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des plus importantes ('). L'un d'eux, du er octobre Conseil de la Cité, dans I'espoir de prémunir la ville
16zr, étendit la défense sanitaire : a Pour f intempé- contre ce péril, faisait de temps à autre parcourir les
rance de l'air, plusieurs maladies très dangereuses com- rues par un tambourin quelconque - la poiice commu-
mençant à pulluler r, le prince et les chefs communaux nale n'ayant pas encore été créée - à l'effet d'enjoindre
interdirent à nouveau <r de tenir ou nourrir en façon quel- aux habitants, l'enlèvement des immondices. L'édilité
conque, en ceste cité, pourceaux, troies, cossens, col- lançait aussi à d'autres moments un appel pressant aux
Ions ('), conins ("), oisons, canars et chiens vagabonds (cendrisiersl volontaires et aux possesseurs de mai-
par les rues )). Les possesseurs avaient à s'en défaire sons, afin qu'ils accomplissent leur devoir avec le plus
dans le délai de trois jours. Seuls, les habitants des fau- grand zèle ('). Pour la réalisation de cette tâche hygié-
bourgs, ayant d'amples jardins, étaient admis à les nour- nique, elle recourut même plusieurs fois à la corvée,
rir, mais sans les laisser circuler sur la voie publique ('). mais, de n'importe quelle façon, l'autorité rencontrait un
Pareilles décisions prohibitives furent remises en vi- manque absolu de bonne volonté chez les administrés.
gueur au XVIIf siecle ('). De 1à ce recès du zo décembre 169r :

En raison de l'épidémie qui menaçait le pays en 162r,
le Conseil avait aussi voulu mettre fin à une coutume
pratiquée alors par certains manufacturiers. En vue de
leur industrie, ils étendaient sur les parapets des ponts
et en d'autres lieux publics, des peaux fraîches d'ani-
maux, de moutons principalement. Ordre fut donné de
les retirer, sous menace de confiscation (u).

L'état des rues attirâit, à son torrr, en ces moments
critiques, I'attention de I'autorité. Celle-ci, à la vérité,
s'en occupait plus ou moins, même en période nor-
male. De tout temps elle s'opposa à I'accumulation
d'immondices sur le domaine public dans la cité comme
dans les faubourgs. Chaque possesseur de maison avait
à les entasser en face de sa demeure, puis à 1es faire con-
duire autour des remparts rt chacun sur son quartier l,
ainsi que le porte un cri du Perron du 4 septembre
1572 ('). Trop nombreux étaient les bourgeois qui, tour-
nant la difficulté, se bornaient à balayer ces immondices
au delà de leur champ d'action, plus souvent en face de
leurs voisins.

Cependant, pour en faciliter l'enlèvement, on invitait
les cultivateurs des environs à venir gratuitement char-
ger les cendres destinées à leur servir d'engrais. Ils ré-
pondirent certes à l'appel, mais pas en grand nombre.
Force fut d'avoir recours à d'autres moyens. fl arriva,
le 6 aott 1575, que le Conseil de la Cité s'abstint de
mettre en location une partie des terrains communaux,
( parce que )), déclarait-il, (( faute de place, pour les y
déposer sur le sol, on est obligé de répandre les balayures
dans la Meuse r.

C'est 1à, d'ailleurs, qu'il fallait jeter 1es cadavres
d'animaux au lieu de les laisser pourrir sur la voie pu-
blique, selon une coutume trop invétérée. C'était tomber
de Charybde en Scylla. Ordre était seulement intimé de
ne pâs encombrer les piles des ponts ('), ainsi qu'on le
sait.

Combien furent lents les progrès en police sanitaire !

L'an 168o, un mal que I'on qualifiait de peste se répan-
dait en Allemagne et menaçait d'envahir notre pays. Le

(1, Cr P, r. 1545-1548, f. r33, BUL. - EL, Grand, grcfle, mond.em.,
r. r55r-r55s. - ROP, s. 2, t. f, pp. z4r, g6ç37o; t. Ir, p. 226it.I11,p,322.

(2) Pigeons.
(r) Larrins-
() ROP, s. z, t. UI, p. 6.

(5) ROP, s. 3, t. I, p. 615.

101 RCC, r. r6tg-r64, f, rz7.
(7\ Cris du PeUon, du 4éept. 1572. - ROP, s. 2, t. I, p. 3Zo; t. II,

o. zz6 ; t. ul, p. 6.

(8) C'est dans cette vue, évidemment, que, le 2r août 1484, un Cri du
Perron, émanant de la Cité, dèfendait de jeter des immondices du haut
dr pont des Arches, sous peine d'une amende de ro ous de Liége. lI
interdisait aussi d'en jeter du pont d'Ile et du pont d'Avroy. (Cart. de
ta Cité.)

< Attendu que, par le défaut du paiernent cles corvées
establies pour le nettoyement de la ciié, le dit nettoyement
ne se peut effectuer avec toute la diligence que l'on s'estoit
proposé, le Conseil requiert MM. leÈ bourguemaistres de
donner leurs clefs (') pour l'exécution des dé{aillants et
contre les capitaines (de quartier) qui demeurent en dé-
faut de donner ieurs listes pertinentes desdites corvécs
avec les délaillants (3). r

L'inclolence, l'apathie et la négligence du peuple en
l'occurrence rivalisaient avec l'absence absolue de mé-
thode et de fermeté de la part de I'administration dans
I'exécution des règlements, très mal conçus cl'ailleurs.
En 1693, le prince derrait encore constater que < des amas
d'ordures, cendres et trigus r empêchaient ( la liberté
du passage rr et provoquaient <r des puanteurs capables
d'apporter de f infection ,) (n). De nouveau, il ordonna
rr tant à tous et un chacun qui ont devant leurs maisons
des amas de ces sortes d'ordures, cendres et trigus,
qu'à tous autres du voisinage et rues aboutissantes qrri
ont, en quelque manière que ce soit, contribué à les
amonceler, de les âsporter ou faire asporter ens tiers
jours de l'affiche cles présentes, à peine d'être atteints
dfune amende de trois florins d'or applicables au paye-
ment du charroy qui en sera fait à leurs frais inconti-
nent après 1es dits trois jours expirés r. Pour l'avenir,
le prince rendait responsable d'un dépôt d'immondices
tous les habitants du voisinage (").

I"e pouvoir luttait de la sorte contre une inertie invé-
térée. Pour se faire une idée des singuliers principes de
salubrité qui régnaient dans la population même au
XVIII" siècle qu'on lise plutôt l'article 15 cl'un règle-
ment du Conseil impérial du 3 septembre r7o5 :

o DéIeud à toutes personnes de jeter par les fenêtres
allcunes urines ou autres ordures de rlrrelque nature que
ce soit, ni garder rlans leurs maisons aucune eau croupie,
.qâtée ou coirompue, airrs (mais) leur enjoint de les vider
sur le pavé des tues, et y jeter au rnême instant un ou deux
seaux d'eau claire. >

Tel était le suprême degré de perfectionnement de la
science hygiénique i1 y a une couple cle siècles.

ll. - Mesures adoptées par I'autorité au XVIII" siècle.

L'ordonnance généra1e cle police sur la propreté des
rues que prit, à la demande c1u Conseil de la Cité, le
prince Georges-I,ouis de Berghes, le 4 septembre 1728,

(1) RCC, r. 1679-168o, f. 86 v".
(2) Clels magistroles, sans laquelle il n'était permis à aucun agcnt

de pénétrer danS le domicile d'un bourgeois.
(31 CP, Déb, r. 1684-1733, f. 238.

(1\ Cath., DO, r. t@2-t6g', f. r:7 vo, 136.

(5) R,E, t. III, p. 7. - Cath., DO, r. t@z-t695, f. tz7 v".
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ordonnance renouvelée et amplifiée le zr mai 1746 par
Jean-Théodore de Bavière et ultérieurement eî r77o, p^r
Charles d'Oultremont, se bornait en somme à coclifier
et à interpréter les dispositions que nous avons fait con-
naître ('). Ainsi spécifia-t-on que, le balayage tle 1a rue
se ferait deux fois 1â semaine, le mardi et le samedi,
rt voire en ramassant et faisant ramasser les boues et les
immondices ou par monceaux ou dans des paniers r,
etc. N'est-ce pas I'aveu que les résultats ne répondaient
nullement à I'attente et à la volonté cles clirigeants?

Et comment en aurait-il été autrement? La Cité ne fit-
elle pas établir en 1723, contre la muraille du couvent
des Capucines, rue Hors-Château, un (( eutrepôt rr, or\
les habitants étaient invités à jeter les cenclres et détri-
tus, un autre rue des Brasseurs, et un troisième rue Sur
les Foulons, ( pour I'usage public et pour la propreté
de la ville (') rr? Pierreuse, nâturellement, avait son
r< entrepôt r. fl se trouvait près de l'entrée du couvent
des Pères Minimes.

Ce n'étaient pas seulement les rues qui se montraient
trop souvent encombrées de malpropreté. Le fleuve et
ses différentes branches sur le parcours de notre ville
regorgeaient de toutes espèces d'impuretés, à tel point
qu'elles en interceptaient plus ou moins le cours en
certains endroits et qu'elles répandaient clans I'air rles
émanations nauséabondes, des plus dangereuses pour
la santé publique. Afin de rendre libres ces bras cl'eau,
la Ville était soumise chaque année à de grosses <1é-

penses. Les mandements princiers tendirent à parer à

d'aussi graves abus en obligeant les riverains à curer de
temps à autre le lit de la rivière ('). Seuls les tanneurs,
lors des grosses eaux, pouvaient rr en ce temps seule-
ment r, jeter leurs écorces dans le biez voisin de leur
industrie à condition <le n'entraver en rien I'exercice
des moulins (') r.

Un des motifs de 1a non observation des décisions de
I'autorité, c'était le peu d'agents dont elle clisposait
pour cet objet. C'est pourquoi, le a avril 177o,7e Conseil
de la Cité ordonna à tous les employés de la ville de
veiller à l'exécution stricte des statuts concernant la
propreté des rues ("). Trois mois auparavant, dans le
même but, I'administration communale avait réparti par
quartier les six atchers, c'est-à-dire les rarissirnes
hommes de police dont elle disposait : a deux dans le
quartier d'Outre-I\'[euse, deux à Saint-Séverin, Saiut-
Léonard et faubourg Vignis, deux au quartier de I'Ile
et dépendances, leur enjoignant de rapporter tous con-
traventeurs (u) r.

La condition sanitaire de la ville ne s'en améliora
que peu 

- on le conçoit - et le problème de l'assainis-
sement public ne cessa de préoccuper les tt hygiénistes l
de l'époque. Espérant obtenir un moyen radical de ré-
soudre cette grave question administrative, le Conseil
de la Cité mit au concours en 1783 < le meilleur système
pour nettoyer la ville r. Onze mémoires lui furent adres-
sés. Il en prit connaissance le z8 juin.

Après examen attentif, le Conseil dut avouer qu'au-
cun des concurrents n'avait atteint le but proposé.(').

(r) ROP, s. 3, t. I, p. 614; t. II, p. 84. - RE, t. III, p. ?3. - ROP,
s. .r, t. II, p. 84. - RCC, t. 175o-t752, f. zo.5 v" ; r. q68-r77r, f. t3o.

1:1 tCC, 1. t77r-r774, f. 45 v'.
(r) ROP, s. 3, t. I, rr. 652.
() Ibidem, p. 692-
(5) RCC, r. t768-r77t.
(61 Ibid., f. r33 v..
(71 Ibid., r. r78o-r783, f. ?29 " et 23r v".

La Société d'Emulation, à son tour, ouvrit, trois ans
plus tard, un concours sur rr les moyens 1es plus faciles,
les moins dispendieux à proposer au Gouvernement pour
le nettoiement des canaux qui infectent la ville de l,iége
et nrenacent d'y répandre la plus funeste épidémie r. Il
n'obtint pas plus de succès que le précédent. Pourtant,
le 17 février r78E, le Conseil de la Cité avait ajouté
une médaille d'or de six louis aux dix louis que la So-
ciété d'Emulation promettait au lauréat ('). Dans cette
situation, l'autorité communale, le z5 mars r7g3, se
borna à publier un nouveau règlement en vue d'obtenir
la propreté des rues et <r d'éviter des malaclies épidé-
miques r.

Nous saurons bientôt ce qu'il en advint.

III. - Service communal du nettoiement des rues.

A. - AurnrFors.

A Anvers, paraît-il, revient le méritp d'avoir inauguré
en Belgique, le service communal du nettoiement pu-
blic. Cette innovation remonterait à I'année 1457. Dès
cette clate, adoptarrt le principe que l'argent n'a pas
d'odeur, notre métropole maritinre aurait institué chez
eile la ferme des boues.

Liége ne fit pas preuve, d'aussi bonne heure, de cette
sage prévoyance. Au XVII" siècle encore, quand la
fange s'amoncelait pâr trop dans les rues, sans que les
habitants se chargeassent librement de la faire dispa-
raître, le Conseil de la Cité la faisait enlever, de temps à
âutre, par corvée, nous I'avons dit, et transporter dans
des endroits spéciaux. Parfois, cette corvée était géné-
rale à la ville ('); parfois, on la limitait à un quartier,
voire à une rue (").

Aucun service de nettoiement n'existait. Il fallait
toujours la menace prochaine cle la peste ou d'une grave
épidémie quelconque, pour qu'on avisât à laisser un peu
moins de saleté dans 1es rues. Ce fut le cas en 1666. Le
rr règlement contre la peste r, pris le 17 mai de cette
année par le Conseil de la Cité et approuvé par le prince
le 19 juillet, se borne à statuer que tous les habitants
de Liége rr aient, dedans huit jours après la publication
de cette, à faire oster arrière de leurs maisons tous tri-
gus, cendres et ordures, et icelles faire porter ou coll-
duire, chacun pour son regard, dans les places à ce dési-
gnées r (').

On le remarque, les termes mêmes du règlement n'exi-
geaient pas un enlèvement régulier et continu des souil-
lures des rues. C'était bon pour une fois. On comprend
si les immondices réapparaissaient bientôt en quantité
plus considérable que précédemment. Des cultivateurs
des communes voisines vinrent librement, - 

quand leur
intérêt les y poussait, 

- charger un certain nombre de
charrettes de détritus pour les répandre sur leurs terres
comme fumier. N'était-il pâs enfantin de penser qu'ils
suffiraient à I'office tlu balayage public?

Le Conseil de la Cité abandonna de nouveau ses iliu-
sions à cet égard, en 168o, année en laquelle la peste,
décimant l'Allemagne et I'ftalie, faisait redouter une
nouvelle visite ici. A ce moment, les rues continuaient

(r) RCC, r. r78.5.1788, f. 259.

(2) Ra'C, r. 1626-1627, f. 4ç v..
(3) Ibid., r. 164o-1643, f.323 v'.
(1) /iOI,, s.2, t. III, D.323.



d'être couvertes de couches épaisses ou de monticules de
cendres, voire de matières nullement odoriférantes. Les
faire enlever par des salariés est le premier moyen au-
quel songèrent alors les administrateurs communaux ;
mais se ravisant, ils voulurent exposer pour la première
-fois le nettoiement des rues en adjudication publique.
LIn comité fut chargé cle rédiger un règlement à cette
fin ('). Ce règlement a-t-il été même élaboré? Il ne de-
vait aucunement être mis à exécution.

Au bout de neuf ans, le prince Jean-louis d'Elderen
ressuscita le projet. Par une ordonnance du r4 mai 1689,
il réclama des bourgmestres une adjudication, pour un
terme de neuf années, du service de nettoiement. En
suite de cette décision, contrairement aux idées de ja-
dis, il défendit aux cultivateurs de venir dorénavant em-
porter les cendres et les immondices. Il en réservait le
monopole et les profits pécuniaires au futur adjudica-
taire.

Mais le système innové ne répondit nullement, dans
ses résultats, aux espérances qu'il avait fait concevoir.
Aussi, à partir du z3 février t692, les charretiers et cul-
tivateurs purent-ils de nouveau procéder librement à
I'enlèvement des boues ('). C'est dire <1ue, presque par-
tout, à la surface du sol dominaient <.les eaux résiduaires,
des ordures de tous genres.

Les divers corps constitués siégeant etr notre ville fi-
nirent par s'émouvoir de semblable incurie de la part
de I'autorité communale. Bien que la question ftt en
dehors de sa compétence, la Députation des Etats sou-
mit au chapitre cathédral, remplaçant le prince <lécédé,
une proposition que ce chapitre fit sienne et qui était
ainsi conçue :

n Messeigneurs, reconnaissant la rrécessité qu'il y a de
{aire oster les amas d'ordures, cendres et trigns, qui ern-
pêchent la liberté du passage et causent cles puanteurs ;
ôrdonnent aux bourgmestres de la Cité d'y porrrvoir in-
cessamment, en faisant charier les dits trigus et cendres
hors la ville et les places, clans tles lieux qrri n'incomruoclent
au publicque, députant à cet efiect quelque persottne de
chasque quartier, qui lève les tleniers nécessaires porrr le
charroi se-lon la collecte qu'ils etr feront faire proportionné-
ment aux frais nécessaires à ce sujet pour icelle estre pavée
par les habitants de chasque quartier darrs lequel les arnas
des cendres et trigrrs se troutent (3). r

Ne pouvait-on prévoir qne cette résolution subirait
le sort de toutes les précéclentes? Penclant deux lustres
encore Liége se débattit dans le même marasmc quant à

la toilette du sol.
En r7o5 enfin fut conçtl un règlemcnt <1u'approuva

le 3 septembre le Conseil impérial remplaçant 1c prince
Joseph-Clément cle Bavière, banni par l'Iimpire. Ce
règlement contenait une organisation tcllc quelle d'un
service du nettoiement. I,a Ville choisissait elle-même
Itentrepreneur, ou plutôt ses entrepreneurs, par voie
d'adjudication. fls devaient posséder ensemblc rrne clou-
zaine, au minimum, rr de bons tonrbereaux clos et ser-
rés, en telle manière qu'il n'en pût sortir aucune chose r.
Chaque jour, l'enlèvement des immondices se faisait
dans toutes les rues : de Pâques à la Saint-Remi, de six
à onze heures du matin et de trois heures de l'apre\s-
midi à sept heures du soir, de la Saint-Remy à Pâques,

(r) RCC, r. 1678-16&, f. 86 vo, 90 v'.
12) ROP, s. 3, t. I, p. r43; - CP, Déï, r. 1684-1733, f. \i2 el 223.
(3) Cath., DO, r. $92-tqs, f. 136; - Sedc tacaf,e, r. 16'4, f. 33 v'.
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de sept heures du matin à midi, et de deux heures après-
midi à six heures du soir (').

Les habitants avaient aussi des devoirs à remplir.
Il fallait que, quoticliennement, tous, même ceux des
ruelles, balayassent la voie devant leur demeure et po-
sassent les détritus en monceau le long de la maison
ou dans un baquet. Une clochette, appendue au véhi-
cule public, avertissait clu passage. De plus, le con-
ducteur jouait trois fois du cornet dans chacune des
rues étroites ou <1es impasses. A ce signal, tout ménage
faisait apporter son récipient. Le charretier chargeait
les orclures et les immondices d'abord, les boues et
cenclres ensuite.

Les entrepreneurs ne jouissaient pas, cette fois, d'rrn
privilège particulier. Les autres voituriers, aussi bien
qtre les cultivateurs, avaient le droit, comme par le
passé, cl'utiliser à leur profit les cendres dont ils vou-
laient débarrasser les rues. Ceux des environs de Ro-
bermont surtout usaient de la faculté qui leur était
laissée.

La première adjudication se fit le r5 septembre r7o.s.
Elle partageait I'entreprise en quatre lots : ro Quartier
Saint-Thomas et du Marché, repris par l{icolas Le-
ruitte, rÈoyennant une somme de z,96o florins ; 2o quar-
tiers Saint-Séverin et Saint-Servais, adjugé à Georges
Raick au chiffre de r,z6o florins; 3" Quartier de I'Ile,
cédé à Remy Jovente, au prix cle 98o florins ; 4' Quar-
tier d'Outre-I{euse, échu à Toussaint Thurion, pour la
somme de r,76o florins.

A I'expiration de ce premier contrat, le Conseil clut
reconnaître ( que par la faute des entrepreneurs et
autres, la ville demeurait pleine d'orclures et d'immon-
<lices r. Il renouvela néanmoins I'expérience en r7o8 en
modifiant quelque peu les conditions précédentes de
1'entreprise. Il fit surtout défense aux subordonnés des
adjudicataires d'exiger le moindre pourboire des bour-
geois. Le signal du passage était donné, non plus au
moyen d'un cornet, mais d'une crécelle (') qui fut a<lop-
tée dans toute la suite du siècle.

Le système d'affermage du nettoiement resta aussi
en vigueur les années suivantes sans qu'on puisse assu-
rer qu'il y eut lieu d'en être satisfait. En 1716, il cottait
à la Ville la somme de 2,53.5 f1.; en t73r,3,628 flo-
rins (") ; en t746, 9,2oo et des florins cornme au milieu
clu XVIII" siècle.

Naturellement, les conditions générales du nettoie-
ment public ne demeurèrent pas immuables. Elles chan-
geaient cl'un contrat à I'autre. Ce fut une nouveauté,
par exemple, que de voir le prince Jean-Théodore de
Bavière, en son mandement du zr mai 1746, constituer
les bourgmestres et le Conseil de la Cité juges des con-
traventions au règlement et transformer le Conseil privé
en cour d'appel en l'espèce.

Dans le mode de reprise même du service, on intro-
duisit, à la longue, des changements radicaux. La régie,
en l'espèce, ne triompha certes pas sous I'ancien régime,
mais, vers le milieu du XVIII" siècle, on se trouvait en
présence d'un système qui, par quelque côté, avait cer-
taine accointance avec elle. A présent, en r7.5o, la Ville

(t) ROP, s.3, t. I, p.333. - LotvREx, t. III, p. t2.
lz\ Règlenert boul lc netloyage dc la Cité, t7o8. (Placard de trotre

collcction particulièrc.)
(3) Répétons qu'au xvIII'siècle, le florin liégeois, ou le double esca-

lin valait 20 sous r liard, soit un franc 3r centimes environ de la
monnaie décimale en tcnDs nomal.
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possède les onze tombereaux et les onze chevaux nêces-
saires. Mais ce n'est pas elle qui s'en sert. Elle les pro-
cure aux repreneurs, moyennant finances bien entenclu,
avec les harnais et le fourrage. Elle interdit à tout ad-
ministrateur ou fonctionnaire quelconque de la Ville de
prendre part directement ou indirectement à l'entre-
prise, sous peine d'une amende de roo ducats ; cette
clause se perpétuera jusqu'à la fin du régime princier.

La Cité s'efforçait cle dépister les abus ou les roueries
de I'adjudicataire. Afin que celui-ci ne pût faire croire
que telle de ses charrettes ne dépendait pas du service
de nettoiement, et la soustrâire ainsi à des chargements,
sa convention I'obligeait à marquer les harnais d'un per-
ron (') et du nom du quartier auquel étaient assignés
respectivement les tombereaux. I'e contrat exigeait aussi
qu'une sonnette ftt attachée à la tête du cheval, de fa-
çon à avertir les bourgeois du passage clu tombereau. Les
charretiers plaçaient, en effet, une sonnette, mais par-
fois ils I'ernpêchaient, d'une façon quelconque, cle tin-
ter, et le Conseil cut à menacer de congédier le conduc-
teur qui ne laisserait pas la sonnette s'agiter librement.
Le cahier des charges de r75o réclamait, en outre, des
charretiers de frapper ou de sonner à toutes les portes
des maisons pour signaler leur passage et permettre aux

. habitants de déverser les déchets de la vie. Orclre était
également signifié aux voituriers d'avancer avec len-
teur rr pour donner le temps de charger r.

Sur une requête des repreneurs, qui trouvaient cette
condition trop pénible, le Couseil admit que 1es habi-

. tants exposassent, sans avertissement, leurs baquets de
matières usées, tous les jours soit avant dix heures clu

matin, soit avant quatre heures de relevée en été, ou
avant trois heures en hiver (').

I,es entrepreneurs avaient à balayer et à enlever les
boues, etc., dans les endroits non entourés de maisons
bourgeoises, ( comme vis-à-vis des églises, grandes
places, rivages, ou promenades r. Au reste, ils étaient
en droit de se faire payer pâr les bourgeois, à raison de
r.5 patars la voiture, I'enlèvement des cendres, fumiers,
etc., que ces bourgeois auraient été y déposer inrlt-
ment ("). De son côté, I'administration communale pou-
vait faire emporter, cl'office, à la charge de l'adjudica-
taire, les immondices que celui-ci aurait omis de faire
disparaltre des < entrepôts r ou dépotoirs notamment.
Ces dépotoirs existaient - nous I'avons dit - sur di-
vers points de la Ville ; il y en avait deux en Pier-
reuse (n), il y en avait encore rue Sur-les-Foulons,
Outre-Meuse, rue Roture, etc.

Les charrettes, les chevaux et les fourrages étaient re-
misés dans 1es casernes de la Cité ou en d'autres places
agréées par la Ville, de façon que celle-ci ptt s'as-
surer facilement du juste emploi de ces charrettes, etc.

En r75o, le service fut obtenu par François I,amy, au
prix de 5,r5o florins ('). I\Iais, deux ans plus tarcl, le
nettoiement général de la Ville coûtait à cette dernière,
une somme de ro,3o8 florins. En q56, le bourgmestre
I{enry de l\{élotte avait cru pouvoir rendre I'entreprise

(r) Plus tard, le perron dut être Deint en couleurs jaunes et rouges
sur le devant de la voiture.

(2) RCC, r. r75o, f. 59.
(s) En rz8.t, les ouvriers occupés par la ville au déblaiement des gla-

çons étaient payés à raimn de rr els et r liard Dar jour et de quatre
sols pâr voiture.

(4) Ils furent étâblis en 1779. (RCC du 7 mai.)
(5) RCC, r. rZSo, f. 39 v'.

à main ferme à ce même François Lamy, au lieu d'avoir
recours à l'adjudication. Ce fut I'occasion d'un grave li-
tige clont les trois corps de la Cité (') eurent à délibérer,
parce qu'en effet, le procéclé était contraire à la légis-
lation coutumière ('). Cependant, en dehors du service
du nettoiement général, le Conseil de lui-même payait
un gage modique à I'une ou I'autre personne, parfois 15
florins Brabant annuellement, pour entretenir en état
de propreté certaines ruelles.

Faut-il y constater un effet de la concurrence? En
tous les cas, la dépense du service du nettoiement tendit
plutôt à diminuer dans le dernier quart clu XVIII" siècle.
Alors que, en 176r, elle s'élevait à 5,86o fl. et en 1768
à 6,7oo florins, elle se chiffra en 1775, ry76 et 1777,
par environ 4troo fl. En t778,les frais furent seulement
de 3,365 fl. et en r78o de 4,349 florins.

fl est vrai que les plaintes sur 1a façon dont s'effec-
turtit à Liége 1e nettoiement, < I'un des principaux objets
des villes policées r - suivant l'expression cle Jean-
Théoclore cle Bavière en t746, - loin de cesser, deve-
naient générales. C'est en vue de les apaiser qu'aussitôt
constituée, en rZZg, la Société d'Emulation mit au con-
cours la réponse à la question suivante : rr Quel est le
meilleur moyen d'entretenir la propreté des rues de la
ville de Liége sans augmenter, que d'un dixième au plus,
1es frais ordinaires que la Ville fait à ce sujet. l

Le z4 jan",rer r7Eo, deux mémoires remportèrent con-
jointement le prix. fls avaient pour auteurs deux avocats
liégcois, MNI. Cornesse et Bourdon. Tous deux émirent
à peu près identiquement les mêmes idées. Tous deux
trouvaient que, (( lorsqu'on repave les rues, ou emploie
un gravier fort grossier, plutôt un âmâs de petits cail-
loux r. fls préconisaient donc la substitution à ce mau-
vais gravier, d'un sable fin, qui put s'insinuer aisément
entre les pavés et remplir également tous les intersticcs.

Les lauréats ne prétendaient pas cependant <lispenser
la Ville et les habitants cle tout soin de propreté dans
les rues. fls recommanclaient, au contraire, un balayage
fréquent, journalier même et la régie de la ferme des
boues par la Ville.

c Jusqu'à présent n, écrivait Cornesse, r la Cité a donné
de I'argent pour {aire nettoyer les rues, c'est-àdire pour
faire siinpleinerrt enlever les cendres de nos houilles... Je
voudrais qu'elle trouvât un bénéfice dans cette propreté et
que les mêmes gains que font, en nettoyant mal, ceux à qui
elle adjuge au rabais cette entreprise, elle les flt, en net-
toyant mieux, si même elle n'en faisait tle plus considé-
rables. ,

Ces bénéfices, il s'agissait de les faire réaliser par la
vente des produits recueillis :

q Les paysans des environs de Liége r, dit Cornesse,
< connaissent aussi le prix de la cendrè de houille. Dans
la saison où les travaux de la campaglre sont suspendus,
nous les voyons venir à la Ville y ramasser, s'y procurer
même à prix d'argent des quantités de cendres qu'ils
portent dans leurs terres, dans leurs prairies et dans leurs
jardins; et c'est sans doute à cette pratique que nous cle-
vons la bonté et la précocité de nos fruits et de nos lé-
gumes. I

Et l'auteur d'établir la balance des dépenses et des
recettes, d'après son système :

(r) C'cst-àdire le Conkil, les mmmissaires de la cité et les Seize
Chambres.

(2) L'adjudication se fit le 5 mai q56. (Conditiotrs Particuliè|es, outrc
les générales Dovt le f,.cttoyenent de Ia Cité, Liêge, 17S6, in-+'.)



( La nourriture, le logement et l'entretien de douze che-
vaux en comprenant dans ce rlerrrier article celui <lu maré-
chal ferrant, coûteront z,16o flor. Douze conclucteurs, cha-
cun à 45 écus par an coûteront la même somfire ; ajoutons
3oo flor. pour l'entretien des tornbereaux et harnais ;... Il
Iaut corrrpter encore à chaqrre dépôt un homme chargé de
la tente et de la recette. S'il v a quatre rlépôts ce seront
autant d'hommes qrri, à r.So on zoo 11. chacun coûteront
72o otl 8oo f1.: Ainsi on voit que toutes les clépenses an-
nuelles mises ensemble ne rnonterorrt pas à plus de 5,42o
ou 5,600 11. )

Bref, IlL Cornesse calculait qr1e, par la vente des im-
mondices, la Ville gâglrerait près de deux mille flo-
rins. Son concurrent, Bourdon, jugeait lui que, par ce
moyen, la Ville pourrait équilibrer ses dépenses. Il
fondait son opinion sur ces clonnées intéressantes :

< Les repreneurs du nettoiemerrt ont entre eux habituel-
lement rz charrettes - en hiver il v en a qrrelques-unes
de plus -- qui font chacune 6 à 7 r'oiês, tout âu pius 8 par
jour, suivant la distance plus orr moins grancle des cotil-
lages où elles conduisent les cenclres. I,e tombereau, voie
ou clichet de ces cendre.s, se vencl 4, 5, 6 et jusqu'à 7 sols
selon encore que les errdroits où orr les livre Èont éloignés.
Les rz charrettes doit'ent faire par jorrr au moins 8o v:oies,
et sur 3oo joqrs dans I'année (car je ne compte pas les
dimanches ni les {êtes), 24,ooo voies, qui, comptées seule-
rnent à 5 sols, pour ne rien rnettre cle 1rop, donnent 6rooo
{lorins. Or, les frais du nettoiernerrt ne montent pas à davan-
tage,-car une charrette, homme et cheval ne ievient qu'à
5oo fl. par a:n, et 12 {ois 5oo, fout 6,ooo. r

Ces calculs et ces raisonnements dénotaient des pen-
sées de stricte économie politique chez leur auteur, mais
celui-ci posait en mauvais prophète quand il faisait < au-
gurer qu'avec le temps, le nettoiement ne coûtera plus
grand'chose à la Ville, et peut-être un jour rien du
tout (') r.

Ces deux mémoires eurent un résultat tout platonique.
La seule amélioration mentionnée daus les archives de
l'époque quant à I'enlèvement des rebuts domestiques,
est l'autorisation donnée par le Conseil de la Cité Ie rS
janvier r78r, de rt faire construire un tombereau propre
à voiturer les boues sans verser sur les rues r (').

I"'exposition aux enchères de I'entreprise dr1 nettoie-
ment continua à se faire dans dcs conditions identiques
ou à peu près aux précédentes, sous l'ancien régime. On
y procéda encore |'an rTgz(").Le nettoyage avait même
été étendu aux faubourgs qui formaient I'objet d'une
adjudication spéciale ('). Néanmoins, en 1792, le ser-
vice d'cnsemble ne coûta à la Ville qtte Z,o2r florins.

La République française adopta plusieurs lois impo-
sant comme principal devoir cle l'autorité municipale le
soin d'assurer par des mesures de police, la propreté
et la salubrité publiques. Malheureusement, par la si-
tuation faite alors à notre pays, elles restèreltt sans ef-
fets utiles. La vérité oblige même à dire que cette pé-
riode, au point de vue h1'giénique, fut des plus pénibles.
Les troubles, la désorganisation sociale qui s'en sui-
virent, les lourds impôts et réquisitions de tous genres
qui s'appesantirent sur la population pour répondre aux
besoins des armées conquérantes surtout, ne permirent
point à la municipalité républicaine de Liége de fixer
son attention sur ce problème important de la vie admi-
nistrative. I1 fut laissé à 1'arrière-plan.

(r) M(moircs, etc., I.iége, r7Eo. - Coll. Cabilain(, BClr, n" 93r3.
(2) RC(', r. r78o-r783, f.7.3.
(31 Ibid., r. r/g2-t:/g3, f. 49 r'. - Plocird irùU/int(. dc ,totre cttll. pa,.
(a) RC(', r. r:/gr-r792, 1. jg v'.
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Impossible de décrire en quels cloaques infects les
rues furent transformées ! Des cadavres humains même
jonchèrent le sol de ces rues, plusieurs jours durant sans
recevoir de sépulture. C'est en vue cl'atténuer ce danger
incessant pour la santé publique que, dès le z8 janvier
1793, peu après la première invasion des troupes répu-
blicaines, le tt Conseil municipal de la ville libre de
Liége r invitait, par la voie de la Cazette nationale Iié-
geoise, rt tous les charretiers quelconques qui désire-
raient être occupés au nettoiement de la capitale et fau-
bourgs, à sc présenter incontinent au citoyen Drion,
baumeester r, lequel, disait-on, avait charge de les
employer et de lrourvoir à leurs salaires.

Ces travailleurs rl'avaient pâs une confiance assez
ferme dans le crédit et la stabilité cles pouvoirs établis
pour répondre nombreux à cette invitation intéressée.

L'amélioration ne se produisit pas davantage durant
la seconde occupation française. Dans le désordre des
esprits et des administrations, qui triomphait pleine-
ment, le public n'observait plus aucun des anciens rè-
glements quant à la police de la voirie. 11 est aisé de
concevoir avec quel sans-gêne chacun changeait la rue
en réceptacle de tous les déchets cle I'existence. Le Con-
seil murricipal eut beau \e rq frim,aire an III (4 clécembre
r7g4) prenclre un arrêté erl vue d'tt accélérer le nettoie-
ment des rues )), et déciclant notamment :

< ro A dater du r5 frimaire, tous les citoyens de cette
colnmune sont requis de balayer trois fois par semaine, les
rnardi, jeudi et samedi, eu hiver à 7, et en été à 6-heures
du matin et rnettre en tas, à côté de leurs portes ou dans
des mannes, les boues et inrrnondices qui se trouvent de-
vant leurs maisons respectives.

zo Le sonneur passera les jours indiqués dans les rues ou
1e besoin le plus urgent le forcera, urre demi-heure avant
que le tombereau ne s'y rende pour r-'nlever ces immon-
dices ; il est défendu de jeter de l'eau srrr le par'é avant
que le nettoiement ne soit fait err règle ('). >

Il n'en fut guère tenu compte.
On ne pouvait en I'occurrence fâire fonds sur la mu-

nicipalité pour suppléer à la bonnc volonté des citoyens.
Ëlle manquait si complèteme11t de rcssources et de pres-
tige qu'elle dut implorer clu secours de l'administration
d'arrondissement. Celle-ci, le 9 tsentôse an III (27 f.êvrier
1795) lui fit une avarlce de ro,ooo livres, motivée no-
tamment sur ce que ( les ouvriers se refusent au travail
faute de paiement u (').

Loin de s'améliorer par cette avallce, la condition hy-
giénique de la ville empira la même année, de I'aveu
de 1'Administration municipale. Ne fut-elle pas forcée
rl'écrire, 7e 5 thernidor an III (zs juillet 1795), par
I'organe de son présiclelrt, Hyacinthc Fabry, à ses col-
lègues Bassengc et Renar<l, pour lors à Paris?

n La police est dans un état rf inertie afireuse. Notre
commune est infectée cf irrrmondices que nous n'a'r'ons pas
le moyen cle faire enlever, et des vols jorrrnaliers, en arra-
chant tous les gardes fous des quais et des places, en em-
portant, pour en prendre le fer, toutes les portes qui faci-
litaient le nettoiemelrt tle rros canallx souterrains, esposerrt
les habitants à des acciclerrts sans nombre. )

Et cet état pitoyable dura des années. Ce fut à tel point
que, le z8 nressidor an I' (16 juillet r7g7\ , Nicolas Bas-
senge, commissaire du Directoire exécutif près le <1é-

partement de I'Ourthe, tlut attirer I'attention cle I'Ad-
ministration centrale :

(1) RIRP, etc., I-iége, I.atour, t. lII, p. r06.
(21 Adntinistrctiorr d'rrrror;di.s.sctn(ilt, f. z6o, p, go.
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( Cette situation r, écrivait lassenge, ( est vraiment dé-
plorable et ses résultats peuvent entraîner les plus désas-
treuses conséquences... Les quais, les places, les rues, re-
gorgent d'immondices pestilentielles ; les cânaux sotrt obs-
frués ; des eaux croupissantes, Îétides, inlecterrt I'air ; urr
méphytisme léthifère se répand de toutes parts. Infailli-
bleinent des maladies en seront le résultat funeste et certes,
si une épidémie se jetait darrs Liége, elle ne tarclerait pas
à se communiquer au reste du départenrent. o

En conclusion, Rassenge faisait demander à la mu-
nicipalité les raisons de la non-exécution des lois sur la
propreté et la salubrité des communes ('). Et cepentlant,
le g brumaire an I/ (3o octobre 1796),l'Administration
municipale avait fait annoncer publiquement qu'elle
était rt d'intention de faire nettoyer par tombereau à
loyer et à la journée les rues et places publiques de
quatre quartiers de cette commune r. Elle ajoutait que
rr le paiement se fera exactement à la fin <1e chaque
décade,) ('). Bien peu de charretiers s'y laissèrent
prendre.

Le z6 oendémi"aire an VII (r7 octobre r798), l'Admi-
nistration centrale ayant encore réclamé de la munici-
palité I'enlèvement des immondices des rues qui de-
vaient être réparées par le corps des ponts et chaus-
sées, elle reçut cette réponse typique :

- r Nous vons infotmons, Citoyens administrateurs, que
nous n'avons pas le sou, et qu'il nous est inpossible, mal-
gré le désir que nous aurions de nous conformer à votre
invitation, d'engager les chartiers et ouvriers racleurs à ce
nettoiement, attendu qu'ils ne sont pas pa1'és de ce service
depuis très longtemps, motil pourquel ils s'y relusent. Vous
devez donc sentir que la position où nous nous trouvons
est très embarrassante (3). r

Comment, dans ces pénibles circonstances, aurait-on
pu s'attendre à un heureux changement en la situation
anti-hygiénique de la ville? Aussi comprend-on que, par
suite de la misère générale et de I'insalubrité de la corn-
mune, la population de Liége ait descendu de .5o,ooo à

36,ooo âmes pentlant les six premières années du ré-
gime républicain.

L'an r8oo, I'année même où un préfet fut placé à la
têtc du département, le maire de Liége, en I'absence cle

ressources financières pour mettre fin au défaut de net-
toiement, vouhlt au moins faire reprendre celui-ci au
moyen d'un nouveau règlement (t). Ce dernier sembla
aussi avoir été publié pour ne pas être exécuté. Dans
un rapport dressé en lherntidor an XII (aott r8o4), par
le président du jury médical du département, après une
inspection sanitaire en ville, il clut écrire que <r le
quartier d'Outre-Meuse, infecté par les eaux qui crotl-
pissent ei les immondices qui séjournent dans beaucoup
de rues, fournit plus du tiers des malades de l'hospicc
de tsavière rr. Et f inspecteur énonçait bien d'autres
causes profondes d'insalubrité dans toute la ville ('),
jointes au défaut de créclit convenable affecté à ce ser-
vice.

En r8o7 encore, la Ville consacrait une misérable
somme de 8,ooo fr. à tout le service de l'assainissement.
Le préfet Micoud d'IJmons la jugeait cependant plus

(t\ CCD, ùrès I'Adninislration cerltrale, n" 1488, f. 26I.
(2\ Gsze,te dt Liése, du 12 brumaire an V.
(3),4C, farde Police des rues.
(4) Ce règlement silr la voirie est dt tq lîirnsirc ûr lX (ro décembre

rSoo). Il a paru au A.]I, t. I, p. 9.
(51 Letlre LIu irél?t tltr zo thrrmidor an XII atr maire de I,iége-

que suffisante. Il en informait le maire en ces termes le
rg aott :

o Vous savez, Monsierrr le Maire, que le gouvernement a
rejcté tle votre brrdget de rSo7, lcs r,ooo fr. qui avaient été
proposés pour la <lépense d'un burearr rle salubrité. Il a
approur'é celle de 8,ooo fr. pour frais de propreté, salubrité,
y.compris les gages des balaverrrs pub-lics. Avec cette der-
nière somme, vorls avez certairrernent de qrroi entretenir la
plus grande propreté dans la ville, et vous ne pouvez pas
vous clissinruler qu'elle tr'est pas, à beaucoup près, aussi
propre qu'elle clevrait et pourrait l'être... Vous verrez, au
surplus, s'il eSt possible de distraire de la somme de 8,ooo
frarlcs, rrn petit traitement pour chacun des officiers de
santé. n

Le ministre de I'intérieur considérait aussi cette somme
de 8,ooo fr. plutôt exagérée. Lorsque, en r8og, on lui
soumit un projet cle cahier des charges pour la mise en
acljudication dc I'enlèvement des boues de Liége, bien
que le clevis cn ftt modeste à l'extrême, il aurait voulu
le diminuer, en faisant escompter un produit élevé de
la vente des imnrondices aux cultivateurs. Mais les ré-
sultats de I'acljudication montrèrent son erreur. Le pré-
fet le lui apprit clans une lettre où il expose succinc-
tement en quoi consistait le service du nettoiement il y
a un peu plus d'un siècle et la différence finatrcière
présumée cntre son exécution par la régie communale
ou par le fermage :

r Cette mise en adjudicatiorr s'est effectrtée le ro jan-
vier dernier ; d'arrtres tentatives out é.qalemerrt eu lieu suc-
cessivement, mais toujours sans obterrir de résultat. IIne
seule soumission vient enfin cl'être faite, celle de M. Piette,
ex-entrepreneur, qui propose t1e' se charger de I'enlèr'ement
des bottes moyentratrt une sornrne tle 5,oo,o fr.
à lui payer annuellemerrt. En re<unissant cette
somme à celle qui serait rrécessaire pour le
balayage et qui est estimée 3,6oo

le nettoiement de la ville dc Liége cotterait 8,6cn
suivant cette soumission

Ce rnêtne nettoiement fait par la Ville et sans entrepre-
nerrr exigerait suivant I'estimation clu maire, savoir:

ro Pour le balayage auquel dir hommes cle peine, chaque
jour, doivent être errrploy'és à raison rl'utt franc la jour-
née 3,6oo fr.

zn Et pour I'enlè'vernerrt tles boues en suDposant cinq
tomberearrx (') en activité chaque jorrr à raison rle 4 fr.

Total ro,8oo
lvlais il l' aut'ait r\ déduire de cette somme,

celle drr rdontant de la vente rles engrais qui
s'est élcvé pour rEog à z,ooo

De sorte que la dépense effective serait de 8,8oo
et qrr'elle excéderait annuellement de zoo fr.
celle qrre le même objet nécessiterait suivant la
soumission de I\I. Piette. r

Le préfet concluait en suggérant f idée rr de faire en-
lever les immonclices par économies comme âupâra-
vant )).

Le service accomllli d'une façon aussi sommaire ne
pouvait être parfait ni même convenable. fl laissa énor-
mément à désirer jusqu'à la fin clu régime français.

A I'arrivée des alliés en r8r4, l'un des premiers soins
du directeur clu cercle de Liége fut d'ordonner à la Com-
mission municipale cle mettre quatre tombereaux à la

la journée 712@

( I ) Dc nos jours Ie noml)re (les charrcttes du *rvicr du nettoiemcnt
cst dix fois plus consid{'rable. I.e prix de la journée d,une balayeu*,
journée de lrnucoup Dlus_ coutte actucllcment, est de 20 fr., au lieu d'ilfl
iâdis n[ balayeur.



disposition des conrmissaires cle police pour I'enlève-
ment des immondices de la ville, en attendant que des
dispositions définitives eussent été prises.

L'inspecteur général de la police proposa la mise en
adjudication du service ; il évaluait le montant de l'en-
treprise à ro,8o4 fr. 5o c., mais il escomptait aussi la
vente des cendres comme engrais. C'est ce système qui
fut adopté en r8r4 même.

Le nettoiement se fit d'une façon plus ou moins ré-
gulière sous le régime hollandais et le mode d'adjudica-
tion prévalut même dans les premières années de l'in-
dépendance nationale. A titre de curiosité, notons
qu'en I'année 1836, les frères llarchan<lise furent dé-
clarés adjudicataires de I'ensemble au prix de trente-
deux mille francs ('); ils le restèrent longtemps.

En r8.5e, I'Administration recula clevant le chiffre de
38,ooo fr. qu'exigeait I'uniquc soumissionnaire de la
ferme des boues pour I'exécution du cahier des charges ;
elle essaya de la régie comme <l'un système transitoire
destiné à réaliser les réforn.res apportées à ce cahier des
charges, afin de stimuler la concurrence dans I'avenir.
Elle voulait, de la sorte aussi, arriver, par I'extensiou
de la vente, à la suppression des clépôts d'immondices
aux abords de la villc. L'autorité communale espérait
parvenir à ces fins lrar trois moyens : r" I'extension de
la vente, zo I'augmcntation de la récolte des engrais pro-
ductifs, 3" I'organisation d'utr service de transport très
économique.

Ce n'est point de nos jours que les mceurs permet-
traient I'adoption de certaines des mesures d'économie
mises en vogtte à cette époque. Ainsi substitua-t-on, aux
5o bala-r-eurs publics payés à raison de r fr. 4o par jour,
des femmes qui gagnaient la modique paie quotidierrne
de o fr. Eo c. Le service du balayage ne cotta par an
que 24 à z9 nrille francs. Bref, par ce système, en se
basant sur le chiffre cle 38,ooo fr. de la dernière sou-
mission avec les dépenses faites durant les cinq pre-
mières années de la régie, on avait en perspective un
bénéfice de 7z,4zz fr. 5E c. cn faveur cle ce dernier
s1'stème.

Pendant plusieurs annécs, ce fut en Campinc que la
régie trouva un débouché très sérieux pour les engrais
qu'ellc récoltait. Au r"' janvier 1858, I'unique dépôt, de
Bressoux, était littéralement vide. Des 25,ooo mètres
cubes ramassês annuellement ro,ooo étaient placés à

Liége et aux environs, r5,ooo en Campine. Le chef <1e

la régie, ]I. J.-P. Schmit, aurait voulu qu'aux cendres,
gravicrs, boues qu'on envoyait en Campitre, on pût y
nrêler le procluit des latrines et des urinoirs t1ui, aillcurs,
clisait-il, formait le grancl revenu de la ferme des boucs
Il ajoutait que rr les batelicrs revenant à vicle cl'Anvers
avaient intérêt à prendre, clans cette dernière ville, des
chargements d'engrais fécal pour la Campine r, ce qui
formait une concurrence désastrcuse pour Liége (').
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Ce t désastre )) l1e tarcla pas à se produire et la régie
de l'époque eut bientôt vécu. Elle refit place au mode
d'acljudication publique, système qui se maintint jus-
qu'au r"" juillet r8g8, Le dernier entrepreneur, Henri
Brock, touchait de la Ville, une somme annuelle de
t1g,42o fr. I{ais, ayant col'rtinué le service du r"" juillet
1897 au 3o juin r89E, il perçut cette fois le prix de son
entreprise des cinq années précédentes, plus une somme
de 96,ooo fr., soit ensemble 2SS,42o fr. C'était un total
sept fois plus élevé que celui d'un demi-siècle aupara-
vant.

Par délibération du .s avril 1897, le Conseil communal
croyant agir en administration économe décida que le
balayage public serait dorénavant effectué en ré-
gie ('). {-Ine note clu C<-rllège échevinal en date du z7
mars 1897, estimait I'importance de ce travail de 73,ooo
à 85,ooo fr. aunuellement.

En même temps, le Conseil créait un nouveau cahier
des charges pour la mise en adjudication publiquc cle

l'entreprise du transport cles cendres, boues et immon-
dices de la ville pendant un terme cle trois ans. IIne
première adjuclication n'amena qu'une seule soumission
régulière arr prix de z87,ooo fr. Une seconde adjudica-
tion donna deux offres : I'une d.e z76,ooo fr., I'autre de
2r.5,ooo. Ces offres furent jugées inaccelrtables.

Voulant faire clisparaître I'un des plus importants
aléas de I'entreprise, c'est-à-dire le manque d'un lieu
de dépôt autorisé et permanent, le Conseil, le 3o juillet
rgoT vota I'acquisition à llressoux, au lieu dit Fond-du-
Bois, dc terrains d'rrne superficie de 5 hectares .s4 ares,
E5 cent., destinés à recevoir les immondices et résidus
ménagers de Liége ("). Il s'assura de plus la jouissance
des écuries }lalaise à Bressoux encore (').

Dépôt et écuries devaieut être mis gratuitement à la
disposition clu futur elltrepreneur. Ilais à la réadjudi-
cation du z mai 1898, il ne fut déposé aucune soumis-
sion.

Devant ces résultats négatifs, le Conseil résolrrt, à

son tour de faire un essai, et il arrêta que le service de
I'enlèvcment serait comme celui du balayage exécuté
en régie à partir du r"'juillet 1898. En dehors cles frais
de premier établissement qui se sont montés à 38e,6.59
francs or ccntime, et tles dépenses extraordinaires
(s,g64 fr. 5S c.) le bilan de la première année d'exploi-
tation en régie s'est établi par 258,026 fr. 6r c. <le clé-
perlses or<linaires, p r 24,:.44 ft. 77 de recettes ordi-
naires. La clépense nettc clc I'exercice s'est donc chiffrée
par z3E,88r fu. 64.

La ftgic est ainsi rleventte définitive, mais les frais ,:le

I'exploitation se sont beaucoup élevés depuis lors pour
divers motifs : au€fmentation cles salaires du personnel,

DEI'UIS I,E \IX" SIECI,E

/r) L(,s ('on(litious fort détaillées dc I'adjudication fig[rent au Bitt,
t. r, tr. .so6.

1r1 ftéjà à I'aill-'c du \IX'siècle, ox ÂTArr vo|Lrr rr-DrsTRrALrsER Lt
t,R()DUrT DEs r.ATRrNEs. t'n arêté drr mairc de Liége, en dete du 3r b/(-
mailc.til.\ (r2 noveubrc t6ot), Eit à la disposition du citoyen Denohe,
fonrli, rlc pouvoir du cito] en llazure, les matières fécales provenmt dcs
fôssr.s (l'aisan( cs dc la (!mmune, à charge de les élaborer et de les
conr(.rtir en boildft t,fcrttdtit,t'irodorc, suilaut les præédés du citoyen
Briolct qui avait ol)t('nlr rle ce chef un brevet d'invention. L'exécution
dc cct affôté cxigcnit d(s mcsures <lc rroliG quaBt à la propreté de la
voie publiquc ct à la $lubrit{' Jrubliquc. Elles firent l'objet d'un autle
arrêté (lu naire drr 2i lriil.tir. dl X (Ig déembre tsot) fixant les obli-
sations rcst)cctircs imposécs tant au citoycn Denohe qu'aux habitants.
D'après cette décisiorr qni figrrrc arr B.rt (t. I, p. r8), la vidange des
Irtrines devait être faitc exclusivcmcnt tar Denobe ou *s agents, ei

sortc qrrc lcs hal)itants n'açaient à payer qrre I'extraction tles matières'
I,c transpf,rt sc faisait à l'aidc tlc tinnettes qu'on recourrait et scellait
hermétiqucmcnt all moycn dc plâtrc ou de terre glaise.

I.'étalllisscuent était situé sur lcs limitcs des communes de Liégc et
dc a;rivcgnéc, arr tlessus (le Ia Chartrcuse entre la loute de Liégc à Aix'
la-ClraDcllc ct ctlle rlc l.iégc ù Spa. I-e succès nc répondit pas aux es-
pérances qn'on cn:rvait ctnçrtcs. Dès 18o6, les feuilles læales annon-
çaient la mise cn rentc de l'étal)lissement.

(r) f.c ('lcrnier règlcrncnt çornmrrral relatif arrx mcstlres de propreté
ct de salrrbrit{'dc la voie ptrblique cst du 27 juin rç.1.

(2) L'enscmblc des instrllations a été agrandi tlcpuis lors. Il occrtpe
maintenant rrnc superficie d<' quinzc hectares.

(3) Lcs dêpcns:es totales dc premicr établissement, etc., pour les lo'
caux, y compris lc matériel se chillrcnt par unc sommc de q6o,9z6 francs
.56 centines.
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haussc des fourrages, etc. Le dernier bilan, celui de
rgz3, donne en dépenses : Administration, r79,7Eg fr.
30 c., balayage, r,7o5,682 fr. ro c., enlèvernent,
r,562,676 fr. 6z c.; ensemble cles déitenscs, 3,498,roo fr.
3E c., contre r.54,99t5 fr. 18 cle recettes. Le coût net de
I'exploitation est arrivé ainsi à 3,343,ro4 fr. zo c. (').

Le service d'enlèvement cles cendres et résidus ména-
gers des habitations se fait maintenant au moyen d'une
cinquantaine rle tombereaux. La plupart sont cl'un sys-
tème préconisé par I\I. Golz, <lirecteur du service. La
voiture est munie cl'un appareil et de couvertrlres em-
pêchant la vue des matières qu'elle renferme et l'é1rar-
pillement des poussères pendant la vidange des baquets.

Après un long temps d'arrêt durant la guerre: de r9r4-
r9r8 ('), le service s'est perfectionné de toutes façons
soit pour le lavage de la voirie, soit pour son arrosement.
Le premier se fait à I'aide de chasses cl'eau alimentaire
lorsque les réserves de celle-ci le permettent, 1e second
éventuellement à l'aide de I'eau alimeutaire encore, et
aL1 moyen de tonneaux arrosoirs qui sont desservis par
différents puits dits d'arrosage, pourvus de pompes cen-
trifuges et de moteurs électriques.

Depuis bien des années, des spécialistes ont voulu
faire transformer en engrais, par incinération, les im-
mondices de la ville. Le procédé a même été adopté par
divers grands centres de France, d'Angleterre et d'Al-
lemagne. La plupart cl'entre eux y ont déjà renoncé,
parce qu'i1 est trop onércux et peu utile en somme. 11

était même nuisible à la santé cles ouvriers y employés.
On a introduit encore tl'autres procédés de destruction
cle ces détritus : broyage, <léchiquetage ou pulvérisa-
tion après triage.

A ce propos, M. le clirecteur Colz a émis ces jucli-
cieuses conclusions dans une notice récente :

La Ville de Liége ne s'est pas engagée dans ces pro-
blématiques perfectionnements et elle peut s'en féliciter.
On exagère volontiers les clangers cle grands dépôts
d'immondices. On peut sans hésiter citer pour preuve
l'état sanitaire excellent de 1a cavalerie clu nettoiement
public logée à côté du dépôt c1e Bressoux. Depuis vingt-
cinq ans les immondices de la ville de Liége sont accu-
mulés 1à sans que jamais aucrlne maladie ne se soit dé-
clarée parmi les habitants de la commune. fl suffit cl'une
rationnelle désinfection ("), simple en son application,
mais effectuée régulièrement l)our écarter tout danger.
Ceux qui ne connaissent pas l'emplacerrrent <1u clépôt y
passent sans se douter dc son existence (n).

BAINS ET T,AVOIRS - ETUVES

IV. - Bains et lavoirs. - Etuves.

Une série de voies publiques de Liége ont été connues
jaclis sous le nom Etutes. L'une d'elles I'a perpétué
jusqu'à nos jours.

Quelques notions élémentaires sur les mceurs et les
usages de nos aïeux suffisent pour détcrnriner le pour-
quoi de pareille dénomination, d'autant qtétut:e n'a
point disparu du vocabulaire de la langue françaisc.
Eture, portent ies dictionnaires, rr est employé pour le
lieu or\ I'on élève à volonté la température, afin de pro-
voquer la transpiration r. Jadis plutôt synonyme cle
t salle dc bains r, ce mot, appliqué d'abord à toute une
chambre, puis à un établissement cntier, le lvallon en
a doté l'appareil qui sert en hiver à produire I'effet
d'une étuve : le poêle s'appelle en patois liégcois stoûre
et certaine cuisson s'exprime encorc par étuver .. stoû-
ter dè terdeîtr.

Etutse est un mot de lointaiue origine, tiré clu latin
stuba, qui venait lui-même cle I'ancien haut-allemar.rd
stou,pa. Il désignait alors, comme il clésigna dans la
suite, une salle de bains, le lavage avec de l'eau chaude.

C'était, chez la plupart des peuples de l'antiquité, un
usage généra1 et journalier que le bain. Il en éta.it ainsi
chez les Juifs, chez les ()recs, chez les Romains surtout.
Leur capitale ne renfermait 1i4s moins cle huit cents éta-
blissements balnéaires public!, où le lnxe, tant dans
les essences et les parfums employés que dans les nom-
breux systèmes mis en pratique, avait atteint un degré
de raffinement dont nous ne nous faisons pas d'idée.
Point dc théâtre qui n'ett ses thermes. Le bain était
réellement 1e café du temps. Partout, dans les habita-
tions cles gens quelque peu aisés, on réservait une salle
thermale, et ne pouvoir prendre son bain quotidien était
une mortification sérieuse.

Nos ancêtres, les Germains, suivaient, au luxe près
et avant les Romains peut-être, cettc autique coutume,
Ils la pratiquaient dès le réveil, à ce que nous apprenC
Tacite. Les Francs héritèrent de cette louable habitude.
Tous s'y tenaient fitlèles, les rois conlme les sujets (').
De là ces hypocaustes et ces cabinets de bain des villas
romaines découvertes elr lros contrées.

La pratique du bain se retrouve clans les mooastères
fondés en notre région, au Vf" et au VII" siècle, et rnême
dans les cloltrcs cles catl.rédrales. Le monastère de Sta-
velot lrossédait aussi alors une salle à ce destinée. Les
l1arrâteurs contemporains nous apprennent que c'est là
que saint I,ambert fut conduit lorsque, ayant passé toute
unc nuit en prière, à I'extérieur, et dans le temps le
plus rigoureux de l'hiver, il fut retrouvé tout transi <le

froid ('). Plus tarcl, un autre historien, celui de Sainte-
Landrade, fondatrice de Munster-Bilsen, certifie qu'en
ce temps encore, se priver de bain était pour cette pieuse
femme un vrai sacrifice. De son côté, Saint-Augustin
a présenté 1e bain comme apte à dissiper les inquiétu<les
de l'esprit ('). On pourrait remonter plus haut et voir
clans le baptême par immersion, continué jusqu'au fX"
siècle, la preuve que se plonger dans l'eau était une cou-
tume journalière des peuples chrétiens.

(l) A titre de renscignement éÇonomique, i[ est certcs remarquable
que l'ouvricr du serçice du ncttoiement qui en 1899 percevait un sa-
laire moyen de S?4 fr. 38 Dar année, en a touché, l'ân 1923, 6,4ç fr. 6o c.

(2) Dans les derniers temps surtout de cette période accablante, le
scnicc du nettoiement public a eu beaucouD à soufrrir. En rgr8, au lieu
des go chevaux qu'il cxigeait, la lrille ne disposait plus que de vingt-
deux, et encore, étaient-ils dans lc plus misérable état, à carrse d'une
nourriture insufrisante. f.es autres chevarrx avaient étê requis par I'ar-
mêe ennemie. Arrrsi, dès rgr7, avait-on dt recourir ir la traction hu-
maine, faite celle-ci Jrar dcs chômeurs en grande partie, pour I'enlè-
ïement des bacs aux cndres. Pendant longtemps également, les im-
mondices ne purcnt êtrc conduits à leur dépôt ordinaire à Rressoux.
Force fut tle les laisser, en ville même,le long des quais de la Batte
et des Etâts'-Unis. On ne pouvait songer à faire efrectuer le trajet de
I"iése au Trou-I.ouette.

(s) I.es produits déversés sur le terain du dépôt sont journellenent
recouverts de châux viye et âmosées deux fois par semaine d'un li-
quide laiteux, désodorisant et antiseptique nommé < oxilol r. On détruit
les mouches en jetant fréquemment sur les fumiers et détritus prove-
nant dc I'Abattoir, dans les écuries, bureaux, magasins, etc., des pro-
duits insecticides, tels que I'oxilol et le formol.

(4) Liése, cd,itale d( la ll'allonie (92$, pp, 269-27r.

(l) I-a chronique de Fredegaire, comme celle de Grégoire de Tours
nc laisse aucun doute sur ce point.

(2) J. Derranrnav, Histoires or légendes liégeoises, BIAL, t, XVlIl,
p. q6q.

(r) ionlcssiols, livre IX, ch. rz.



Les chefs suprêmes de I'Eglise eux-mêmes donnaient
I'exemple. Le pape Saint-Martin, exilé en Crimée, con-
sidérait la suppression clu bain comme l'une des peincs
les plus insupportables à lui infliger. fln autre pontife,
le pape Adrien I"" régla le cérémonial religieux que dc-
vait observer le clergé de Rome en se rendant procession-
nellement aux thermcs.

Cette pratique, on i'a constaté, s'était rélrandue dans
notre contrée. Nombre d'historiens veulent même que
la ville d'Aix-1a-Chapelle lui doive sa naissance et son
développement. De fait, Charlemagne s'y est installé,
attiré surtout lrar les facilités que ses eaux thcrmales
lrrocuraient pour les bains ('). On peut ajouter que,
durant tout le moyen âge, il n'étâit pas de ville, pas
de gros village ell llos régions qui n'eût ses étures
comme on appelait les salles de bains chauds. A I,u-
beck, au Xff" siècle, chaque rue avait son étuve. Trois
siècles après, Francfort en comptait quinze, Vienne
vingt-neuf. Bruxclies renfermait plus d'une douzaine
de ces établissemqrts au XfV" sièclc. La France ne se
laissait pas déllasser par ses voisins. Il fallait voir <1ans

la capitale cle cette nation, à l'arrbe du jour et du soir,
les garçorrs <1cs étureurs parcourir les artères en criant
à tue-tête :

Seignor, qu'or (rnaintenant) r'ous alliez baingner
!)t estuver saus clelaier
Li baing sotrt chauds, c'est sarrs merrtir

Telle était la vogue cle ces salles de bains, leur utilité
avait été si généralement reconnue, que t1e généreux
chrétiens avaient créé cles étuves clans le but d'en faire
jouir gratuitemeut les pauvres et les artisans ; ils se re-
commandaient seulement aux prières de ces déshérités
t1e la fortune. Ces fonclations se multiplièrent inconsi-
dérément. A Nuremberg, les autorités durent intervenir
au XVI" siècle, et les legs c1e ce genre furent dès lors
consacrés à un autre usage.

Il est aisé rl'ailleurs de se rendre compte des raisons
qui sollicitaierit les peuples à recourir à des ablutions fré-
quentes aux tenrps ori l'usage clu linge n'avait point en-
core pris naissance, n'était pas au moins répanclu par-
tout.

Entre les diverses villes que nous venons de nommer,
Liége occupait uue des plus belles places quant à la mise
en pratique <lu bain. Dans toutes les habitations cles fa-
rnilles notables, une salle demerrrait réservée à cet ef-
fet. A la fin du XV" siècle, malgré les guerres et les
désordres incessants, il n'y aura pas, dans la cité, un
établissement rcligieux qui n'ait conservé son éture
particulière ('). Des étuves et des stordoirs (pressoirs)
publics se trouvaient éparpillés sur 1es différents poitrts
de la cité et au clehors, mais le quartier général des
étuves libres avait pour siège Chéravoie et les environs.
Elles y étaient installées nombreuses au XIII' siècle,
probablement dans les précédents (").

Lh intérêt d'hygiène général avait été le mobile <le

1'érection première de ces installations balnéaires. A tous
les points de vue, elles revêtaient un caractère d'inno-
cuité complète. Avec le temps, cependant, comme toutes

(r) Ercunotx, Deuts(ht Staats und R€crxtsgr.sc,ricftfe, t. l, p, 675, -Eorruano, CEuTtr?s, éd. Tuttr,rr, p. 32.
(2) 1472. Mâison ou postice de l'église ct couvent de Notre-Dame des

Carmes, présentement annexée alle st(sue dedit couvent. (EL, t. y, t. z.l
(31 t258. Ett&c située Drès du lieu nommé ir Viviers. (CVSL, t' zSS.l
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les institutions humaines, elles finirent par dévier de
leur but avantageux. IJn certain nombre de ces étuves,
qui ne devaient que purifier les corps, servirent à souil-
ler. Elles devinrent le siège d'abus scanclaleux, cl'au-
tant que la plupart servaient en même temps de débits
de boissons.

On assista à un renouveau des m(-Êurs païennes. Déjà
les empereurs Adrien, Marc-Aurèle et Alexandre Sévère
s'étâient vu contraints cle décréter les peines ies plus ri-
goureuses contre la promiscuité des sexes dans sem-
blables établissements. Que ces mesures aicnt été effi-
caces ou non, toujours est-il que les étuves avaient pu
fonctionner de nombretrx siècles chrétiens sans donner
lieu à des actes coupables, si ce n'est exceptionnelle-
ment.

La réapparition clu mal a dû avoir Paris pour théâtre
au XIII" siècle. De fait, un article cles NIétiers, cle

la capitale française, met en garde contre les dangers
tles étuves ('). A la longue, ce déplorable exemple gagna
Liése où plusieurs <le ces établissements avaient dégé-
néré en véritables lieux de débauche. Cela se passait
à I'insu cles autorités bien entendu et n'avait rien cle
général. Au XIV" siècle, des étuves, celles de la Por-
cheal ruelle (rue des Brasseurs) notamment, conti-
nuaient d'être possédées par des communautés reli-
gieuses ('). D'ailleurs, à ce temps, les maisons aux-
quclles la tolérancc a prêté son nom demeuraient
interdites ici, sauf pour l'étuve Matruilhart sur laquelle
il est renseigné au chapitre VI, S VI : Police des mæurs.

Il n'empêche quc, clurant le XV" sièclc, la condition
cles étuves avait empiré ; la distinction des sexes ne
s'y observait plus; les scandales se produisaient sans
nombre. Après I'incendie de 1468, qui avait el1veloppé
clans un cercle c1e feu la ville entière, on voulut appor-
ter un remède d'apparence efficace. Par la Paix de Saint-
Jacques de r487, I'autorité exigea que les étuves fussent
divisées en deux catégories; les unes destinées aux
hommes, les autres aux femmes. Les premières eurent
ponr emplacement en Dral>erie (rues dc 1a Barbe d'Or
et des Foulons), à la Femme $auvage, près de la rue
Souverain-Pont et rue de Ia Sirène (aujourd'hui rue
Tête-de-Bceuf ). Quant aux étuves des femmes, on les
fixa en Torrent, en Pissetache, à Saint-Séverin et en
Ansonrue, nom transformé plus tarcl en Nassarue,
(Outre-Meuse), et ot\ il y avait une or1 deux étuves de-
puis le XfII" siècle (').I1 est vrai qu'il en existait aussi
à Fragnée (n), en Basse-Sauvenière ct sur bien cl'autres
points. Quiconque ett transgressé la règle nouvelle au-
rait encouru la peine cle bannissement.

I\{ais les étuves avaient reçu chez nous, par les faits
mêmes, une rude secousse. D'une part, celles or\ l'on res-
pectait les prescriptions réglementaires étaient délais-
sées par les personnes qui ne désiraient trouver 1à qu'un
lieu cle plaisirs déshonnêtes. Les installations balnéaires
sorrffraient, d'autre part, de 1a défaveur qu'elles s'étaient
attirée cle la population de bon ton. Cette dernière crai-
gnait, avec raison, de se déconsidérer en fréquentant ces
établissements.

(r) Erretxe RorrrEAr_r, Liirlf (lcs ltlfsaicr.s, r89,
(2) CrrvDr,rER, CVB, 9. 375-
(3) r3.i7. Deux maisons cn Ansonrue qu'on dist le Stoure. (Cartill.

Saintt-Croir, r. rbis, f. 2.t6.)
(4) Xl" siècle. Et bois qu'on dist Borgengnon cortis gisant à Fran-

gneaz... le ruwalle qu'on dist Badair..., al tenure qu'on dist le Stuete.
(Chsftreux, r. r, f. 14 v'.)

I,EIIR }II]I,TIPI.ICATION AU NTOYE\ A(;E
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Au surplus, I'usage du linge était général au XVI"
siècle, ce qui contribua beaucoup à rendre moins né.
cessaire la fréquence des bains. De la sorte, on per<lit
I'habitude de se rendre dans les étuves ici comme en
France. A Paris, pour donner le change, les estutseurs
troquèrent leur appellation contre celle cle baigneurs
dès le XVII" siècle. Tout fut inutile : la vogue de tant
de siècles des étuves ne s'attacha jamais aux rr salles
de bains r (').

A Liége, les rares étuves qui survécurent à leur dis-
crédit continuèrent à porter quelque temps encore leur
ancien nom. Ce fut le cas pour l'établissement de la rue
qui en a conservé la dénomination.

Au XVIII" siècle, les étuves furent remplacées comme
telles par des installations dites bains tout court. Parrni
les mieux connues jadis furent les Bains Philipps à I'ex-
trémité de la rue Basse-Sauvenière ('); ils subsistaient
au XIX" siècle. Des stations de bains furent aussi amé-
nagées dans la trIeuse même, en face du couvent des

Croisiers, les uns pour hommes, les autres pour femmes.
Elles étaient tenues en 1784 par les frères et sætlts
Voiave (").

Cependant, d'une façon générale, aucultc partie dt't

fleuve n'était réservée, sous la principauté, commc bas-
sin public cle natation. Les eaux courantes étaient très
nombreuses alors à Liége, Ie peuple allait s'y rafralchir
et s'adonner à des ébats aquatiques. I\lalheureusement,
tout le moncle ne prenait pas les mesures de décence
exigées, et, à plusieurs reprises, l'autorité princière eut
à sévir contre semblables abus. Elle exigea en 1688 que
les édits portés antérieurement sur ce sujet fussent pu-
bliés en chaire dans les églises paroissiales (n).

Jean-Théodore de Bavière, le 4 août 1759, alla plus
loin. Il ânnonça que ( tous contrevenants encourront une
amende de trois florins d'or pour la première fois, du
double pour la seconde, et du triple pour la troisième,
partageable deux tiers au profit cle l'officier qui aura
fait lc devoir et I'autre aux délateurs. rt

Le prince n'hésitait pas à ordonner que (( totls ceux
qui, en mépris des présentes, serotrt trouvés trus dans
les rues ou sur les rivages dans notre cité, soient chassés
et renvoyés chez eux à coups de fouets ou de baguettes,
soit par les sergents de notre office, soit par les archers
cle ville. Et pour exciter leurs devoirs à cet égard l,
ajoutait le prince, (( nous déclarons qu'outre 'les dites
amendes, les habits, hardes et effets qui seront au fla-
grant trouvés appartenir aux contrevenants seront et
resteront confisqués au profit desdits sergcnts et ar-
chers ,r (' ) .

De nos jours, outre les bains de rivière 1u parc de la
Boverie, du quai de l'Abattoir et l'école de Natation près
le pont de 1a Boverie, notre ville a clivers établisscments
de bains et lavoirs : les Bains Saint-Michel, rue cle I'C)f-
ficial,.ceux de la rue de Pitteurs et tle la rue c1u Général
Bertrand (u ) .

(r) Sauval, qui écrivait en 166o, a dit dc Paris: (Vcrs la fin <ltr

siècic passé, on a cessé d'allcr aux étuves. Auparavant, clles i'taient si
colnmunes qu'on ne pouvait faire lln Das sans cn rencontrer. , (Hist' et
r{ch.r(hes sur les anliQtités dc Paris')

(3) \r. .SailzcIiàrc (boulcvar<i de la).
(3) \'. C/oisir7s.
11) ROP, s. .r, t. I, pp. rzz ct 146.

(5) ROP, s. 3, t. II, p. 4r3.
(6) I.t'dernier règlcment d'administration et dc police conccrnant les

bairrs dc rrvière cst drr :: déccmbre r9r9. (V. BA, t922, p. r-s93.)

CHAPITRE II
LES ECOUTS

I. - Origines. - Egouts publics. - Développements. -Entretien. - Egouts des établissements reliXlieux.

'extrgunÉ a connu les égouts, mais Rome pos-
séda les plus célèbres. L'un d'eux, surnommé
,t le grand égout (cloaca maxi,ma))), mesurait

plusieurs mètres de hauteur sur 4,25 de largeur et plus
de 7oo de longueur. D'énormes masses d'eau amenéqs
par aqueducs, de nombreuses lieues loin, alimentaient
les fontaines; puis, se répandant dans les rues à cer-
tains moments, les nettoyaient. Finalement elles ga-
gnaient en flots impétueux les égouts clont elles entral-
naient rapidement les immondices vers le Tibre.

Ne peut-on, dès lors, trouver étrange que I'immense
majorité des centres civilisés d'Europe aient, pendant
une longue succession de siècles, été dépourvus de ces
puissants moyens d'assainissement public? Doit-on, à ce
propos, accepter la croyance assez générale, consacrée
dans un ouvrage historique récent de réelle valeur ('),
que notrc cité n'avait pas d'égout au moyen âge? La
solution cle cettc question mérite, pensons-nous, d'être
misc en lumière, d'autant qu'elle est tout à l'avantage de
nos aicux.

Que, daus le premier âge de son existence, Liége ait
été privée <l'égouts, nul doute ne peut subsister à cet
égarcl. Elle a dû prendre naissance là ori gisent main-
tenant la place Saint-Lambert et le quartier de la I\[a-
deleine. Elle s'est développée en remontant le cours
de la Légia. Celle-ci, en sa traversée du quartier de la
1\{acleleine, a été transformée dès le principe en rlne
espèce cle dépotoir (').

La l\[euse, clc son côté, sillonnait la cité d'un bout à
I'autre. A la longue, sur de nombreux points de son
cours principal comme de ses ramifications en notre
ville, lc flcuve subit le sort qui avait été réservé à la
Légia dans son débouché. Il servit de réceptacle d'eaux
ménagères et autres à la plupart des riverains, dès les
siècles les plus reculés de I'histoire locale.

D'égouts il n'en existait pas encore. Cependant, Liége
en a été pourvue de bonne heure, dans une forme primi-
tive, aclmettons-le, nrais sagement conçrle pour 1'époque.

Quelques écrivains liégeois orrt laissé croire que la
Légia se partageait en plusieurs branches. En réalité,
il s'agit d'embranchements artificiels. On savait, à
l'époque médiévale, en établir la distinction. Ces em-
branchements étaient alors et furcnt postérieurement
dénommés faux rieux, c'est-à-dire u faux ruisseâux D,

rr ruisseaux formés de main cl'homme )) ("). Le plus no-
talrle de ces laux rieux s'ouvrait un peu en amont cle
la rue Mississipi, puis parcourait la rue Saint-Séverin.
Parvcnu rrre Fond cle I'Emllereur, il coupait la rue des
Bons-Enfants, suivait 1'ancienne rue Table-de-Pierre,
pénétrait sous des immeubles du Fond-Saint-Servais,
arrivait ainsi derrière l'église Saint-Pierre pour se rap-
lrrocher clu vrai cours de la Légia à côté du vieux mou-
lin des Chéneaux rue du Palais. Tanclis que lc ruisseau

(r) K|RTrr, La Cill dî Li{gc au nroJ'rn 6ga, t. II, p.
(3) V.,1/crcltoll.
(3) \'. rul)ri(tu(. Forx Ri{ rx.
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traversait obliquement cet édifice princier pour se rendre
place du Marché et sous 1'Hôte1-de-vi1le, la fausse
branche de la Légia s'avançait le long cle la rue du Pa-
lais. En face de la première section de la rue Hors-
Château, les eaux allaient alimenter un vaste et long
réservoir nommé Bougnou.

Il n'est nullement malaisé de préciser le temps auquel
remontait cette situation hytlrographique et topogra-
phique. Elle est I'ceuvre de Notger. En creusant le lit
de ces faux rieux, le prince avait lrour but principal de
le faire servir de fossé aux remparts, là où la Légia s'en
écartait trop. Ce ruisseau devait, du même coup, rem-
plir I'office d'égout pour les nombreux Liégeois établis
sur ses rives (').

Tout avait été prévu par Notger pour que ce rieu
répondlt à pareille destination. Dans sa partie supé-
rieure, à Sainte-Marguerite, il recevait la décharge des
eaux de la Lêgia pendant I'interruption du travail des
moulins, lorsque 1'on procédait au curage du ruisseau,
etc. 11 y avait de la sorte un courant constant qui en-
tralnait rapiclement les déjections et les eaux usées. Elles
les empêchaient d'avoir une influence pernicieuse sur
la conclition hygiénique de la ville. Par sa position au
fond du vallon Saint-Séverin, ce faux rieu recevait
aussi les eaux descendant des collines environnantes,
comme des villages d'Ans, de Saint-Nicolas, etc. 11 est
d'une utilité incontestable, écrivait un spécialiste, il y
a trois quarts cle siècle. fl préserve de I'impétuosité des
eaux pluviales la partie basse de la ville, s'étendant de-
puis la place Verte jusqu'à celle de Saint-Barthélemy,
et surtout la localité de Saint-Séverin. Des hauteurs de
Hors-Château, un autre contingent d'eau régulier af-
fluait par la rue l\{ère-Dieu. Par là aussi, comme par
Pierreuse, se déversaient aux époques de pluies abon-
dantes, les courants produits par celles-ci. I1 y avait,
de la sorte, partout des chasses d'eau à peu près con-
tinues.

Quand, au XfII" siècle, le démantèlement du mur
<le l'enceinte notgérienne eut été effectué en maintes de
ses parties, lc faux rieu subsista. On en établit même
d'autrcs, lesquels, tout en jouant le rôle d'égouts, étaient
affectés à I'usage d'industries nouvelles, de l'industrie
drapière snrtout qui venait de s'implanter Hors-Châ-
teau et aux environs. En face du couvent des \ti-
neurs, érigé au milieu clu XIfI" siècle, les eaux, formant
un coucle brusque, continuèrent de se jeter dans le Bou-
gnou d'oti elles revenaient rue des Mineurs. IIne déci-
sior.r dn 5 octobre r3o4 interdisait de toucher au tsenta
ou vanne, qui était fixé dans cc conduit, sous l'arcâde
des frères Mineurs, en vuc de régler le jeu cles eaux (').
Des restes de cet ancien état cle choses ont été ren-
contrés lors clu creusement du sol opéré en rgo7, potlr
la pose d'une grosse conduite à gaz.

Dans la rue des Mineurs, la nappe liquide coulait à
ciel ouvert et à un niveau assez bas, le long des maisons
de droite (3), avant de gagner la rue du Pont, pour se
jeter dans la Meuse. Nos vieux chroniqueurs I'appe-
laient parfois ria,e des Mineurs (').

Au passage de ce véritable égout, à l'entrée de la
rue Féronstrée, une prise d'eau lui avait été faite depuis
une date extrêmement reculée (t) pour l'usage des ha-

bitants de cette artère importante. Après avoir longé
celle-ci, toujours à découvert, puis la rue Saint-Jean-
Baptiste, I'embranchement pénétrait en Pécluse et Sur-
les-Foulons ; ses eaux se jetaient finalement dans la
Meuse en face de la rue Hongrée.

A son point de départ, près de la rue du Pont, les
bourgeois de Féronstrée firent placer, aux frais de la
Cité, un second venta qt'on ouvrait ou qu'on fermait
d'après les nécessités. Le 16 juillet 1568, le Conseil de
la Cité exigea que le renta f.trt levé deux fois par se-
maine, afin de nettoyer rr les rieux des Vinâves de Fé-
ronstrée et de Saint-Jean r. L'édilité défendit en même
temps aux habitants de ces endroits de rr jeter leurs
cendres, terres et autres trigus aux corottes des dits
vinâves pour les faire conduire par courses d'eaulve en
1a rivière de Mæuse r. Tout contrevenant était punis-
sable d'une amende cl'un florin cl'or (t).

On le voit, le terme corottes s'appliquait jadis aux pe-
tits égouts qui coulaient à ciel ouvert sur un côté de la
voie, tanclis que la rigole qui suivait le milieu de 1a rue
était dérrommêe colliere.

Depuis une date fort ancienne également une autre
fausse branche de la Légia circulait dans une grande
section de la rue Hors-Château. Le 8 juillet 1493, I'ad-
ministration communale y fit poursuivre le conduit d'eau
des N{ineurs ("). Bvidemment, c'était un prolongement
Le ruisselet desservait Hors-Château longtemps aupara-
vant, dès le XIII" siècle, clans un canal découvert (").
Celui-ci devait être assez profond, car il recevait le trop-
plein des bassins de Richonfontaine et d'autres venues
d'eau des hauteurs. Ce canal traversait souterrainement
l'emplacement de I'ancienne Halle des Drapiers. Il n'a
disparu qu'en 19o6 (n).

On vient d'en relever la preuve : Liége, dès une
époque lointaine, jouissait d'un sérieux régime cl'égouts.
Il est même permis cl'ajouter qu'elle se trouvait dotée
alors d'un égout latéral au fleuve. Ayant son point de
départ dans la Meuse, un peu en aval du pont des
Arches, il obliquait à gauche, suivait les rues dites main-
tenant de la Barbe-d'Or et Sur-les-Foulons, pour re-
joindre ensuite le fleuve en face de la rue Hongrée.
Nous n'en clisconvenons pâs : c'était un biez qui acti-
vait un ou plusieurs moulins. fl n'en recevait pas moins
sur tout son pârcours les décharges des faux rieux et
de tous les égouts de la rive gauche. fl entralnait ces
décharges dans la Meuse, à I'extrémité de la ville d'alors,
près du quai de Maestricht. L'érection de ce grand ca-
nal, que nous retrouverons sous le nom de Saint-lean-
Rrlze, rcmontait au début du XII" siècle au moins.

De longues séries de cânaux, d'ordre seconclaire ceux-
ci, couraient à ciel ouvert sur l'accotement de maintes
rues du centre : en Souverain-Pont, rue de I'Epée, rue
Neuvice et aux environs. Ces égouts ou corofes sont
rnentionnés sous cette appellation dans les comptes de
la Cour de la Fermeté pour 1475. Afin d'empêcher I'in-
filtration autant que la technique industrielle le per-
mettait, on couvrait le lit et les accotements de minces
dalles de pierres, appelées ardoises par analogie. A cer-
tains endroits le tout était recouvert tle horons et de
dalles de granit de plus fortes dimensions.

( I ) CE.SI-, t. III, D. 602.

(2\ AI,SL, r. z6z, f. r4r.
(3) JEAN D'C)rrrREMEtrsE, t. vI, p. 165.

(a) Jrex DE STAVELoT, pp. 287, 3oz et 3o3.
(5) JEAN D'OT.TREMEUSE, t. 1'I, p. 165.

(r) RCC, r. 1568-157o, f. 33.
(2) BARTOT-LET, Coltsilium jr.ris, n' 168.

(3) ÉISM, r. du XIV. sièclc
(4) coBERT, Eç1tx ct lofltdif,es oubliaues, p. 126.
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Tels étaient les égouts publics de la cité au moyen
àge. La rive droite de la Meuse n'en était pas dépourvue
entièrement. Des galeries, parfois voûtées et d'ample
ouverture, traversaient la Chaussée-des-Prés, Tanneu-
rue, Cornillon, etc. Nous les rencontrerons au cours
de I'ouvrage.

A côté de ces travaux sanitaires pubiics, on en con-
naissait beaucoup d'autres, privés ceux-ci, mais consi-
dérables quand même. Les principaux établissements
religieux avaient leur embranchement particulier, très
étendu et à granrle section souvent. Que de fois, quantl
les fouilles ont mis à jour cle spacieux conduits, la ma-
ligrrité publique a voulu voir 1à des souterrains clérobés
allant d'un couvent à l'autre, ou des chemins secrets
pour faciliter la fuite en cas cle danger ! C'étaient de
vrais égouts remontant jusqu'à six cents ans, et hygié-
niquement conçus pour le temps. Dès le début du XIV"
siècle, si point aupâravant, le chapitre de Saint-Lambert
avait le sien qui traversait son territoire claustral. L'an
r34o, il obtint de l'évêque Adolphe de La Marck I'au-
torisation de soustraire une partie des eaux de la Légia
pour curer cet égout, lequel se déversait directement
dans la Meuse ('). Auparavant, il avait reçu 1e trop-
plein tlu château-cl'eau de l'araine Messire Louis Douf-
fet. On sait que cette araine alimentait les maisons ca-
noniales de Saint-Lambert (').

Depuis l'an n73, l'abbaye Saint-Jacques clisposait
aussi d'une rhelette artificielle, creusée cn vue d'abord
d'activer un moulin à farine, ensuite, pour servir cl'égout
au monastère. Au quartier cle 1'Ile également, à 1'usage
de 1a collégiale *Saint-Paul, était un vaste conduit pour
l'évacuation des eaux souillées, lequel, partant cles

cloîtres, suivait les rues Bonne-Fortune et Sceurs-de-
Hasque et communiquait 1à avec un petit bras de 1a

Meuse venant clu Pont-d'Ile. Cet égout, qui a relevé
ultérieurement de la Cité, a subi une réfection irnpor-
tante en mai rgt4. Dans les cloltres aussi prenait nais-
sance 1e canal qui desservait les habitations claustrales
cle la collégiale Saint-Barthélemy ; il parcourait la place
de ce nom pour déverser son contenu clans la l,Ieuse
par 7a rue Iilongrée. Au moyen âge torrjours, une
autre importante maison religieuse du Nord, le prieuré
de Saint-Léonard, dont l'emplacement est nris par 7a

Fonderie royale de canons, était baignée, comme 1e quar-
tier lui-même, par un ruisseau venant des Tat'es, qu'i1
utilisait pour 1a décharge de ses eaux résitluaires. L'oc-
casion s'offrira c1e revenir sur ces ouvrages hyclromé-
triques et sur cl'autres cânaux qui dépendaient de mo-
nastères ou de corps ecclésiastiques en des siècles éloi-
gnés,

Les galeries d'assainissement de ces établissements re-
ligieux ne communiquaient pas toutes immétliatement
avec la Meuse. Maintes d'entre e1les se rendaient tlans
7e laux rieu. de Sainte-Marguerite, passant près du cou-
vent des Bons Enfants. C'est parce qu'il en était ainsi
que le cura€Je du biez depuis les Bons Enfants jusqu'au
moulin dit des Chéneaux rue du Palais, devait être fait
au XV" siècle aux frais des collégiales Saint-Pierre et
Sainte-Croix, de 1'abbaye Saint-Laurent et du couvent
même des Bons-Ënfants (").

(t) CESL, t. 171, p. S?2.
(?) I-c chapitre de Saint-Lambert possédait aussi

rendait rue Matante-Sâra vers la rue So[vcrain-Pont.
ainsi au XVIII" siècle. (RCC du r+ juillet 1777.)

l3) (athld,, Crandc coilbILrie, stock A, [. t7 \".

nn égout qui se
Il cn était encore

Les laux rieux continuaient pourtant de couler à ciel
ouvert, même au XVI" siècle. Après une visite minu-
tieuse des lieux, en septembre 1538, la Cour des voirs-
jurés des charbonnages eut à constater dans son rapport
que le canal de Saint-Séverin était fortement encombrê
et que, pour le protéger davantage, il serait nécessaire
de le couvrir d'une rtotte (').

Le moment n'était guère venu d'effectuer cette trans-
formation. En plein centre de la cité, les canaux furent
maintenus longtemps tels quels. L'autorité se vit dans
I'obligation, le r8 juin 1546, de formuler un cri du
perron défendant de jeter rr terres, cendres, piers ne
autres tregus, flattes ou ordures dedans les rieux, con-
duits et émoluments de ladite cité et principalement sur
les faulz riedx depuis le Marchiet deschendant à delong
cle Sourrerain-Pont jusques en la rivier de Moese r. Ce
cri du perron ajoutait que maintes maisons en ce der-
nier quartier sont pour ainsi dire inhabitables tr pour la
multitude d'ordures qui soy viennent par devant à ar-
restcr r. Naturellement i1 fallut renouveler semblable c!é-
fense, notamment le zz décembre de la même année (')
et le z clécembre 1553 (").

En 1567, une partie des rieux avait été voûtée en
bonne forme, mais cet heureux changement n'avait
pas garanti la galerie contre les iniures des riverains.
L'an 1567 même, le plombier de la cité, J. Boussart,
avait dû réparer les tuyaux en plomb de l'araine de la
Cité qui passait par cette galerie. Ce fut, paralt-il rt au
péril de sa vie, pour cause r, clisait-il, rt des ordures, bu-
naises (n) et malvaises odeurs que desdits conduits il re-
chevoit (') r.

En d'autres endroits, les rieux ne cessaient de rester
à l'air libre ; mais sur la principale partie du parcours,
les riverains avaient fini, en attendant mieux, par les
couvrir de planches ou de larges dal1es de pierre. Là
non plus la situation des canaux ne s'améliora. I,e
5 janvier r.56e, le prince Robert de Berghes, de concert
avec les chefs de la cité, eut de nouveâu à prendre des
mcsures pour obvier au mal. Chacun des riverains avait
clésormais à faire curer les rieux le long de son im-
meuble, et à les rétablir dans leur largeur et leur pro-
fondeur primitives. Dès que I'ordre avait été donné,
I'habitant averti devait, dans les trois jours, faire une
ouverture suffisante pour permettre aux inspecteurs de
vérifier si le curage avait été sérieusement exécuté. Dans
le cas négatif, l'autorité eût été en droit de le faire ef-
fectuer cl'office aux dépens clu coupable (").

Ce cas se présenta-t-il fréquemment? Rien ne f in-
clique, mais en 1598, Ernest de Bavière eut à signifier,
quant aux faux rieux, la défense sévère d'y rr jeter,
mener ni charier aucune charogrte, beste morte, tregusn
cendrices et aultres semblables immondices (') r.

I,es rieux furent voûtés pourtant sur tout leur par-
cours, au milieu du siècle suivant, d'après 1es règles
techniques. Toutefois, 1a voûte eut cles dimensions très
variées. I,a largeur du principal, celui tle Saint-Séverin,

(1\ AVSL, r. 4o, f. zo.
(x) -1lrrnri.'rrt'rrl.ç et ctis dt bcrlon, r. r-51.5-r518, f. -57 et 94 v", BIIL,
(3) ROP, s.2, t. f, p.24r, art. ro.
({) L'âdjectif frnaise signific ( fétide ).
(5) RCC du r5 mai 1567.

(6) ROP, s. 2, t. I, p. 2?o.

(7) Ibtd., s.2, t. II, p.226.



allait de .5 mètres à r m. .5o ; la hauteur était <le

z m. eo (').
Pour méritoire qu'elle ait été, la canalisation voûtée

n'obtint aucunement le succès attendu. Trop général
était le désarroi produit clans l'état cles esprits par 1es

troubles civils de la première moitié du XVII" siècle.
Affranchis de toute discipline, beaucoup cle Liégeois se
souciaient peu de se soumettre aux décisions tl'une auto-
rité qui, parfois, clonnait elle-même I'exemple cle la ré-
bellion contre le pouvoir légitime.

De 1à le mal dont souffrirent les galeries d'assainisse-
ment. Par le mauvais vouloir et les agissements désor-
donnés des habitants, elles se trorrvâient encombrées,
d'immonclices, ( dont le public recevait des incommo-
dités très grandes et des puanteurs capables d'amener
cles maladies r. Sur la proposition d'une assemblée plé-
nière de la Cité, Maximilien-Henri de Bavièrc autorisa
des commis spéciaux de la ville à pénétrer, munis de la
clef magistrale, rr dans les maisons qui ont ou seront
soupçonnées d'avoir vuidange aux dits concluits et faux
rieux r, disait un recès du Conseil de la Cité, rr à effet
de fairc oster et emlrescher tous obstacles d'or<lures,
arbres, plantes ou autres... fls pourront aussi ordonner
à tous voisins Ces conduits et faux rieux de fairc net-
toyer sans délai ct avant les chaleurs les dits corrduits
et faux rieux r. Ce nettoicment devait être accompli
chaque année. I[aitres, servantes et domestiques étaient
également punissables, lorsque leur participation à
I'obstruction des égouts apparaissait probante (').

tr{athias de Grati, plusieurs fois élevé à la bourgmal-
trise de Liége, comprenait f importance c1'avoir tles
égouts bien entretenus pour la santé publique. Il y tint
fermement la main, comme il l'expose lui-même dans
son Discours de droit moral et folilique, publié en 1676;

tt Nous avons fait nettoyer tous les cloaques ou con-
duits souterrains, par lesquels, les saletez et les immon-
dices de la ville s'écoulent en la rivière de X{euse, 1es-

quelles, pour avoir été négligées plus rle soixante et
dix ou quatre-vings ans, étoyent tellement remplis que
les ordures regorgeoient en plusieurs enclroits ct cau-
soient cles puanteurs admirables (sic) r.

< Pleust à Dieu r, ajoutait-il, a qu'au futur nos suc-
cesseurs prissent un soin particulier desdites voutes et
concluits souterrains (3).1

Le vceu de Grati a été cxaucé, dans utre certaitre
mesure ; mais l'autorité ne se voyait uullernent seconclée,
au contraire : elle ent à sévir contre les procé<lés cott-
pables d'une partie cle la population. Le prince Georges-
Louis de Berghes eut aussi à en faire la triste constata-
tion le 4 septembre qz9 (n) .

Ne pouvant compter sur le travail individuel, mêrne
forcé des riveraius, moins encore sur leur tronne vo-
lonté pour arriver à un sérieux curage cles égouts, I'acl-
ministration communale, à la suite de plaintes relatives
à leur manque cl'entretien ("), exposa périodiquement en

(tl IIar. r;1, f. 9r9, R{IL.
c'est seulcmcnt en 1666, que les rues dites maintenant rle Rruxelles

ct du I'alais furent dotées d'un grand égott votté, haut d'environ
r m, .5o.

(2J ROP, s. 2, t. III, pp. 3r.s ct 323.

l3\ Partie 2', chap. X et XI.
(1) R,E, t. III, D. r1.
(5) RCC, r. r748-r7.5o, f. r8 v'.

(r) R('L', r. r7.r3-r75.i, f.93 t", r3.( vd et r39.
(2 ) Actucllcment ruc (le la Poule.
(3) Au quai de la Batte, en face de la rue Saint-Georges.
(a) En alal d[ pont des .A.rches, à I'extréEité ancienne du quai de

la Ribrrée.
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adjudication la remise en état et I'entretien de ces ca-
naux. Nous possédons le texte des devis et cahier des
charges de I'entreprise, conclue le zo mai 17.54, rlu
< nettoiement du grand conduit de la ville qui commence
à la porte Sainte-Illarguerite, avec toutes branches et
égouts qui s'y rendent r. Mieux que cl'amples explica-
tions, ce document, resté inédit, peut initier à l'état des-
criptif des lieux comme aux anciens us et coutumes,
cn semblable affaire. On y remarque que, depuis long-
temps, en certaines parties le fond cles égouts était cons-
titué par un radier en pierre de taille, que des grilles
fermaient les orifices. En revanche, il y avait une ab-
sence complète de grands regards d'égouts sur la voie
lrublique. Pour pénétrer dans ceux-ci, il fallait les percer
violemmcnt de haut en bas. Au surplus, I'entreprenerrr
était forcé d'avertir I'administration cles lézardes ou
autres défauts qu'il constatait aux murs des canaux,
sous peine cl'en être rendu responsable.

Voici quclques-urles des conditions de 1'entreprise dtl
ctlrâge des principaux égouts cn 1754 ('):

Ett. Cottscil tle la Cité tenu Ie 20 nxaye 1254.

Le Conseil, ensuite des afiiches publiques servantes à
aujourd'hu1', rend et expose à rabais le netoiement du
grand cotrrluit de la ville qui comrnence à la porte Sainte-
Nlarguerite avec toutes branches et égorrts qui s'y rendent
conforrnénrerrt aux conditions particulières suivantes, outre
les générales prélues.

S'errsuilent les corrditions particulières :

Premier, le grand conduit qui preud son origine aux
ramparts proche la porte Sainte-Marguerite, qui s'extend
vers Saint-Séverin, dessous le couvent des Bons-[nfants,
à la Table de Pierre, traversant dessous les rnaisorrs de la
\euve rue, derrière le Palais, de 1à aux Frères trIirreurs
avec une branche qui sort et qui se rencl clans le l\Iarché,
laquelle se partage en deux devant les Frùres }Iineurs, se
r:onduisant aux deux côtés du par'é derrière Saint-Antlré,
ces cleux susdits partages s'extendant arrx deux côtés de
la rue du Pont jusqu'à r'is-à-vis du Vieux Pont tl'Arche,
de là se conduisant à Meuse, proche la rnaison de i\I. le
Ilourguenestre Latour.

2. f,n poursuivarrt le susdit grand concluit à recommen-
cer devant les Frères l\Iineurs et continuant jusqu'à vis-à-
vie de la rue del Mère-Diewe, où il se partage en rleux tra-
versant aux deux cotés de Hors-Château jusqu'à la rue
tle la Grassc Pottillc (') cl'où il se rencl le long de la rue,
l)assant dessous 1'église de Sairrt-George et dessous plu-
sieurs ruaisorrs scituées,Sur les Follons, tl'où il se rend dans
la nlerrse derrière la salle de Comédie '(") avec tous les pe-
tits conduits et égouts qui se rendent tarrt dans le susdit
grand conduit que dans les susdittes deux branches et cela'le long des chernins cy-dessus spécifiés.

i. Puis urr conduit qui courrnence clerrière la Maisorr rle
lille, passant le long de la rue de l'Epée, se renclarrt le
long de Neuvice, passant devant l'église Sainte-Catherine,
se déchargeant clarrs un conduit qui at sa décharge devant
la maison cle M. le Bourgmestre Latour (a).

4. De même un couduit qui commence devant la maison
pastorale de Sainte-Catherine et qui se rend dans le con-
cluit srrsdit qui at sa décharge devant la maison de M. le
Bolrrgmestr_e Latour, , généralenrent avec tous les égouts
qrri se rettdent darrs les susdits condrrits.

5. Tous les conduits cy-dessus spéciliés sont à neto5;et
dans les bonnes formes- et manièies aux conditions dui-
vantes.

6. I,'entrepreneur sera obligé de netover généralernent le
grand corrdrrit à .z5 pieds plus haut que I'ancierrne forrtaine
située derrier Sairrt-Sér'erin jusqu'au rampart de Sainte-
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Margueritte à urr pied et demy plus bas que le seuille du
gran? conduit qui'est posé dans les ramparts de Sainte-
Marguerite et cela sur tôute la longtteur et largeur qui s'y
trou-ve à la profondeur de trois à quatre pieds et davantage
pour faciliter la décharge des eaux.

7. Il serat obligé de faire le susdit netoiement d'une
rampe bien unie iîond de cuve et au dessus de la hauteur
lui désignée arr présent article ; il clevera aprofondir le
predit conduit au milieu de 7 pouces sur toute sa longueur
pour qrre les eaux aient leurs libres cours et ne préjudi-
ôient fas aux murailles ny aux particrrliers.

S. ll sera obligé de mettre toutes les cendres, triguts et
immondices qu'il tirerat tlehors sur la superficie du pavè
par trois ouvèrtures à faire tlarrs trois endroits à lui dési-
lner aux ordres du rnagistrat, afitr que les chartiers de la
ville puissent les charger cotntnodémeIrt et les transpor-
ter à 

-mesure qu'on les jettera arr jour.
9. L'entrepreneur sera obligé de faire à ses fraix les sus-

rlittes trois -ouvertutes à trois pieds de largeur sur sept
pieds de longueur.

ro. Il serat obligé de dépat'er et creuser la terre pour
briser la voute du susdit-concluit au milieu de la ditte voute
de.la même longeur et largeur cy dessus spécifié et en-
suite réparer lesilittes voutès à ses fraix an grez.du ma-
gistrat, -v présetrt une personne à députer par ice11uy.

14. I1 sera obligé cl'asporter toutes les immonclices, cen-
dres, trigus <1rri s'1' trouvettt, par la porte qui est vis-à-vis
des Frèies Mineuis pour de suitte être chariées par les
chartiers fepreteur du netoiement de la ville, pour ne pas
gêrrer le public.

r5. 11 sera obligé de netoyer la branche qui sorte dtt
grand conduit et qui se reud dans le Nlarché, laquelle se
partage en deux clèvant les Frères Mineurs, se conduisant
àux deux cotés rlu pavé rlerrière Saint-André, ces deux
susdittes branches s'èxtenclant aux deux côtés de la rue
du Pont jusqu'à vis-à-vis drr porrt cles Arches de 1à se con-
duisant à Meuse, proche la maison de M. le Bourg. Latour.

16. Il sera obligé rle faire le netoiement susdit sur toute
la longeur et largeur qui s'y tronle jrrsqu'à ce qu'on dé-
couvre le pavé desdits conduits et qu'il n'y reste aucunne
immondice.

r7. Il sera obligé de mettre les triguts au jour dans des
endroits à luy indiquer et cela proche du canal pour être
chariées colnme il est dit à l'art. r4.

18. L'entrepreneur sera de même obligé de netoyer un
conduit qui Commerrce clerrière la maison de la 'r'ilie, qui
tend dans la rue de L'Epée en Neuvice devant l'église
Sainte-Catherine se cléchargeant à lleuse clevant la mai-
son de M. 1e Bourg. Latour (r).

zz. L'entreprenelrr sera obligé de netoyer et asporter de
rlessous l'église de Saint-George, quatre piecls de hauteur
d'imrnondices clepuis laclitte église jusqu'à 1a rue cle 1a
()rasse Pouille.

23. Et comme le susdit condrrit se rend derrière la mai-
son de la Comédie à son ernboucheure et que 1'eau de 1a
Meuse s'y rerrcl presque err tous temps, l'entreprerreur sera
obligé de rretoyer au niveau tle la teste cle Meuse et se
conïorrner aux limites qui s'y trouvent quan<l les eaux
sont dc plus basses en esté, et cela en montzrnt insensible-
rnent jusqu'à l'église de Saint-(leorges, de façon que les
eaux aient leurs libres tlécharges.

24. L'errtrepreneur sera obligé cle netoyer ou dégager
les {attches et terres qui se sont amoncelées darrs la l\{euse
clevant le débouché rluclit condrrit, afin que les caux puis-
sent se décharger avec plus de facilité.

3o. Il sera obligé de veiller exactement qu'on ne touche
aucunement aux buses appartenantes tant à la ville qu'aux
particuliers, lesquelles se retrorrvent rlans les granrls con-
duits et autres à peine d'être responsable.

3r. L'entrepreneur sera obligé tle commencer le netoie-
ment des susdits conduits par lenrs décharges en renron-
tant jusqu'à leurs origines et limitations.

32. Il sera aussi obligé de faire voiturer par bateaux à
ses fraix les immondices qu'il ne pourra jetter au jour hors
du grand conduit clepuis l'ouverture derrière l'église de
Saint-George jusqu'à sa décharge à Meuse.

S+. Ledit entreprenerrr sera obligé de décharger général-
lement tous les triguts et immondices qu'il voiturera par
bateaux à Coronmeuse ou dans les endroits qui lui seront
désignés par le Magistrat, et en cas il soit convaincu d'en
avoir jetté dans la Meuse, il encourra irrémissiblement
chaque fois, une atnende de dix fl. d'or.

35. Il sera obligé de payer tous les ouvriers qu'il em-
ploiera arr sujet de la présente reprise, de même que de
iournir à ses lraix génêralement toutes les ustensiles, et
chandelles nécessaires au susdit nettoyement, sans pouvoir
rien exiger de la ville, au delà du prix cle son obtention
ni pour qrrelles accidents prévu ou non prévu, tels qu'ils
puissetrt être relativement aux conditions générales.

36. Il sera obligé et ses associés d'accomplir avec exac-
titude et fidélité lès présentes conditions à peine d'errcourir
pour chaque défaut une amende de cinque florins d'or, au
profit de la cité où il n'y en a pas de spécifiées.

j7. Le repreneur du netoiement de la ville est excluds
de la présente entreprise, et ne pourra y avoir part direc-
tenent rry indirectement à peine d'encourir une amende
de 3o flor. d'or au profit de la Cité.

38. l,'entrepreneur sera obligé 11'avoir achevé et perfec-
tionné sa reprise dans le terme de six semaines date de sa
confirmation, à peine d'errcourir pour chaque jour de retar-
dernent cinq {1. Iirabarrt d'arnende au profit cle la Cité.

39. Le Nlagistrat se réserve en câs le lutur reprenneur
soit en cléfaut d'accornplir ses conclitions, <le pouvoir après
rlne scmollce luy Iaite, faire reexposer la présente entre-
prise à ses risqrres ou le faire faire à ses frais.

4o. I,e payelnellt cle sol obtention ne sera orclonné
qu'après qu'on aura lait la visitte généralle des conduits
et égorrts tornbans sur 1a présetrte reprise et qrre MM. du
magistrat ou connoisseurs à députer à cet effet auront re-
connu que 1'errtrepreneur at accomplis ses conditions.

4r. f,es corrditiorrs générales pour toutes les entreprises
cle la cité sont généralement tenues icy pour insérées, Mcs-
sieurs se reservant la confirmation du pfesent rendage. r

L'estimation des travaux s'élevait à 4,ooo florins ; ils
furent repris par Georges Defresnc moyennant ulle
somme de z,roo florins.

L'entreprise dont nous venons de spécifier I'impor-
tance, ne comprenait qu'une partie des égouts existants.
Il y en avait beaucoup d'autres dont l'entretien fut éga-
lement offert par voie de rabais publics en 1754. Le z
juin c'était le tour rr <les canaux du quartier d'Outre-
Meuse, comme aussi ceux d'au delà de la porte d'Amer-
cccur D. ,

I,es conditions d'exécution se présentaient semblables
aux précédentes. I1 s'agissait, en somme, cle curer rr tous
les conduits souterrains avec les égouts qui s'y rendent :
cleux concluits, vis-à-vis du pont d'Amercceur, qui se
rendent dans le rivage. Trois au pont Saint-Julien, un
qui se rend sur les 'Terres en Bêche et l'autre dans la
rivière ; deux conduits au pont Saint-Nicolas clu côtê
des Récollets, devant la rnaison enseignée de I'Aigle
noir ; un conduit devant l'église Saint-Nicolas, Outre-
l\'Ieuse, qui vat se rendre dans la rivière avec deux
atltres petites branches qui les vont rejoindre, une de-
vant la maison enseignée de la Tête d'Or, et l'autre
vis-à-vis de lf . 1'avocat Frankinet ; un contluit qui prend
sa naissance au coin de la rue qui vât à Saint-Folien se
rendant dans la Meuse ; un conduit situé dans la rue du
Pâqui qui se rend à Meuse (').r Exposée sur le pied de
3oo fl., cette opération fut adjugée à Georges Defresne
encore au prix de zoo fl.

(r) Il n'cst pas question là de l'égout à ciel ouvert dit Rivelette. Outre-
trIcusc. Cet égorrt lrrenait naissance à I'emplacement du quai Ed. Van
Beneden, lln pell en aval du pont de la Boverie et se rendait au biez
du moulin dcs I'ctitcs-()ies, près du port -saint-Julien, à I'extrémité de
la rrlc Puits-en-sock,(r) Il recueillair lcs eaux perdues de la grande fontaine du Marché.
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Le quartier de I'Ile comprenait cle uon moins nom-
breux égouts : ( un conduit qui commeuce sur la place
derrière Saint-Paul qui s'extend le long de la rue cles

Sceurs-de-Hasque jusqu'au rivage proche le sieur Vi-
lette ('), depuis son embouchure jusqu'à sa décharge ;
un qui at son embouchure au commeltcemeut de la rue
du Méry et sa décharge à Meuse aux Fratres ; un clans
la rue des Pères Carmes qui s'exteucl au rivage à côté
du pont des Jésuites; un scitué au rivage de Saint-Re-
my ayant sa décharge clans la rivière ; un petit scitué
vis-à-vis de la porte d'Avroy du côté de la ville, se ren-
dant dans la rivelette ; un conduit qui commeuce à la
rue Saint-Gangulphe et at sa clécharge entre l'angléc du
pont d'fle, deux petits proche le pont Thomas qui se

'rend dans la rivière. l
Ne figure pas dans cette nomenclature, un autre grand

canal. Partiellement à ciel ouvert, il contournait une
forte partie du quartier, depuis la rue Hazirlelle jus-
qu'au présent débouché c1c la place Xavier Neujean,
en suivant les remparts dtt côté des maisons. Il était
connu sous le nom Rioelelte (").

Nous ne potlvorls énumérer tous 1es égouts de la ville
tant le nombre en était gratrd, il y- a deux siècles. No-
tons encore aux quartiers clu Centre et du Nord, parmi
les égouts à curer la même année 17.54, et d'après le
contrat d'adjudication, le tr gratttl coucluit qui commeuce
<lerrière la Salle de Comédie qui va sc renclre <lessous

le Poids au braz r, et où l'on devait faire tt une co-
lière ou décharge de six pieds de largeur rr ; (( lln
autre commençant en Peckluse sur toute sa longueur
'iusqu'au grand canal qui traverse la Batte, de même que
cellui de la rue de la Barbe-d'Or ; concluit tlu costé
de Cheravoie, depuis la maison du S' Dejace jusqu'à
Meuse ; conduit dans la rue 1\{atrognart, qui s'extend
sur le Chafour ; conduit qui commence entre les cleux
ponts des Jésuites, vis-à-vis de la rue du Pied-de-Bceuf,
traversant le chemin et va se rendre dans la Meuse l.

Les galeries sanitaires se multiplièrent. Art fur et à

mesure qu'un pavage nouveau clevenait nécessaire en
une rue donnéc, on en profitait porrr 'la canaliset. Dans
le même siècle, le Mont-Saint-Martin avait son égout
public ("), comme la rue Saint-Jacques, le Thier-à-
Liége ('), etc. Des galeries cl'araine même, celle c1e Ger-
sonfontaine par exemple, avaient été transfornrées etr

égouts.
Plusieurs méthorles de curage or-rt été atloptées : Au

XVII" siècle, Mathias cle Grati comprcuait le clauger,
en I'absence de tous éléments désinfectants, tl'y procé-
der en été ; il suggérait de s'y livrcr la nuit et non le
jorrr ('). C'est mt par un mobilc clc salubrité égalenrent
que la Cité, sous l'ancieu régime, irnposait atlx entrepre-
neurs du nettoicment le chargement sur hatearr de la
plus grosse partie de la vase extraite des galeries ct cle

leurs clébouchés dans la Meuse, ot\ elles s'accumttlaient
énormément au grand préjudice cle l'hygiène publique.
Cette vase devait être transportée en aval de la ville,

( I ) Présentemcnt les immeubles no' 8-!o.
(2) Il a été suppriné il y aura bientôt trente ans. (V. Riualelte.l
(3) Il avait son origine an château-d'eau cle la Sæiétê Roland, imm&

diatcment au delà de l'église Saint-Martin, il suivait les rues Saint'
Ilubert et l{aute-Sauvenière

(a) Cet égout recucillait les eaux des anciennes houillères de la sauge
et de Gaillard-Chcval.

(3\ Ot- cit., Pârtie 2', chapitre XI.

en face de Coronmeuse ou en un endroit plus éloigné
encore, sur une surface déserte, hors de tout centre ha-
bité.

II. - Propriété des eaux courantes et des égouts. -Droits respectifs.

On I'a constaté, nos pères n'avaient point attendu la
définition des hygiénistes modernes pour mettre en
pratique leur maxime favorite : Tout ù l'égout. Celle-ci
obtenait facilement une multitude extrême cl'adhérents
dans la classe populaire liégeoise qui, de la sorte, sans
gêne aucune, se débarrassait de ses immondices, au mé-
pris des intérêts et des règ1es d'une sage administration,
surtout de la santé publique.

Cependant, un autre système prédominait cl'une façon
absolue : celui clu tout à la Meuse. Dans I'application
de ce système qu'avait connu le moyen âge, l'autorité
communale rivalisait de zèle avec la population. Le
prince - nous l'avons montré - ns 5'y opposait au-
ctulemellt, et pourtant la concluite du chef de I'Etat ap-
paraissait logique.

Lc droit romain, clans le silence des lois régiouales,
clevenait la règle commune des Liégeois. Selon ce droit

- clui demeure en vigueur -, les fleuves relevaient du
clonraine cie I'Etat. Ils tombaient sous I'administration
gouvernementale, chargée d'y faire respecter le bien
général : la navigation, par exemple. l\[ais les autorités
secondaires, cle même que les riverains, en I'absence de
règlements spéciaux, jouissaient de la liberté de se ser-
vir de l'eau et du cours de cette eau. Tous étaient con-
sidérés comme usagers.

Au pays de Liége furent pris nécessairement des rè-
glements d'administration de police relatifs à la Meuse
et aux autres rivières. On pouvait en conclure que ce
qu'ils n'ont pas interclit aux riverains leur a été per-
mis, la loi générale ne s'y montrant pas contraire. Tous
ces règlements, qu'on les nomma mandements, orclon-
nances, cris du perron, etc., se restreignaient, ett sonttne,
aux objets dont ils traitaient.

Des lois et coutumes anciennes, il résulte clue les mou-
lins, les usines utilisant les cours d'eau, même les fot-
It.eurs ov machines à puiser pour I'alimentation tles bras-
series, ne pouvaient être établies sur la Meuse, sl1r
l'Ourthe, etc., sans octroi du priuce. Il était défendtt
aux propriétaires longeant ces cours tl'eau, de planter
des arbres sur les bords, d'y placer n'importe quoi sus-
ceptible cle gêner le passage ou le batelage.

A ces restrictions près, à part aussi d'autres défenses,
tappelées précédemment, prises en vue de la conserva-
tion du fleuve et de son lit, les riverains profitaient li-
brement de I'eau courante comme dépendance iuris
cioilati,s, comme de la faculté d'avoir maison à rue, des

iours, <les prises d'air, etc. C'était rationnel et rien ne
s'opposait à ce que les habitants fissent écouler leurs
eaux ménagères ou les rebuts cle la vie dans le fleuve,
puisque, nous I'avons vu, les édits princiers ordon-
naient d'y jeter directement les produits des égouts pu-
blics. Vainement chercherait-on des textes d'cctrois de

I'autorité gouvernementale ayant pour objet d'étâblir,
en faveur de riverains, des lieux d'aisance se déchar-
geant dans la rivière. On ne trouvera aucun texte non
plus qui les ait privés de cette liberté, rien qui l'ait en-
travée cl'une façon quelconque. C'était un droit com-
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mun. Certes, les voirs-jurés du cordeau avaient la rnis-
sion de constater si les privés établis sur les rivières se
trouvaient dans des conditions convenables. fls interve-
naient seulement en cas de conflit entrc des proprié-
taires voisins. De leur avis on pouvait appeler aux éche-
vins. Il en était de la sorte dès le moyen âge (').

La faculté d'utiliser les cours d'eau comme récep-
tacle cles rebuts de la vie a été poussée jusqu'à l'impru-
dence, sous le rapport hygiénique. Néanmoins, on s'en
est rendu compte, le prince veillait sur ses prérogatives,
non moins que sur les atteintes portées au bien-être
général. I1 sévissait contre tout ce qui pouvait préju-
dicier au courant ou au lit de la rivière, à la navigation,
à I'accès cles rivages, aux ports, etc. A coup str, l'au-
torité, d'une certaine façon, s'opposait à tout ce qui
contribuait à la corruption des eaux clu fleuve, au <1é-

chargement en celui-ci des bateaux chargés d'immon-
dices, comme le défendait 1e cahier des charges de la re-
prise du nettoiement des égouts de la Ville ; mais I'in-
terdiction du déversement n'a jamais été au point de
proscrire l'écoulement des cléjections.

L'administration communale elle-même ne s'cst pas
fait faute à l,iége d'user de cette licence. De temps im-
mémorial cles latrines publiques ont été ouvcrtes par elle,
aux bords de la I'Ieuse. Elle en avait installé aux ports
des quais de l\Iaestricht, de la Goffe, de Chéravoie, près
I'ancien couvent des Prémontrés (aujourd'hui Séminaire
et Evêché). Il y en avait Outre-Ileuse, en maints en-
droits.

A quoi bon les énumérer? C'est dans le fleuve que,
cle tous temps, se précipitaient les eaux de la Légia lors
même qu'elles furent corrompues de toutes manières ;
c'est 1à aussi que, comme présentement, Tes laux rieux,
de très nombreux égouts trouvaient par le chenrin le
plus court des débouchés toujours ouverts pour leurs
produits nauséabonds ; c'est < dans 1'eau coulante de
la Meuse )), que, loin de s'y opposer, certains mancle-
ments princiers exigeaient que t les écureurs et âutres
ouvriers de nuit r, cléversassent leur récolte à principes
peu balsamiques (').

Une seule fois I'autorité princière s'occnpa des W -C.
Ce fut en 1728, pour préciser l'époque de la vidange cles
fosses d'aisance : clu premier octobre au premier avril.
L'édit reste muct quant aux privés se déchargeant serrls
ou quant au déversement des eaux ménagères clans les
rivières.

Quelle conclusion tirer de I'ensemble des faits et dcs
actes qui viennent d'être évoqués, si ce n'est la ccrtitu<le
absolue que toujours les rivcrailrs ont joui de la faculté
cle faire écouler de leurs fon<ls clans la lleuse les eaux
résiduaires et les souillures?

Par une conséquence logique, ce qui était licite dans
le cours principal du fleuve le clevenait également sur
ses divers embranchements, sur le canal de la Sauve-
nière, sur les divers biez qui passaient sous le pont d'fle,
et aux environs ; il le devenait de même sur I'Ourthe
et ses branches variées. Partout, une multitude de la-
trines avaient leurs <lécharges directes dans ces cours
d'eau, au vu et au su du prince ou cle ses fonctionnaires.
A beaucoup de maisons, les buen-retiros apparaissaient

(r) EL, J.-S., r. r.q34-r.53.5, f. zz5 vo.

(2) li/i, t. III, p...s, n" 20.

très caractéristiques, en forme c1e cheminée relrversée.
Jamais I'autorité princière n'y mit obstacle ; leur exis-
tence remontant à l'époque médiévale témoignait à suf-
fisance de la légitimité de leur établissement.

Que les cours d'eau relevassent du prince, ou de la
Cité, ainsi qu'il en était de la Rivelettc de la Sauvenière,
voire des deux à la fois - c'était le cas pour le ruisseau
qui longeait la rue de la Barbe-d'Or, etc. (') - tous
souffraient, en I'espècc, I'cxercice du droit cles rive-
rains sans que ceux-ci fussent astreints à quelque re-
dcvance.

A propos d'un procès dont nous devrons dire quel-
ques mots, I'une des parties croyait qu'il fallait le côn-
sentement de la Cité ponr avoir décharge sur les eaux
courantes, découvertes, et elle invoquait notamment ce
recès du Conseil de la Cité du 14 octobre ry69 :

< Vu la supplique très humblc présentée par I,éonarrl
IIonin, rnarchand brarrcleviuier, et entendn 1é rapport de
MM. les conseillers députés et du baumeister Drion, le
Conseil rléclare accorcler auclit Honin de faire construire
à ses frais, sous la direction du baumcister, un canal ser-
vant à la décharge des earrx cle sa rnaison située l)errière
les Potiers, dans le canal de la rivelette, sans préjudicier
le public rii les particuliers. ,

La rivelettc en question était, il est vrai, une eau corl-
rante ; mais c'était un canal cl'usitre clcstiné à faire mou-
voir un moulin ; il ne servait pas généralement à la
navigation ; ensuite, il pouvait être assimilé aux ( ca-
narrx publics de la Vi'lle r, car il recevait les eaux im-
pures <les rrres du voisinage, celles de beaucoup de mai-
sons et la décharge de latrines qui avaient été établies
sans réclamer l'assentiment dc la Cité. Il est vraiscm-
blable qu'il s'agissait là d'un cas spécial, qu'il fallait
faire traverser au raccordement d'égout, un terrain pu-
blic, ou celui d'un voisin. Jamais, en réalité, la redevance
lrour embranchement privé n'a pu être applicable aux
earlx collrantes de la trIeuse. Tel était aussi l'avis émis
jaclis par 'l'avocat général Brixhe.

III. - Raccordements. - Accenses.

Tout autrement en était-il des canaux souterrains, des
égouts. A f inverse des fleuves et cle leurs branches, ils
dépendaient de la Ville d'une façon absolue ; ils en for-
maient une plénière posscssion. C'est cllc d'ailleurs qui
les avait construits ('). Cette ccuvre dc canalisation lui
avait < cotté des sommes immenses rr, ainsi que le con-
signait en 1728, Georges-Louis de Berghes ("). La Cité
continua les dépenses d'entretien, de réparation, de cu-
rement. Ne paraissait-il pas légitime que, en compensâ-
tion de ses sacrifices, les bénéficiaires dédommageassent
la commune? Beaucoup d'entre eux, en des temps éloi-
gnés purent jouir librement de ces canaux, par l'effet
d'un usage gênéra7, de coutume non écrite. Mais, dans
les derniers siècles de la principauté, tout Liégeois dé-
sirant avoir accès à ces collecteurs que la Ville avait

(r) ËL, r.:8, f. ræ.
(2) Si, le 6 Juin 1625, on voit lc Drincc autoriscr lcs Xlinimcs .\ creu-

scr souterrainement une galerie pour déverser lerrrs eaux usées dans le
/icr. de la rue du Palais, c'est Dour des raisons spêciales. Il s,agissait
là d'un conduit particulier qui traversait le domaine public dont le re-
venu devait être partacé alors entre le prince et la Cité. Le prince n,in-
tervrnt jamais tlans lcs frais ou les revenus tlcs égorrts publics. (V. Mt-
tri'rcs.)

(3) IrOP, s.3, t. I, p. or{.
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