exi-
gea le 9 aott rr que les murailles séparatoires cles mai-
sons soient cle briques de l'épaisseur d'un pied et demi
ou environ, et que lesdites murailles surpassent les toits
de cleux pieds au moinb r. I1 y eut pourtant quelques
exceptions (').

Cette fois, le pouvoir montra de l'énergie dans l'exé-
cution de ses prescriptions. Quelques propriétaires, sans
attenclre l'ordre du prince, avaient relevé leurs habita-
tions d'une manière non conforme aux règles admises,
lesquelles règles se trouvaient suivies fidèlement en la
maison des Trois Couronnes sur le Marché, donnée en
exemple. Signification firt intimée aux récalcitrants, le
zZ aofit 169r, d'avoir à démolir tout ce qui avait été
bâti à I'encontre des clécisions souverâines (3).

Pour éviter, autant que possible, les incendies, Jean-
Louis c1'Elcleren réclama, comme l'avait fait Maximi-
lien-Henri cle Bavière, en t657 et en 1666 (n), la cons-
truction cle façacles en pierres de tailles et en briques. Au
surplus, l'ordonnance clu 14 avriT 169z, si primitive que
soit sa forme, résume très bien le règlement sur les bâ-
tisses de l'époque :

< Les possesseurs devront laire conduire les eaux de
pluie par un canal clepuis le toit jusques en bas.

> Ils ne pourront avancef quoi que ce soit an delà rles
bâtiments.

> f,es fenêtres du ptemier étage se fermeront en dedans.
> I,e seuil cles portes n'ontrepassera pas la ligne droité

des rlurailles.
r I,.e.,s soupirails des caves seront clans les rnurailles, sans

qu'ils'puissènt être étendus au-rlelà.rrle leur ligne .droite.
r Ils ne pourront faire aucun gril outrepassant, ni en

haut ni en bas, au clelà de la ligne droite.
r Ils le pourront appliquer des toiteaux, à peine qu'ils

pourront être arrachés impunément et sans allc11ne forma-
lité cle 1oi. r

Ciuq jours après, 1e prince, se renclant compte ( qu'il
ne suffira pas, pour l'élargissement des rues de défendre
aux possesseurs des maisons brtlées d'avancer dans
leur réédification r, sur la voie publique, d'une façon
quelconque, si les maisons de toutes les autres rues ne
sont pas soumises à semblables prescriptions, ordonna
rr à tous possesseurs des maisons qui ont seuils, bouti-
ques, toiteaux, et entrées de caves s'avançant dans les
rues, de les retirer afin que rien n'outrepasse plus la
ligne droite des murailles, et ce, dans le terme de trois
mois (").

Enfin, le 5 juin 1694, les maisons ruinées par les bon-
lets incendiaires n'ayant point encore été toutes redres-
sées, le chapitre Saint-I,ambert, sede aac&nte, enjoignit
à tous les propriétaires de fonds bombardés non rebâtis
de les faire clôturer de murailles ou palissades, tlans I'a1i
gnement des maisons voiËines (o).

(t\ CP, Déb, r. 
'684-t733, 

1. r29.
(21 CP, Déb, r. 1684-1693, f. r83 v".
(3) Cette déclaration fut rcnouvelée le 14 arril ft92, IROP, s. 3, t. I,

pp. r83 et r9r) et le 28 toût suivant. (CP, Dêb, r 1681-r;33, f. 22o v').
(4, ROP, s. 2, t. fII, D. 254, art. 18, p. 32o, art. 29.

(5) ROP, s. 3, t. I, p. r9?.
(ô) c,rtt , Do, r. t694.
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Ces mesures étaient trop mesquines certes et lle l)otl-
vaient remédier aucunement à l'étroitesse des voies de
communication. Néanmoins, dans leur cnsemble,
c'étaient d'utiles décisions qui amenèretlt utte amélio-
ration telle quelle c1e la voirie ; elles eu eussent procluit
davantage, si maintes d'entre elles n'étaient restées à

i'état platonique.

Le prince Georges-Louis de Berghes, à son tour, con-
matrcla, le 4 septembre 1728, la suppressiou des saillies
rlui existaierlt aux façac1es des maisons. Il voulut à ttou-
veau (lue ies enseignes au lieu cl'être appetrdues, fussetrt
appliquées contre la façade ou sculptées sur celle-ci eu-
<léarrs le terme de trois mois. 11 voulut, de plus, <t qtte
tous les toiteaux cles boutiques ct maisons r fussent tt dé-
rrrolis dans le terme aussi cle trois mois rr, sinon qu'ils
seraient renversés aux frais des propriétaires, en plus
de l'amende ellcourue. I1 défendit d'avanccr les grils clcs

fcnêtres de plus cl'un pied sur 1a rue ou ( de fairc bor-
der leur couverte au delà de deux pouces rr ('). D'apre:s
1'orclonnance du prince, rr toutes les gouttières (ché-
neaux) r clevaietrt être conduites par rr cles canaux ou
lrtrses, jusqu'à qrtatre fieds de terre ou entiron, (').rt Par
apostille du 3o avril r7zg,\e prince tléclara que ces dis-
positions n'étaient point alrplicables aux faubourgs, ce

tlui souleva plus tard des plaintes de la part c1u Conseil
de la Cité (").

Des incendies successifs ayant démontré le grancl dan-

.qer cles toitures en chaume, les chefs cle l'Etat avaient
pris, dès une époque reculée, nous l'avons dit, des rè-

.glements en vue de leur remplacement par des toits en
ardoises ou en tuiles ('). Tel fut encore l'objet cl'un
érlit cle Joseph-Clément de Bavière du 16 août r7r7 C) ,

lrlusieurs fois renouvelé, tandis qu'un autre êdit cle t7t7
également, ayant un but similaire, interdisait les fours
rle boulangeries installés aux étages. I1 fallait les anré-
nager dans les caves ou en des entlroits isolés.

C'est pour parer à semblables sinistres, que, le er
juin r74g, le prince Jean-Théoclore de Bavière interdit
aux nraréchaux-ferrants de s'établir sur le \{arché, au-
tour de 1'Hôte1-de-vi1le, en Féronstrée, Ifors-Château,
à la Goffe et le long cle la Batte, tt jusqu'au rivage <1e

Hongrée (u) r, à cause de la Grartde Halle qui servait
cl'entrepôt et qui était érigée sur ce quai ('). La clouterie
comptait parmi les inclustries formant I'objet cle cette
prohibition spéciale (*). C'est pourquoi, l'an r7.5r, le
Conseil de la Cité s'opposa à ce qu'ou entreprît utle fa-
brique de clous au quartier de la llacleleine, tt vu la pro-
ximité de 1'Hôte1-de-vil1e r (o).

Dès le XVI" siècle, le Conseil de la Cité avâit frapl)é
cl'ostracisme cliverses exploitations périlleuses, la fabri-

(r) \r. xlandement du 16 janvier 1739. GP, Déb, r. ls, f. .:SS.)

(r) ROP, s. 3, t. I, D 614. - CatlL., DO, r. r7r5-r7r8, f. r73.
ilôpuis ie régime moderne, les gouttit'res ont dû être prolongé€s jrs-

rtu'au sol, en la r[e. Au xlx" siècle, lea eaux étaient conduitcs dans la
iigolc ari moyen de gargouilles cn fer rl. rainrrres. Au xx" siècle, tes
gargonillcs disparaissent ct les caux sont translniscs (lirectc'Dcnt à
l'égorrt.

(3) RCC, r. r778-178o, f.8r v".
(4) ROP, s. 2, t III, p. 32o, art. 30 à 32.
(s) Ra)P, s. 3, t. I, D. 194. - 1/. en outre orclolnattcc drr I seDteDhre

r7:E
(6) R]], t. III, p. 3zt. - EL, GlInd Greffe, )Iandettt., 1. 1724-r7?o.

(7) ll y eut cependant des réclamations. En 1697, le Drincc JoseDh-
Clément tle Bavière avait ordotrné à certains travailleurs exerçant des
métiers bruyants dans des bâtiments proches de l'église des llineurs
ct dc celle de saint-André, d'abandonner ces maisons et dc se loB:cr
aillcurs. I-e chapitrc cathédral ayant énergiquement pris la défcnse des
artisans visés par cette mesure et s'étant efforcé de démontrer I'illéga-
lité de celle-ci, aucrrne suite n'y fut donnéc. (C(rtL., r. .5o, f. gr v".)

(8) RCC, r. r;19, f. 38.
(e) lbid., r. r75o-r75:, f. 35
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catiotr clc la porrdre, par exemplc. C'était en 1576. Une
fornriclabic cxplosion s'était produitc chcz I'un des fa-
bricarrts irrstallé. fr I'ancicune ruc Sur-l\{cusc et y avait
détruit plrrsierrrs nraisons, en tuant un enfant notam-
mcnt. Les habitants des environs ayant protesté contre
I'cxistcncc dc pareil (lébit à I'intérieur cle la ville, le
Conseil rle la Cité, en sa séauce clu r5 mai, obligea
cl'aborcl lc falrricant de poudre à réparer tous les dom-
nrages carrsés l)al soll industrie. I.l exigea ensuite que
lui ct r< tous ceux <1ui soy etrtremeslent de faire salpètre
ct pottlclrc aycnt à clérrrolir cn le delai dc trois jours tous
forlnreaux, rnollins ct autres instrunrents servâ1lt à faire
lesclits salpètres ct pouldres r. Quant aux simples mar-
chatrds, portait la délibération, ils (( 1r'en devront à la
fois avoir err letrr rnaisorr à lrlrrs hault de vingt-cinq
livrcs l. I,hcore avaicnt-ils à placer la marchandisc dc
nrauièrc à nc point causcr du donrrnagc au prochain (').

Lc Corrseil profita de I'occasion pour obliger t les
sallrctcurs à fairc ocstcr ct erunrincr les trigus provcnant
clc leurs salpètres r. Au surplus, les salfetriers,les sa-
vorrniers, les fabricants de soufre, avaient à se soumettre
r\ dcs con<litions spéciales, tant lrour prémunir les voisins
contrc l'inccndic quc l)our les préserver de mauvaises
otlcurs ou cle fumécs trop abondantes. En 1586, 1e Con-
scil cle la Cité n'autorisa point l'établissement cl'une raf-
fincrie dc scl au quartier dc Neuvice ('); en 164o, i\
rcfnsa i'ércction à cct endroit d'une fabrique de sa-
von (").

Déjà, cn r3t.7,la Lettrc cles Vcnaux, (( pour les péris
qni à vcnirc puet de feu et cle mavoise flaireur et d'autre
chouseu obligeait ceux qui forrclaient de la graisse en
grartclc quarrtité ou brtlaient des os, à procéder à ces
opératious dans <les lieux spécifiés sous peine d'une
amencle cle zr sous liégeois ou d'être banni pour trois
ans ('). Naturellement 1es nlenuisiers et les ébénistes,
à cause cles copeaux qu'ils produisaient étaient tenus à
prendre des précautions particulières, comme les bou-
langers, les brasseurs, les vitriers, les distillateurs, etc.

L'autorité excluait du centre cle la cité des profes-
sions trop bruyantes, celles de serruriers, forgerons, etc.
Elles devaient être exercées datrs les parties excentriques
cle la ville ou clans d'rr autres lieux abstraits r (").

Charlrrc propriétaire était tenu, depuis une époque re-
culée également, r1e faire ramoner périodiquement les
cheminécs. L--ettc obligation fut rappelée encore par }la-
xinrilieu-Henri de Bavière, en t666, aux fins de dimi-
nrrcr les chances cf incendie, d'autant plus sérieuses
alors quc le bois jouait un grand rôle dans la confec-
tion rlcs cheminées.

Au Conseil de la Cité échéait le pouvoir de faire démo-
lir d'office toute maison menaçant rnine (o), ou toute
construction élevée sans autorisation ou en dehors de
I'alignement (").

Inutile d'aborder les règlements de police concernant
la voirie pris sous le nouveau régime. fls n'appartiennent
pas à I'histoire ; i1s sont d'ailleurs imprimés et très
coll11tls.

(r) Rc'4, r. ti7.i-r.57i, f. 96 !" et ro9. V. aussi r. r5o3-r59.5, f. zz1. -ROr', s.:, t. III, p..j:o.
(2) Itrtd., r. r.;8.5-r.s86, f.:;1 v'
(3) /birl, r. r64o-r6.1-3, f.:.3 v'.
{{) ROP, s. r, pp. r6.j-r66.
(5) RCC, r. 159.3-l-i9.5,:r fér'rier et 6 avril r.,o.l. -- l.cn outre, Cctt?.,

r. r6q.3-r723, f. 9r v". - Rli, t. III, p. 3r?
(6) R((', r. r73.5-r7.j8, f. 222 \'; r. r75o, f. r4o.

(7) tbi.i., r. r79:-r79.r, f. r58.



ONZIÈME PARTIE

SEnvICES PUBLICS DIVERS

CHAPITRB PR,EMIBR

TIYGIENE PUBLIQUE - ASSAINISSEMENT

f . - Les voies publiques sous le rapport de la salubrité,
autrefois. - Dépotoirs.

I fN chroniqueur liégeois, à propos de notre cité,
|. écrivait il y a trois siècles : rt I1 est à remarquer\/ que toutesi"r ro", et places publiques sont iort

bien et également pavées de carreaux de grèz et entre-
tenues nettes et en bon estat par le soing et diligence
du magistrat et fermeteur de 1a cité, ce qui apporte une
beauté particulière à la ville et cause en grande partie
la bonne santé de tous (t).1

Les faits, malheureusement, ne nous autorisent pas
à confirmer pleinement cet éloge de notre cité, au point
cle vue hygiénique, en des temps éloignés. Sans colt-
tredit, nous l'établissons autre part ('), l'autorité 1o-

cale, aussitôt affranchie de la tutelle souvetaine, se
préoccupa de doter Liége de sources d'eaux pures et
abondantes qu'elle fit amener à grands frais par voies
souterraines au cceur même de la cité.'Sans'doute aussi;
elle veillait, comme le chef de I'Etat, avec un soin ja-
loux, à ce que le fleuve et ses ramifications à méandres
multiples circulassent librement à travers les divers quar-
tiers de la ville en les assainissant autant que possible
par la limpidité des ondes et la rapidité du courant. Sans
doute encore, les Liégeois aimaient la propreté person-
nelle. Nous n'en voulons pour preuve que les nom-
breuses étmes (bains), répandues sur tous les points
de Liége à l'époquc médiévale (') et où ils se rendaient
fréquemment.

Mais, en dehors de ces principes élémentaires d'hy-
giène, on chercherait vainement les lois qui présidaient
à la salubrité putrlique. A la décharge de nos devanciers,
reconnâissons que. la science de I'assainissement était
ignorée partout au. moyen âge. C'est au temps moderne

seulement que l'hygiène publique s'est développée et a
remporté de brillantes victoires au plus grand profit de
I'humanité.

On se figure clifficilement de nos jours le spectacle
hideux que présentaient les rues des villes médiévales,
alors que normalement les pouvoirs ne se préoccupaient
aucunement d'obtenir ou d'entretenir la propreté pu-
blique. En un temps plus récent, I'an 1615, le touriste
Philippe de lfurges vint visiter I,iége. Nul ne peut I'ac-
cuser d'avoir uniquement exhalé sa mauvaise humeur
quand il raconte son arrivée en notre cité : <t Estans en-
trez, nous trouvasmes ceste ville fort semblable à celle
de Paris, tant pour la salleté de ses rues couvertes de
fanges puantes et noires, comme pour leur estroiteur ( t ) . l

Cette comparaison avec la capitale de la France
n'avait rien de flatteur, pour notre cité, moins encore
pour Paris. Au siècle où écrivait Philippe de lIurges,
les allusions ne manquaient pas cle s'élever sur f insalu-
brité proverbiale des ruçs de la grande capitale; elles
se réflètent dans les poésies contemporaines :

Vous ne verriez alors tant de doctes esprits
Bottez jusqu'au genouil des crottes de Paris

affirme L'Esfadon satirique (').
De son côté, Berthold, dans sa clescription burlesque

de Paris encore, l'apostrophe en termes peu délicats, I'an
1649 :

Ville toujours pleine de boue
Faite tl'ordure et de pissat (').

Tel continuait d'apparaltre Paris au XVIfI" siècle :

rr Le pavé de Paris r, confesse un écrivain de cette
grande cité, rr disparaissait presque toujours sous une
litière de fumier et d'immondices, sinon sous une épaisse
couche de boue visqueuse et liquide. I,e ruisseau, pra-
tiqué au milieu de la rue pour l'écoulement des eaux
ménagères, offrait une espèce de marais stagnant, tra-
versé et agité sans cesse par les roues des voitures et
les pieds des chevaux ('). l

Et c'était 1à un état de choses à peu près général en

Europe. Un poète liégeois de ce temps, le baron de Wa-
leffe, n'a-t-il pas tlépeint, dans les Rues de NIadrid, rn

(t) Abrésé (te I'estat tant secrô que cifil d.r la très lameuse cité de
Liégc cn 1612.

(2) Eaux et lontaines bilbliqucs àt Liêge, rgro. - V. aussi présente
Partie, cb.al). lll.

(r) voir v' .Etuaes (ci-après S IV).

(t, Volacè à Liége en rû5, p. 63.
(2) Sat. I, p.9
(3) Page r.
(a) I,ecnorx, Instittttions, u.scgs.r, etc., at XVIII' siècle.
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aspect aussi peu avenant et aussi peu avântageux de la
capitale espagnole?

Ce n'est pas que, dans maintes agglomérations, 1es

dispositions destinées à mettre fin à ce déplorable lais-
ser-aller aient fait défaut. A Paris, en 1285, immédia-
tement après le pavage d'une section c1e cette ville, un
ordre de Philippe le Hardi enjoignit aux bourgeois cle

maintenir et de balayer à leurs frais la chaussée vis-à-vis
cle leurs demeures. Si la population y eut égard, ce fut
(æuvre d'un moment. L'insouciance de la prévôté et
la malpropreté innée des habitants annihilaient les rè-
glements.

Sur le sol belge, Anvers se rarlge parmi les premières
viltres qui exigèrent de lcurs concitoyens des mesures
hygiéniques. Là, une ordonnance des échevins portée
au XfV" siècle rendait 1e balayage obligatoire, à chaque
clétenteur de maison, tous les quinze jours, mais il avait
erlcore trois jours pour faire enlever les immondices. A
cet effet, tout bourgeois jouissait du droit cle réquisition-
ner les véhicules qui passaient à vide devant sa demeure.
Scules, les charrettes des meuniers - et cela se com-
prend 

- échappaient à cette corvée, laquelle, quoique ré-
tribuée, n'offrait rien d'alléchant (') .

Nous n'avons pas la preuve que Liége était soumise,
dès ce temps, à un régime similaire. On sait seulement
qu'au dire d'un chroniqueur du XIV" siècle, lors cle

chutes abondantes de neige, dès I'an r2o4, 1es bourgeois
anroncelaient celle-ci, au moyen de pelles. Après en
avoir chargé de nombreux tombereaux, ils allaient la
précipiter dans la Meuse ('). On sait aussi que d'autres
mesures de salubrité et de bienséance existaient dès
cette époque. La Lettre cles Vénaux (r3r7) s'opposait
à ce qu'aucun boucher abatte, écorche ou dépècc, sur
la voie publique, un animal destiné à la vente. Ces opé-
rations devaient s'effectuer en lieu clos.

A d'autres points de vue, I'ignorance des lois é1é-

mentaires cle la santé publique provoquait en ville maints
foyers d'infection, où se développaient trop fréquem-
ment de terribles épidémies.

C'est en de telles circonstances que les chefs de la
conlmune et I'autorité priiîcière daignaient s'occuper de
l'assainissement général et prendre des résolutions. Mais
souvent, ces résolutions salutaires, aussitôt le danger
éloigné, tombaient dans l'oubli aussi bien pour ôeux qui
1es avaient édictées que pour ceux qui avaient à les
mettre à exécution. El1es semblaient ainsi qu'un
pince-sans-rire le faisait observer, - el1es semblaient
plutôt n'avoir existé que pour être éludées.

En dehors des temps d'épiclémies, il fallait soit I'ar-
rivée du jour de la procession de la Translation de Saint-
Lambert ou de la fête du Saint-Sacrement, soit la visite
d'un personnage princier pour que I'autorité centrale,
d'accord avec la Cité, exigeât le balaiement des rues. Ce
fut le cas, en r53g, lors cle la venue du prince Fercii-
nand, roi des Romains. Un cri du Perron ordonna u que
les rues et vinables l par où le souverain devait passer

- celles-là uniquement - 
( soient trouvées nettes et

que chaque habitant en tels vinables fache nettoyer par

(1) A Rerlin qui ne se distinguait pas non plus par la propreté de
ses rues, on rccourut en 167r, à un système à peu près seriblable pour
se débarrâsser dcs imEondiccs. Tout paysan qui venait au marché était
tenu d'cmporter une charrette d'ordures.

(2) J. D,OUTREMÉrjsE, t. lV, D. S77

HYGIENE I'UBLIQUE - ASSAiNISSEMENT

devant leurs maisons et porter toutes flattes et ordures
hors incontineflt, sâns délay, sous peine de trois florins
d'or l (') .

Pourquoi ne pas consigner quelqucs-uues des dispo-
sitions sanitaires qui virent le jour au moyen âge en
notre bonne cité?

Après l'embrasement général de I.iése en 1468, les
écliles, aussitôt réinstallés s'efforcèrent d'y faire régner,
à défaut d'ordre, la propreté. Par la paix de Saint-
Jacques (r+82), tout dépôt de matières nuisibles fut
interdit sur la voirie. El1e défendait expressément, sous
peine d'amende très élevée, de charger, conduire ou
porter sur les ponts, sur les rives du canal de la Sau-
venière, ou dans tout cours d'eâu rr trebuis ('), cendres,
a,rsyns (") ne aultres ordurres l. Tous les détritus de-
vaient être conduits et déposés par les particuliers, sui-
vant leur quartier respectif, aux endroits ci-après' éloi-
gnés clc toute habitation : c11 Leuse (n), en Gra-
tsioule, hors la porte aux Aates ('), ainsi qu'à l'extré-
nrité de |'îIe aI Hochet (u). D'autres lieux isolés étaient
clestinés à recevoir les matières usées des habitants du
quartier de I'Ile et de ceux de l'extérieur des portes de
la ville.

Au surplus, des bomes indiquaient les limites qu'on
ne pouvait franchir aux places spécifiées, pour déverser
les immondices ('). Toutefois, en défendant de jeter
dans les rivières ces impuretés ou autres matières so-
lides, l'autorité ne visait guère à prévetrir la corruption
des eaux. Elle craignait seulement, coûrme le déclare
catégoriquement une ordonnance priucière postérieure,
que ces détritus n'entravassent la navigatiou ou le jeu
des moulins. Mais trop souvent le peuple se souciait peu
de ces prescriptions comme des dangers graves qu'il
créait pour la santé publique.

De sorte que, quand le XVI" siècle s'avança, fécond
en maladies pestilentielles, celles-ci firent d'autant plus
de ravages qu'elles rencontraient des milieux propices
dans les déjections et les eaux malsaines qui stagnaient
tant le long des rivières que sur la voie publique.

L'une des mesures auxquelles recourait en tout pre-
mier lieu l'édilité ou le prince lors de ces funestes inva-
sions, était la prohibition de tenir en vi1le des porcs, la-
pins, pigeons, qu'on qualifiait t d'animaux nuisibles l,
même au XVIII" siècle. Dès le moyen âge on croyait
généralement que ces bêtes plus que 1es autres communi-
quaient la peste. Dans un règlement communal de I'an
t4r4, lean de Bavière se montrait fermement opposé au
séjour de porcs dans la cité. I,e I,iégeois qui eût passé
outre à ces injonctions s'exposait à la confiscation de
ses arlimaux et à une amende de trois florins du Rhin.
Encore moins était-il licite de laisser divaguer ces bêtes
dans les rues, comme cela se pratiquait en temps nor-
mal. En période d'épidémie, une série d'édits princiers
contenait des prescriptions du genre, comme mesures

(t)l Ct P, r. r-ca8-r54r, f, Zg r",
(2) Décombres.

(3) trIatériaux carbonisés.

(4) Entre l'église Saintc-Foy et la tr{eusc.

(5) Sur les anciens prés Saint-Denis.

(o) Où sont les installations centrates de l'Utriversité.
(t) Un Cri P de la Cité, du 2r aott 1484, indique comne réceptable

d'immondice Hongrée pour le centre de la lille, Gravioule pour Outre-
llcuse. I-es contrevcnants encouraient une amende d'un florin du Rhin.
(Cart. tlc Ia Cité.)
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