
améliorés, devait y être autorisé par la Cité ('), comme
il devait avoir la permission porrr faire passer son em-
branchement sous le sol de la voie publique (').

Alors la Ville dicta ses conditions. Elle réclama une
faible redevance annuelle, 5 à ro patars, ou une somme
globale en une fois ('). X{ais elle n'accorclait qu'un
simple usage. Celui-ci était nécessairement subordonné à

la conservation de l'égout public. Si I'intérêt général
exigeait qu'il ftt modifié ou clétruit, I'antorisation déli-
vrée devenait caduque. Une commune tle petlt, de son
libre arbitre, amoindrir son patrimoille, aliéner ses

droits ou sa propriété. Aussi bien, toutes les concessions
ont-elles été faites à titre précaire, toujours révo-
cables ('). I,e chapitre de Saint-Lambert exigeait aussi
une redevance pour la décharge des eaux usées des

maisons de la rue Sous-1a-Tour, clalts l'égout de ce cha-
pitre (').

A l'époque moderne, sous le régimc belge, la ques-

tion a été examinée lolrgucment par le pouvoir judi-
ciaire. Le litige le plus rctcntissant auqucl elle ait tlonné
lieu a été soulevé lors de l'érection <lrt Passage l,emon-
nier en 1837. On développa à cette occasion des argu-
ments et des thèses qui clemancletrt d'être consignées
succinctement ici. Ils offrent d'autatrt plus d'intérêt
qu'ils ont été produits peu après lcs transformations to-
pographiques s'y rapportant et qu'ils n'ont point été
livrés à I'impression.

Nous I'avons clit, un bras cle la }Iettse, rectifié et ap-
profondi par Notger, coulait 1à oti sont maintenant les
boulevards d'Avroy et de la Sauvenière et la place de la
République française, puis se partageait en divcrs biez
avant de traverscr lc Pont-d'Ile dont le nom s'applique
à la rue formée sur la partie restante de cet ouvrage
d'art. L'un de ces biez traversait les prollriétés occupées
par la place de la République française, à droite suivait
la rue Lulay-des-Febvres, et aboutissait à la I\feuse, par
la place tlu Vingt-Aott, et l'emplacement de I'Univer-
sité. Un autre biez, dit de Lulav comme le précéclent,
arrivait 1à où se trouve présentement l'Hôtel <le Suè<le,
longeait aussi la rue Lulay-des-Febvres <lu côté opposé
et se réunissait au premier vers le milien de la nre de la
Sirène. D'autres cours d'eau passaient aux endroits ot\
depuis ont été tracées lcs rues de l'flniversité et de la
Régence, sans en avoir absolument la direction.

Qui voudrait décrire l'aspect répngnant que présen-
taient la plupart de ces biez au premier quart clu XfX"
siècle? f)epuis la rue <lite de nos jours <lu Cymnase,
jusqu'à la place de la République française, 1a presque
totalité des propriétés de la rue Basse-Sanvenière avaient
à leur arrière-bâtiment, des latrines qui se c1échargeaient
ouvertement dans la rivière. Autre part, l'ancicn local
du couvent des Dominicains, avait son canal particulier
qui débouchait dans I'un des cours d'eau (u).

(r) C'est la \rille, par esenple qui, le :r juillet 1617, autorisa les Ca-pucins à établir une large galerie $utenaine de racordement avec
l'égout dc la rue Tolière. ]illc détnuchait ous la maison imnédiate-
Dent adjaccntc r\ l,église Saint-Senais, côt('orrest.

12) 1763, zr Dars : ( Le Conscil de la Cité, informé que plusieurs par-
ticuliers auraieirt fait pratiqner des débouchés et ouvertures dâns tes
canaux de lû Cité, pour leurs latriues ou autrereDt sDs en âvoir l'ætroi,
ni payé cens à la c€arie et pet.ite domaine de la Cité, ordonne dtn
faire visite r. (RCC, r. t76r-r765, f. ræ v'.)

(s) 1749, r8 juillct : (RCC, r. r7.r8-r75o, f. rro r". - \'. aussi to2, r7S v".)
(a) Cette règle a été appliqrrôc ctuant ârrx racordcments aux anciens

égouts de I'ierreuse, cn r7l9 ct cn ris.s. f.es bénéficinircs cur('nt ù pâ!-er
a la ViUe un ( cens seigncurial r annucl de di: patars. (RCC, r. r?J&
r7,<o, f. ro8 v'et rro v'; r. r7.i.5-ri.i6, f. lg r'', r. r;83-r785, f. :1r,)

(5\ Cath. DO, r. t76c.t769, f. 3oo.
(6) Cet égout dcvait être entretenu moitié par la ville, moitié par le

courent. (RCC, r. r78o-ri83, f. 8.s v" et 89 v'.)
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En aval du Pont-d'Ile, les habitations de la rue de la
'Wache, celles qui se trouvaient entre le Pont-Thomas
et le Pont-de-Torrent, des deux côtés de I'eau et même
plus loin, offraient un spectacle aussi peu réjouissant.
C'était pis encore sur les divers biez qui anciennement
envoyaient leurs eaux sous les arches du Pont-d'Ile.
Il y a un peu plus d'un siècle, le courant de la rivière ne
passant plus à ces enclroits que par intervalles, d'affreux
cloaques s'y étaient formés : les habitants de la rue
Lulay-des-Febvres, beaucoup d'autres du Pont-d'Ile et
de Vinâve-d'fle, y laissaient descendre impunénrent les
déjections humaines. On y précipitait cliverses autres
ordrtres qui avaient contribué à embarrasser le cours de
l'eau. Déjà le 3o août 1793, le Conseil de la Cité se vit
forcé d'ordonller ( à tous ceux qui ont des tas de cendres
sous leurs fenêtres dans la rivelette cle Lulay, de les
transporter ens tiers jours à leurs frais, sinon sera agi
en toute rigueur à leurs charges r (').

Les centaincs de latrines fixées sur ces cours d'eau.
résultaient-elles cl'octrois, cle concessions? Voilà la pre.
mière question posée au tribunal. La réponse nc pouvail
être qrre négative. Jamais ni le prince, ni la ville, ni les
chapitres de Saint-Jean et cle Saint-Denis n'ont reçu la
nroindre redevance de ce chef. C'étaient pourtant 1à les
seuls ayants-droit ou prétendus ayants-droit : le prince
à raison de ses régaux sur les rivières navieables, la
Cité, propriétaire des fossés des remparts et d'autres
petits cours cl'eau ; enfin les chapitres collégiaux, parce
qu'ils revendiquaient certains clroits sur le canal de la
Sarrvenière. On a eu beau consulter les archives de ces
collégiales, elles n'ont rien révélé quant à cles conces.
sions ou à des permissions qui auraient été accordées
à des particuliers pour l'écoulement de leurs eaux mé.
nagères ou la décharge de leurs latrines clans l'eau cou'
rante passant au pont d'fle et aux environs.

Inutile tle signaler ici ce qui a été fait et défait pout
arriver à remplacer par tln simple égout l'ancien canal
de la Sauvenière, toujours en maintenant libre la vi.
dange des latrines de la rue Basse-Sauvenière.

Rapprochons-nous plutôt c1u centre snr lequel onl
roulé les débats du litise. On conçoit orre. la Meuse ne
fournissant Dlus pour ainsi c'lire d'.arl \'ers le Pont-d'fle,
<Je rrrofoncles mo<lifications des lietrr devintcnt néces.
saires. I)ès l'année r8ro. la Ville ê-it le nroiet cle srrhs.
titrrer deux .srands ésouts arrx différents lits des triez
dtt Pont-dtfle. et cle venclre le terrain â, tlerre1j1 fli5n,r.
nible au clessus et à côté de ces égorrts. Elle espérail
pouvoir couvrir ainsi les frais dc corrstruction cle ces
derniers.

Lln arrêté royal du 2o noventbre r8rg reconuut I'utilité
de l'entreprise et autorisa la vcnte cles terrains susdits.
Cette autorisation emportait la reconnaissance que
c'étaient 1à des biens commrlnaux. Ceux-ci furent céCês
aux particuliers le z7 clécembre r8zr à raison dc cleux
florins le mètre carré et les deux égouts frrrent cons.
truits.

Vers 1824, on s'occupa de créer les rues de la Régence
et clc I'Université, à travers la propriété de la renommée
famille Orban pour bonne part. La Ville fit une coll-
vention avec les Orban oir il était spécifié : rr Les sieurs
Orban jouiront de la faculté de conddire à lcurs clépcns

DROIT DE RACCORDEI\IENT _ ACCENSES

{r) RCC, t. t;92-r'i93, f. r74 v"
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(r) I-e r" avril 1837, le Conseil communal subordonna I'autolisation de
construire des embranchements d'égoùt r\ la condition de payer, soit
une redevance annuelle soit une somme fixe en caDital.

Le r" mai 1846, interprétant I'art. ro9 du règlement du 30 aott 1839
qui donnait comrue otlligatoire le raccordement ù l'êgout, le Conseil
cornmunal le rendit aDrrlicable attx anciennes et aux nouvellcs cons-
tructions.

I,ES E(;OLITS AU XIX" SIECI,E

dans l'égout à construire par la Ville, les latrines des

maisons qu'ils pourront faire à la suite, à proximité,
sans être tenus à payer aucun droit d'accense r;.

Tanclis que ces deux larges rues vellaient cle s'ouvrir,
des spéculateurs conçurent, ell rE37, le llrojet cl'ériger
un passage entre la rue de l'tlniversité et la rue Vinâr'e-
d'Ilè : c'était notre Passage Lemonnicr qui cotu)ait
obliquement I'emplacement cles trois atlcietls biez en

aval des maisons du Pont-d'Ile remplacés par deux
êgouts. A droite et à gauchc clu Passage, s'étcndaient
dËux nouveaux égouts à l'usage clcs nombreuscs habi-
tations qui 1e composent'

En présence cle I'accomplissement tle ces faits, la
Ville, se basant sur les râccordements opérés à ses

propres égouts, réclama, le z6 avril rE3g, une iutlenr-
nité, 

"u 
taux fixé pour l'usage, de 6 fr. 3.5 pour chacun

cles huit embranchements qui aboutissaient à ses ca-

naux (').
Les actionnaires du Passage Lemonnier répondirent

qu'ils ne devaient rien à 1a Ville ; que les deux cananx
<ie celle-ci âvaient été construits sur d'anciens lits de

rivières ; que le droit de faire usage de ceux-ci n'avait
jamais été contesté aux propriétaires riverains lesquels
y déversaient librement leurs eaux ménagères, ctc.; qtte

ce droit ancien persistait; qu'ils voulaient continuer
d'en jouir sans se conformer au règlement de r83q.

Après diverses négociations, I'affaire fut portée cle-

vant le Conseil communal qui exigea le paiement, sur
chaque habitation du passage, de 6 fr. 35, en prenant
pour base 52 maisons jouissant ensemble cle dix embran-
chements d'égout. Sa décision rencontra un refus for-
mel de s'y soumettre de la part de la société. De 1à le
procès.

Par exploit en date clrr zg novembre 1844, la Ville
assigna la société du Passage devant le tribunal. Celle-ci
fit conclure à ce qu'il plût au tribunal déclarer la Ville
non fondée dans son action ; subsidiairement la <léclarer

non fondée quant aux égouts construits sur les tcrrains
ou servant aux terrains acquis, par la défenderesse, cles

sieurs Orban, etc. Plus subsidiairement <léclarer que le
droit d'accense réclamé n'est pas dt par maison, mais
seulement pâr chacun des embranchcments . d'éeouts
qui se déversent immédiatement dans le canal cle la
Ville ; déclarer, en outre, que le clroit <lt n'est clue <le

6 fr. 35 par embranchement. Le jugement fut enfin rcn-
dtr le 3r juillet 1847. En voici les passages les plus sail-
lants :

r Attendu. en tlroit, que les rivières navigables et flot-
tables et les bras de ces iivières sont des objets du domaine
public hors du comrnerce et partant impre'scriptibles, aux
termes de l'art. zrz6 da Code civil ; qu'on ne peut v ac-
quérir aucune espèce de sen'itude qui serait contraire à
leur destination tànt qu'elle n'est pas changée... Que si on
oermettait aux habitants de tléverser leurs vidanges dans
la Meuse à des endroits désignés. ces ordonnances ne cons-
tituaient que des mesures dè police qui ne pouvaient con-
férer aux'tiers des droits sur un objet imorescriotible ;
d'autant plus qu'on ne peut acquérir par prescription le
droit de cbrrompre les eaux courantes par tles immondices
et des matières infectes. lorsqu'on porte atteinte aux rè-
glements de police et à la salubrité publiqrre ;

r Qu'il en était tle même quant aux canaux couverts ;
que si les habitants pouvaient établir sllr ces catraux des
i'gorrts pour la tlécharge des earrx ménagères orr des la-
trines potrr la tli'cl-rarge tles nratii'res fécales, il fallait tou-
jours I'autorisation de la Cité, à toujours révocable, et qui
ue I'accordait qrre moverrlarrt une accelrse à pa1'er par les
habitants qui voulaient profiter tlc- ces canauN ; clue c'est
ce qrri résrrlte de clifférerrts recès de la Cité, des z4 rnars
176o, z3 août r75r, rS nrars et z7 décernbre 1754, 7 mai
r7oz, rli juillet 1749, rr rrovembrc. r75o, rer septerubre 176o,
2r ruars r7ô.1 ; et c'est ce qu'a établi la Régence actuelle
clarrs sotr dernier rt\glement drr 3o aott rE3g ;

r Attendu qu'on ne représente :rucun octroi qui eût au-
torisé l'établissernent tle ces égouts soit à titre gratuit, soit
tuovetrtratrt le paiement d'une accense ; qu'au surplus, ces
égorrts, quelle clue soit leur ancienneté, ne constituant pas
des rlroits acquis, la demantleresse, à ce tluemerrt autori-
sée par l'autorité compétente, a pu cornbler le bras de la
rivièrc tlont il s'agit, 1' substitrrer cles canaux couverts et
sournettre les habitants à une reclevaucc clestinée à faire
face arr-x déperrse.s considérables que ces canaux lui occa.
siorrnetrt, soit pour leur construction, soit ponr leur en-
tretietr, que l'action de la demanderesse est donc, sous ce
rapport, pleiueruent justifiée ;

r Atterrclrr qut' c'est err vairr que la défenderessc prétend,
darrs sa couclusion plus subsidiaire, rr'être obligée de pa1'er
I'accerrsc réclanrée, que par enrbranchetnent d'égout et non
par rnaison ; qrre cette prétention est cotttraire au texte et
à I'csprit rlc I'art. rro no j, du règlement du 3o aott 18.39,
qrri frappe, à la r'érité, chague embranchemerrt rl'égout,
rnais qui inpose à chaque particulier qui est autorisé à en
construire I'obligation de paver une redevance ; que cette
dispositiorr ne peut donc s'entendre que du propriétaire
de chaqrre maisorr;que la Ville n'a pas dû s'attendre, en
effet, à ce que tles propriétaires voisins s'entendraient entre
e1r\ pour n'établir qu'un seul embranchement pour I'usage
de leurs maisorrs respectives et qu'ils pan'iendraient ainsi
à se soustraire, par une fraude à son règlement, au paie-
ment de la redevance irnposée, en laissant à charge de la
Ville les frais corrsiclérables du curag'e et d'entretien ; que
c'est, drr reste, en ce serrs que le Conseil communal a in-
terprété son règlemerrt et que la défenderesse doit s')' sou-
rnettre.. . I

r Le tribunal sans avoir égard aux corrclusions princi-
pales et subsidiaires de la défenderesse, dans lesquelles elle
est déclarée mal fondée, la condamne à payer à la demarr-
deresse la sornRre de r,653 fr. 6o c. pour les 5 derrrières an-
uées d'urre acccllse de o fr. jb c. par nraison, à raison des
égouts rles 5z maisoirs du passage Lernonnier, qui se dé-
chargetrt claus les canaux de la ville, sans préjudice des
anni'es échues penclant l'instance, condamne la défencleresse
arrx intérêts légaux et arrx tlépens. ,

La société interjeta appel de ce jugement. Portée <1e-

vant la Cour, I'affaire là aussi, à raison de son impor-
tance comme lrrincipe, traîna en longueur. I\[. I'avocat
général Brixhe, tlont on connalt la compétence, prit,
<1uant aux questions générales, les conclusiolls suivantes
rcstées inédites :

< Attssi longtemps que les bras de la Meuse en aval
rle la rue du Pont-d'Ile ont subsisté, les riverains ont pu
s'en servir pour l'écoulement cle leurs eaux et cle leurs
latrincs, sans avoir rien à payer à personne ; jure citi-
lafuls cette jouissance leur a été permise dès I'introduc-
tion tl'une portion des eaux du fleuve clans cette partie
de la cité ; mais cette jouissance a été subordonnée à la
duréc de l'état de choses qui en a été l'occasion ou, en
d'autres termes, elle a dépendu de la permanence ou non
de cet état de choses. Celui-ci a pu être changé par des
carlses naturelles ou d'intérêt public. Supprimée légale-
ment, lâ jouissance des riverains n'a plus eu I'occasion
de se maintenir: cesscate caus,a cessat elfect s,' cette
jouissance n'a pu être I'objet d'une prescription con-
traire du droit attaché à tout domaine public d'en chan-
ger l'état dans I'intérêt général. Dans I'espèce, les ri-



verains que la société appelante représente ont reconnu
légale et formellement accepté, par les acquisitions de
fonds qu'ils ont faites, la suppression des bras cle Meuse
dont il est question. fb ont aussi admis qu'ils n'avaient
aucune inclemnité à prétendre à raison de cette suppres-
sion, s'étant abstenu d'opposer la compensation avec
une telle indemnité. Les choses mises eu cet état, c'est
comme si jamais les bras de l\leuse n'avaient existé,
quant aux riverains... Le régime des égouts couverts de
la Ville n'est pas le même que celui des eaux courantes
d'une rivière respectivement aux riverains. Ces égouts,
construits aux dépens de la commnne sont une propriété
particulière cle cette dernière, sur laquelle elle exerce
un droit absolu et exclusif... La règlc est: pas cle con-
cession sans indemnité, et I'appelante le reconnaît puis-
qu'elle offre une indemnité. l

En somme, le ministère public de 1849 se montrait
d'accord avec leJ légistes moderttes, d'après lesquels le
règlement qui decrète l'accense cl'égout n'est pas t1n
acte de la vie civile de la commune, mais un acte de
I'autorité établissant une charge publique en vue cl'aug-
menter les ressources de la commune ou pour opérer le
remboursement des clépenses faites et à faire par celle-
ci pour la création et I'entretien des égouts (').

La société clu Passage Lemonnicr 1e comprit et, n'at-
tendant pas I'arrêt de la Cour d'appel, elle chercha à
entrer en arrangement avec la Ville. IJne transaction fut
conclue le 4 mai 1849 sur les bases suivantes :

r"' La société paiera les zl3 des accenses réclamées
soit zE au taux réduit de 6 fr. 36. zo Tous les frais du
procès seront payés par la société à raison des zf 3,
I'autre tieru restant à charge de la Ville. 3o La conven-
tion contiendra de la part de la société du Passage
reconnaissance explicite des principes sur lesquels la
demande de la Ville était fondée, la modification du
nombre des accenses n'étant consentie qu'à raison des
circonstances particulières de la cause, notamment
parce qne.. la construction du passage a contribué à l'em-
bellissement de la ville (').

IV. - Dernières transformations dans le régime
des égouts.

Depuis rS.1g, les questions de principe n'olrt plus
guère été soulevées quânt aux droits de la commune en
matière de canalisation. En revanche, des transforma-
tions radicales ont été apportées clans la construction
ct le régime des égouts. L'architecte de la Ville Ré-
mont, clans une étude technique sur 1a matière publiée
err 1852, reconnaissait que les (( anciens égouts, cons-
trtlits à des époques très reculées, rendent de grands ser-
vices, quoique >, écrivait-il, rr laissant à désirer sous le
triple rapport de leur direction, de leur pente et princi-
palement de leur construction (t) r. Il ajoutait qu'en
leur faisant subir des changements, on pouvait les com-
prendre en majewe partie dans un système général
d'égouts à développer dans toutes les parties de la ville
et dont il s'occupa avec un succès relatif. C'est lui qui
conçut le projet d'égout latéral à la Meuse que f ingé-
nieur Blonden devait réaliser quelques années plus tard.
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Il en faisait valoir les multiples avantages au point de
vue de la salubrité publique et de la préservation des
caves des maisons riveraines du fleuve contre les inon-
dations de celui-ci.

Après l'exécution de cet importaut ouvrage d'utilité
générale ('), la Ville parut se reposer sur ses lauriers.
Cepenclant, les épidémies cle choléra, de 1866 notatn-
ment, découvrirent à nouveau les vices de l'organisation
des égouts, le manque de méthodes et de plans généraux.
A son tour, l'épidémie de fièvre typhoide qui sévit à
Liége pendant l'hiver r88z-r883 fit rechercher les
causes du développement de cettc maladie et amena fi-
nalement un nouvel examen approfondi de la canalisa-
tion à Liége. I1 fut confié à une Commission spéciale
Comme travail préparatoire parut, en 1884, une Notice
de n[. I'ingénieur en chel (A. Mahiels) sur les égouts
et la salubrité publique. Elle aboutissait aux recom-
mandations suivantes, dont bon nombre devaient être
mises en pratique :

ro Faire disparaltre les égouts passant sous les habi-
tations et sous les édifices publics;

zo Améliorer nos réseaux pour en faciliter le lavage et
le curage ;

3o Empêcher les clépôts cle se produire dans nos
égouts ;

4o Rendre obligatoire l'usage des eaux alimentaires
dans toutes les rues où existe une canalisation ;

5o Exiger pour le water-closet, une dépense de six
litres d'eau au minimum par habitant et par jour.

6o Supprimer les puits publics et particuliers et mul-
tiplier les bornes-fontaines dans les quartiers peu fâvo-
risés ;

7o Visiter les habitations et réglementer, pat des me-
sures de police, les précautions que cloivent prendre les
habitants en matière cl'hygiène publique ;

8" Multiplier les accès aux égouts, en les distançant
de 5o mètres en moyenne, et en les établissant sur I'axe
de la canalisation;

g' Supprimer toutes les grilles de voirie à raccorde-
ment clroit et établies contre les trottoirs, pour les rem-
placer par une obturation hydraulique après avoir au
préalable, ménagé des ouvertures dans les plaques qui
ferment l'accès à l'égout ;

roo Empêcher l'égout latéral de déverser, en temps
rf inondation, dans le canal de Liége à lllaestricht.

Tel était 1'état des choses, lorsque I\I. J. Ilottart, in-
génieur, prit la direction du service cles égouts. A la
clemande de M. l'échevin Ziane, il étuclia une réorga-
nisation complète du réseau. Dès le z6 octobre 1885,

II. Mottart présentait au collège échevinal un projet et
des plans d'ensemble qui furent sotrmis à la Commis-
sion cles travaux publics le r9 février 1886, et renvoyés
par elle, le z6 mars suivant, à l'avis d'une uottvelle Com-
mission spéciale.

Le rapport très documenté écrit par II. le profes'
seur Putzeys fait ressortir le grand mérite c1e l'admi-
nistration communale d'avoir rompu avec les vieux er-
rements, décrit et justifie le projet c1'ensemble de

I{. f ingénieur en chef Mottart (').

(r) Potrdrclrs belges, t. XXXV. - \. Egout, pp. 163 et r8r.
(1) Les égouts de l-ulay ônt été suppriEés et remplacés en 1885.

(3) Iigorifs : Railort at Collège d.ts bourgfrestrc et écheuins, BA
r6s2, Afincxcs.

(r) Il fut adjugé le zg juillet 186z à l'entrepreneur s. Prion, au Drir
tle 637,zoo francs.

(2) Rapport inséré au BA, 1887, A1lnexes, 9. 219.
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' Nous ne pouvons détailler ici le vaste (Euvre de I'ha-
bile technicien, exposer les transformatious qu'il in-
troduisit dans le mode d'organisation et tle construction
de ces galeries souterraines pour lcs relrclre aptes à

remplir la mission hygiénique à laquelle elles sont des-
tinées. Qu'il snffise cle clire que le lrlau général cle 1'an-
cien ingénieur en chef du service cle la voirie a été
suivi fidèlemeut et qu'il est à peu lirès complètement
exécuté.

Les derniers travâtlx ont été accomplis sous la sagace
clirection de I\L Lucien Pellegrin, le stlcccsseur de
1\'f . Mottart, à la tête du service. fl s'agissait uotamment
de la construction cl'un vaste égout collecteur destiné
à soulager les galeries des parties basscs dc la ville, lors
des affluences extraordinaires cl'eaux et à empêcher le
quartier Saint-Séverin notamment d'ôtre inonclé par
les pluies torrentielles.

Cet égout collecteur a la forme cylindrique avec un
diamètre de r m. 5o. Il est en maçonllerie. Commeu-
çant présentement rue Sainte-Marguerite, face à la rue
<les }leuniers, il traverse la rue Léon l\Iignon, oblique
à gauche dans la rue des Bons-Enfants, longe l'entrée
cle la rue cle I'Académie, et parvenu près cle la tête du
tunnel verse scs eaux verticalement <lans un puits de
cinq à six mètres de profondeur. L'égout s'engage eu-
suite sous la ligne du chemin de fer de ceinture pour
parvenir rue de Bruxelles. I1 prend alors à quatre mètres
cinquante sous le niveau de la voirie, lcs places Notger
et Saint-Lambert (côté de 1a rue Royale), les rues I,éo-
pold, de la trIadeleine et drl Rèl'e, d'or\ I'eau cortle
directement dans la l\Ieuse.

IJn second exutoire a été pratiqué entrc la rue lfors-
Château et la 1\Ieuse, pour clébarrasser également lc bas
de la ville en cas d'insuffisance de l'égout ordinaire.
Cette canalisation nouvelle prend naissance rue l{ors-
Château même, à hauteur de la rue de la Rose, puis
emprunte les rues Velbruck et Saint-Jean-Baptiste. Sur
presque tout ce parcours, elle est accolée à l'égout pré-
cédemment existant. Au quai de la Batte, elle est mise
au dessus du canal latéral à l'aide <1e tuyaux en fonte.
Ainsi les conduits de renfort prennent les eaux du ré-
seau des hauteurs vers le piecl cles coteattx et les envoient
directement soit en rivière, soit dans le canal latéral à

la Meuse au clroit des portes de flot.
Grâce aux moyens adoptés, les divers concluits

d'égout du bas de la ville ne pourront plus occasionrrer
le moindre préjrrdice aux riverains. Cependatrt, les exu-
toires recevront uniquement les eaux des inondations
pluviales. En période llormale, les eaux de sen'age n'ont
pas accès à ces bassins. Les égouts anciens au droit des
exutoires ont cles batartleaux munis cl'ouvertures qui
ne laissent passer dans le cléversoir d'aval que les dél>its
voulus.

Les résultats de ces précieuses innovations utilitaires
sont très heureux pour 1es hauteurs ouest c1e la ville.
La plupart d'entre elles sont, dès à présent, absolument
protégées solls ce rapport.

Reste à améliorer la région des parties hautes de
Sainte-Marguerite. Le système normal actuel d'égout cles

hauteurs ouest peut absorber 5 mètres ctlbes à la se-
conde. Or la qrrantité d'eau tombée lors des gros orâges
est de 13 à r4 mètres cubes. Les inondations du quartier
s'expliquent donc aisément. fmpossible de les supprimer
totalement sans de coûteux travaux qui sont envisagés
par la Ville.

I.ES E(;OUTS A[T XXc SII,:CI.E

Les projets soumis actuellemcnt à I'examen du Con-
seil conrmunal apporteront un remède complet à la si-
tuation. fls consistent :

ro clans I'aménagement de grands bassins réservoirs
à la liurite clc la ville, destinés à capter les caux cl'orage,
et à ne laisser pénétrer dans les égouts que la quantité
d'eau qu'ils peuvent recevoir sans danger pour les par-
ties basses du quartier. Ces réservoirs, d'ailleurs, après
les pluies torrentielles, se vident lentement.

2" clans le prolongement de l'exutoire de 1a rue des
Ileuniers à Ia rue Bas-Rhieux. Cc travail de prolonge-
mellt a été retardé intentionnellemcnt. Il sera, en effet,
plus facile à réaliser et plus économique quand, ce qui
ne l)eut guère tarder, aura été décidé le dédoublement
ou l'élargissenrcnt de la rue Sainte-Margrrerite.

Lorsque I'truvre d'assainissement susdit aura été plei-
tlemerlt accomlrlie, le quartier Sainte-Ilarguerite sera
entièrement à I'abri des invasiorrs cl'eau abondante qui
dévalent d'Ans, etc., en temps d'orage, et causent des
dommages considérables en ville.

Airrsi que 1'exposait uaguère trc\s judicieusement
f ingénieur-clirecteur Pellegriu, il suffit, l)our se rcnclre
compte de I'importance du réseau d'égonts des lrarties
basscs clc la ville, à la rive gauche, de savoir que l'égout
latéral est tributaire d'un bassin hydrométrique de 636
hectarcs. Ce bassin transmet dans les canaux pendant
un oragc orclirraire cinq rnille mètres cubcs d'eau, soit
3,r nrètres cubes cl'eau à la seconde. L'égout latéral qui
a 2 nl. 8o de hauterrr sur 2 m. Eo de largcur avcc ban-
quettcs, ue peut évacuer que de quatre à cinq nrètres
cubes à la scconcle ; le cube évacué par les portcs de
flot est seusiblcmerrt d'égale proportion. Il en résulte
clairement que la partie basse de la rive gauche serait
inonrlée si le réseau des égouts n'avait été aménagé en
un inrmcnse réservoir pouvant emmagasirrer sans in-
convénicrrt lrlus cle 3z,ooo mètres cubes (').

V. - Déversement des eaux d'égout dans le canal
Liége=Maestricht.

Pour clore ce chapitre, il nous rester à résumcr rapi-
dement lcs phases d'uue grosse questiou qui s'y rapporte
intinremeut : lc déversement des eaux d'ôgouts cle la
ville dans le canal Liége-llaestricht.

l{ons I'avons clit, les produits des égouts, avant la
canalisation clc la }Ieuse, étâient lancés dans le fleuve
sur maints 1'roints de son parcours eu notre cité par di-
verses galeries collectrices, par des rivelettes, etc.

En établissant le barrage de la F'onderie royale de
cânons, I'Etat a relevé le niveau de la }Ieuse dans la
traverse de la ville et a rendu impossible lc fonctionne-
ment de nos égouts. Pour permettre le curage de ceux-
ci, I'Etat abaissait les eaux aussi souvent que le besoin
s'en faisait sentir.

I1 cn résultait, d'une part, que le lit cle la Meuse
s'envasait rapidement, que la navigation devenait très
difficile ; d'autre part, que les parties basses de Liége
longeant la l\Ieuse restaient expos&s aux inondations pé-
riodiques. L'Etat et la Ville avaient un intérêt considé-
rable à mettre fin à une situation qui lertr était à tous
cleux préjucliciable.

(r) v. s[r le nême sujet une notice de M. I.. Pellcgrin, ingénieur-
(lirecterrr <ltr scrvicc, daas Liéce, calritale de Ia ll'allonia (1924). pp.
:63-268.



Un arrêté ministériel du 3 février rE6z autorisa la
Ville à ramerler toutes les décharges cl'égouts <latts un
collecteur ayant ses orifices de sortie à I'aval c1e la Fon-
derie de canons et qui devait cléverser ses produits dans
la l\[euse en temps ordinaire, dans le canal Liége-
Macstricht aux époques de cmes. C'est en 1863 que fut
cxécuté le grantl égout latéral susmerrtionné. Comme
la solution sustlite n'iuclemnisait pas la Villc cles tlépeuses
que lui occasionnait le relèvcment dcs cartx <lu fleuve,
lc Gouvernement lui accorcla ttn subsidc <le zro,ooo fr.,
c'est-à-dire la moitié du cott des ouvrages décrétés à
cette époque (').

Au bout d'environ un quart de siècle, le même dé-
partement ministériel formula des réclamations près la
Ville de Liége sur les envasements qtti se procluisaient
dans le canal Liége-I{aestricht au débouché dc l'égout
latéral et de celui qui passe sous la rtrc Anx-Chevaux.
Voulant faire preuve de honne volonté, la Villc par
lettre du 7 mai 1887, fit parvenir âu gotlvcrncment tln
avant-projet avec devis estimatif tie la <lépense à résul-
ter d'un grand travail destiné à tnettrc fin à I'insalubre
situation signalée.

11 consistait dans la posc tle cleux siphons formés par
quatre tuyanx de r m. r.5 eu face cle la charge de l'égout
<ie la ruc Aux-Chevaux, avec puisards établis dans les
mêmes cor.r<litions que cetlx du syphon qui forrctionrrait
pour l'égout latéral. Un égout de 3 mètrcs de clianrètre
avec pentc continue de o,ooo3 par mètrc, serait installé
du prrisard actuel à 1a fermc Dehareng :

n L'e-ramerr drr pro{il err long r, expliqrrait le Colli:ge
échevinal, o démontre que les eairx cle la }lerrse tre clépas-
seraient pas le niveau atteint par la crrtc de 156z qui peut
<léjà être corrsitlérée cornrne très forte. l'our parer attx ittcon-
r'énients d'rrne inondation tle l'importance de celle du trtois
cle clé'cenrbre rE.So, on aurait tecours arr procétlé suivant :
rrne dorrble vanne d'arrêt, établie au point où lc rroutel
égout aboutit rlans la rivièi.e, empêcherait les eaux tle celle-
ci d'y pénétrer; une série de déversoirs établis à e m. r5
au dessus tlu Ioncl clu rarlier assurerortt l'écorrlement tles
earrx srrperficielles dans le carral cle l,iégc à Ilacstricht
pendant les durées de ces crues torrjours trùs rares et tri's
courtes. Le travail coûterait la sornrne rle r,?r.5,ooo fr.

r Ce prolongement de l'égorrt lati-ral scrait err <>rrtrc, le
cornmencement clu travail à exécuter pour I'rrtilisation des
earrx d'égout soit dans la campagne de Chertal, soit en
Campirre. La canalisation pourrait, à partir de la fermc I)e-
hareng, être ramenée à des dimensiorrs infirriment rnoins
consirlérables. Les eaux atmosphériques a1'ant rrn déborr-
ché assuré rlans la rivière, la quantité' de sewage utili-
sable par I'agriculture pourrait être ramenée à sorr rnaxi-
mrrm rrtile et être ecoulée, régulièrernent, rar urr carral
avant r nr. so cle diamètre et trois dixièrnes tle rnillinrètres
rle ncntc lcrs lqs plaines sablonneuses de la Campine et
fertiliser urr rnillier d'hectares. r

C'est le -1 octobre rSo4 seulement qrre le Gouverne-
ment vorr'lrrt bien émettre son avis au sujet de I'avant-
projct 1ui soumis. I1 se <léclarait catégoriquement décidé
à retirer à la Ville l'autorisation de <léverser les eaux
d'égouts clans le canal Liége-Jfaestricht, ajoutant ce-
pendant qu'il serait disposé, par mesure spéciale, à in-
tervenir à concurrence <lu tiers clans la <lépense à résulter
du projet présenté.

La ré'ponse cle la Ville se fit le 8 décembre. Considé-
rant I'intérêt supérieur 11'hygiène engagé en I'occrlr-
rence, elle sc montra prête :\ entrer clans rrne voie con-
ciliatrice. Le Collège annonçait être d'avis <le proposer

()l Irllr( du Colli'ge échef iûal dt Liésc, en r'latc drr S d{,cemlrrc r89.1,
adrcsséc au llinistre de l'agriùrlture et des tra\'âux putrlics.
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au Conseil communâl cle supprimer d'uIre façorr com-
plète le déversement des caux cles égouts dans le canal
Liége-Maestricht, si I'Etat, ainsi qrr'il I'avait promis,
consentait à payer après I'achèvcnrcrlt des travaux 1a

somme offerte par lt1i dle 4o.5,ooo fr.
Le travail que la Ville comptait réaliscr différait torr-

tefois du projet de I'an r887. Iin silrhon à établir
sous le canal Liége-Maestricht et celui fonctionnant en

dernier lieu concluiraient toutcs les eâux cl'ég<lttts dans
un puisard commun situé immé<liatemeut en aval du
jarclin du Tir. En temps ordinaire, cc puisard serait mis
en commullication avec la }lcuse l)âr un ou plttsicurs
canaux munis de fortes vantelleries. En temps de crue,
cette comnrunication se fcrnrerait et les eartx seraient
rejetées dans le fleuve par une batterie de 5 pompes cen-
trifuges capables chacune de relever cinq cents litres
d'eau par seconde à 4 m. Eo de hauteur, et de tleux
I)ompes ceutrifuges, capables chacurte de relever denx
cent cinquante litres tl'eau liar secon<le à la même hau-
tcur. Les procluits des égouts seraient conduits jusqu'au
milieu de la l\Ieuse et partant rapidement dilués par la
forte venuc des earrx.

Ce fut le 7 février r8g8 scrrlemeut qu'arriva une ré-
ponse ministérielle. Elle contcnait l'adhésion de I'Etat
et quelques conditions modificatrices cfu1 nouveau pro-
gramme. Celui-ci serait complété comme suit :

rt A) Le collecteur de clécharge clans la ]Icusc sera
prolongé jusqu'au déversoir de llarexhe et débouchera
<lans 1e thalrveg du fleuve.

B) I1 sera potlrvu en atuot'tt cles ponrpes d'exhaure.
cl'un bassin dc clécantatiou, mttni d'une grille d'arrêt et
clisposé de façon à empêcher l'évacuation vers le fleuve
cles matières flottantes et procluits pondéreux charriés
par les égottts.

C) La conduite de dérivation clui se détache de l'égout
de la Légia à la hauteur tle la rne des nlineurs clébou-
chera en permanence dans la l\lertse et sera aménagée
de façon à remplir le mieux possible son rôle d'exutoire
en cas cl'afflux d'eau considérable tlans la canalisation
sur laquelle elle est greffée et à nc déverser dans le fleuve
rlue de 1'eau purgée cle tontc matière solide. rr

Le 4 juin r8g8, la Villc, ayant cotrstaté que l'accord
cxiste sur la solution à dontrcr ir cette importante ques-
tion, sollicita <lu ministre compétcnt la présentation d'un
projet de convention à signcr cntre les parties inté-
ressées.

Telle est la quintescence dtl luci<1e cxl.rosé fait de cette
affaire au Conseil contmunal le rE juillet r(SgE, par
I\{. Gustave Klever, alors échcvin des travaux publics,
à la suite d'une interpellation au Conscil lrrovincial (').

Après cet incident, les choscs restèrent en l'état pen-
<lant quatre lustres, nonobstant des interpcllations suc-
cessives, nonobstant aussi la présentatiorr d'arrtres pro-
jets clressés par la Ville ('). Toujours l'Etat lcs modi-
fiait profondément tout en nrettant, à l'obtcntion cles

sribsides, des conditions que la Ville affirmait ne pou-
voir atlmettre. L'Etat exigeait d'elle notamment l'épu-
ration du produit <les égouts, ce qui eût entraîné, à
l'époque dite, une dépense atrtrrrclle de 3<o,ooo fr., alors
que, comme les travaux d'anal1'se de II. Ilalvoz I'ont

(r) B--t, rsqs, p. !ro9.
(!) \'. en outr\-: f)fi'cr-sarrarll das catr d'fgouts dc lû Ttille .lafis le

CanaI LiécclIa.-(lri.rrl, nar E. Rlilrôr'cIIAltPs, ârchitectc provincia!.
(B(IIttin tlc Ia S<tci(tt de salubritl lrltbliqut, t9o6,\

I)EVERSEI\{E\T DANS LE CANAL LIEGE.I\IAESTRICHT
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clémontré, le fleuve est le plus puissant agent d'épuration
et que, pour Liége même, la création de filtres bacté-
riens ou de tout autre mocle d'épuratiort est inutile.

Peut-être 1es choses seraient-elles encore au même
point si la guerre de rgr4-rgrE n'avait éclaté, rédui-
sant, par sa lougue durée et par les exactions alle-
mancles, un grancl nombre de travailleurs à une complète
inactivité. Peu cle mois après I'armistice, par circulaire
du ru" mars rgrg, le ministre de I'agriculture promettait
I'intervention cle I'Etat, à raison de 6o i'" dans le mon-
tant des dépenses des travaux accomplis par les com-
munes en vue <le combattre le chômage.

Dès le q avriT la Ville transmettait aux autorités com-
pétentes un projet de travaux tendant à la création d'un
égout collecteur sur la rive gauche de la lfeuse, depuis
le déversoir de la Fonderie des Canons jusqu'au futur
cléversoir de llarexhe, avec siphon sous le canal Liéee-
Maestricht. Ce projet était accompagné de deux devis :

l'un, intitulê Del:is général, comportait, outre les tra-
vaux visés, d'autres ouvrâges : par exemple l'établisse-
ment de pompes avec machines à vapeur. I1 se chiffrait
par une dépense tle 3,o3r,5oo fr. Le second devis avait
trait à l'établissement du siphon sous le canal et aux
conduites cle décharge du siphon clans la Meuse, avec

une dépense estimative globale de r,186,5oo fr. C'est
une section de ce dernier travail que la Ville tint à exé-
cuter en premier lieu. Se basant sur les termes cle la
circulaire ministérielle du r"" mars r9rg, et sur ce fait
que les eaux amenées par les égouts ne proviennent
pas seulement du territoire de Liége, mais aussi des

communes d'Ans, de Saint-Nicolas, de Glain, cie Ro-
cour et de Vottem, la Ville sollicita et obtint cle la Pro-
vince, en rqrg, son intervention dans les dépenses à

raison de zo /o, soit z37,3oo fr.
Forte de ces appuis financiers, la Ville a passé à l'exé-

cution de cette partie du grand ceuvre en r92o; el1e a

fait procéder à I'adjudication de la constructiou cl'un
siphon en béton armé entre le quai de Coronmeuse et
le jardin du Tir communal. L'ouvrage d'une longueur
de 6r m. devait passer à .5o cent. sous le plafond du
canal et âmener à la Meuse les eaux de tous les collec-
teurs de la rive gauche de la Meuse. fl comportait deux
faisceaux cle trois conduites chacun de r m. z.s de clia-
mètre intérieur dont les parois seraient recouvertes d'un
enduit cle ciment puis revêtues cl'une couche de bitume,
d'une surface lisse assurant un écoulement rapide cles

eaux. IJn de ces faisceaux est réservé pour la partie
basse de la Ville, l'autre est destiné à recevoir les eaux
des hauteurs cles quartiers du Nord et de Sainte-Mar-
guerite. Sur le côté, six conduites en fonte servent à
loger les câbles électriques. Le canal, sur une longueur
de r5o mètres, a clt être quelque peu élargi. I,es travaux,
mis en adjudication en rg2r, furent confiés à 1\[. G.
Gérard, au prix de r,287,896 fr. z8 c. Néanmoins, vu
les circonstances du temps, le projet de convention avec
I'Etat au sujet cle ces travaux n'a étê adopté par 1e

Conseil communal que le rz décembre rger.
La seconde moitié du siphon tlesservant l'exutoire de

Sainte-Marguerite a été ierminée le r.5 juin rgzz. Le
z août suivant, en présence de M. Félix Depresseux,
échevin des travaux publics, et des principaux fonction-
naires compétents de la Ville et de l'Etat, ce siphon a

été mis en service, à la plénière satisfaction de tous.
Les égouts collecteurs et <{e déchar€Je sorlt complè-

tement achevés.

Quant aux siphons du grand collecteur de la rive
gauche, les travaux seront conduits prochainement à
bon terme.

Le vaste collecteur de décharge avait été construit en
grande partie, avec les travaux d'élargissement du ca-
nal et la première moitié du siphon vers la rive droite,
y compris les chambres de raccordement aux égouts,
quand I'affaire a été remise de nouveau et forcément à
l'étude. En effet, en ces derniers temps I'administration
des ponts et chaussées s'est décidée à entreprendre la
canalisation de la ]Ieuse en aval de Liége, ce qui doit
relever les eaux du fleuve à la cote 6o. Par suite, le
pompage serait rendu permanent au lieu d'être acciden-
tel. Nécessairement les égouts devront être prolongés
à l'aval jusqu'au pied du nouveâu déversoir, de façon
à éviter cette éventualité très cotteuse ; de manière aussi
à assurcr l'épuration absoluc en déversant le produit
cles égouts dans une eau cor.lrante.

Ce relèvement clu niveau du fleuve à la cotc 6o clans
la traverse de I,iége aura, en outre, pour résultat de
nuire au fonctionnement cles portes de flot. On pourra
y remédier en dirigeant directement en la Xleuse sans
passer par l'égout latéral, les eaux de la partie supé-
rieure du bassin. Il faudra de même disconnecter la
partie supérieure du bassin limitée par le chemin de fer
cle ceinture, et enfin, prolonger les exutoires cl'orage
existants de quelques centaines cle mètres pour cléverser
leur abonclant liquide en rivière lors des pluies torren-
tielles, voire durant les crues du flcuve, ce qui climi-
nuerait les frais cle pompage. Quoiqu'il advienne, cer-
titude est acquise que I'influence du pro<luit des égouts
sur 1a pureté des eaux cle 1a Meuse est nu1le à deux
kilomètres de Liége (').

C'est assez montrer avec quel soin vigilant les di-
verses autorités, l'Administration communale surtout,
intelligemment seconclée par ses chefs de service, veillent
à résoudre dans les meilleures conditions ce grand pro-
blème <l'hygiène publique, la difficile question des
égouts.

CHAPITRE III
SERVICE DES EAUX

Eaux potables. - [,es premières. - Eaux d'areines. -Fontaines Roland. - Galeries modernes d'eau
de Hesbaye.

'ttrsrotnE a enregistré le soin et le zèle vigilant
avec lesquels Grecs et Romains pourvoyaient à
la distribution cles eaux vives. Les humbles mais

méritoires travaux du genre exécutés par notre cité
clans un intérêt purement local lui ont conquis aussi,
durant les siècles écoulés, I'atlmiration des étrangers, de
la reine Marguerite cle Navarre notamment à sa venue
chez nous en ISZT ('). Le Florentin Guichardin. qui
avait visité notre ville peu d'années auparavant, écrit
textuellement : rr Par cette cité, surÉfeonnent plusieurs

(r) PÈlr.EcRrN et trIal,\'()z, Liégc capitale (Ie lû tÀ'dlloflic, D.251.
(2) BtrcHoN, f'hoir dc (lrteiliques el rténroires str I'histoir( de I:ranrc,

Paris r836, p. 539.



eaux vives et claires, si bien que partout vous voyez de
belles et fresches fontaines et en tel1e abondance qu'il
y a des maisons assez qui en ont et deux et troys cha-
cune : ce qui est pour vrey et excellent et profitable (').D

Comment et quand notre ville a-t-elle acquis ces eaux
précieuses? Comment a-t-elle mis en pratique ce sys-
tème d'alimentation publique? Quels furent les labo-
rieux traizaux de nos pères en l'occurrettce, les sacrifices
qu'ils surent s'imposer pour arriver à leurs fins, f in-
géniosité qu'ils déployèrent? Autant de problèmes dont
la solution mérite d'être consignée pour la gloire de
nos aïeux et de la vieille capitale de la Wallonie (').

Le moment paralt opportun pour cet examen. Depuis
l'année r867, \e mode cl'alimentation en eaux potables
de la ville a été complètement métamorphosé. Lcs cler-
niers perfectionnements <lans l'applicatiou de ce sys-
tème qui doivent assurer pour u11 avenir incléfini un
volume d'eau proportionné à la population sans cesse
croissante de la région liégeoise, sont à la veille d'être
réalisés, d'après les plans de f ingénieur directeur clu
service des eaux, M. Lambert Brouhon. De l'ancien
régime hydrométrique, à peinc subsiste-t-il, de-ci de-là,
dérobés aux regarcls tlu vulgaire, de vagues vestiges.
C'est pourquoi nous croyolls devoir commémorer suc-
cinctement un passé cle nombreuses fois séculaires,
digne de louanges et dès à présent tombé dans l'oubli
pour I'immense majorité de nos concitoyens.

Dans ies lieux otf coulent de grancles rivières à faibles
conrants, celles-ci n'offrent point cles bords réguliers.
Sur leurs rives, le sol est bas, marécageux. A la longue
pourtant, le niveau cle la val1ée s'exhausse par le limon
que les cours d'eau gonflés outre mesure y déposent
fréquernment, par le dépérissement annuel des plantes
aquatiques, par les feuilles d'arbres qu'y amènent les
vents ou que les torrents charrient des hauteurs voisines
avec des terres et cles débris de tous genres. Voilà quelle
a été jadis la condition de la majeure partie du vallon
de Liége, à la rive droite de la Meuse particulièrement.
Sur la rive gauche, le pied cles collines d'aborcl s'était
asséché ; car les pluies intensives, la fonte des neiges
avaient fait, à intervalles rapprochés, c'lescenclre tles
monts voisins, sur ce so1 bas, des éboulis de matières
terreuses, des fragments nombreux de schiste, etc.,
qui peu à peu surélevaient le niveau du terrain.

llais le vallon percevait de la nature cles tributs plus
avantageux. De toutes parts, pour ainsi clirc, conver-
geaient vers lui cl'abondantes sources d'eau pure et lim-
pide.

Il est aisé de concevoir comment ce lieu champêtre
était aussi favorisé. Tandis qu'aux environs immédiats,
la vallée se trouvait couronnée par d'épaisses forêts qui
entravaient beaucoup I'ceuvre évaporatrice du soleil,
cl'amples plaines se dér'eloppaient au delà de ces four-
rés, principalement à I'Est et vers I'Ouest. De ce côté,
les couches supérieures de limon et de marne absor-
baient, par infiltration, les pluies et les neiges fondues.
f'ombrage des bois adjacents protégeait partieilement
celles-ci cofltre I'action desséchante des ra-vons solaires,
même contre le ruissellement. Les couches inférieures
de schiste houiller ou c1e smectite arrêtaient sur elles
la descente lente de ces eaux. Celles-ci, épurées, se por-

(\) D.sc|ihtion des Pc-\,s-B4.s, t582, 1. 172.
(:) Gonr--RT, Jldr.,r cl loilteiilrs bubliqt(s tlc Liigt, tgro.
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taieirt ensuite vers des réceptacles naturels. La majeurc
partie finissait par s'échapper dans la clirection du Geer ;
une autre partie venait, clans maints endroits vers Iriége,
se montrer en ondes claires et pures à la base des col-
lines, selon que les fissures, la nature spongieuse du
terrain facilitaient leur fuite du sein cle la terre.

LIn second vallon, aux contours non moins gracieux,
plus élevé que celui longé par le fleuve, se déployait,
vers l'Ouest encore. Bien que caché partiellement par
les bâtisses, i1 reste reconnaissable. S'ouvrant entre la
côte escarpée cle Pierreuse, suivie par celle plus douce
cle Hocheporte, d'une part, et le versaut abrupt du
Ilont-Saint-trIartin tle 1'autre, il s'élargit bientôt, puis
se poursuit entre les montâgnes de Glain et d'Ans, en
inclinant quelque peu vers le Norcl. De ce côté comme
à I'Ouest, il est dominé par les vastes plaines cle la l{es-
baye. Ici le terrain marneux, cl'une forte épaisseur, re-
cueille les eaux d'infiltration. La masse de celles-ci,
tendant constamment à se frayer une issue, avait, <1e

tout temps, produit un ruisseau dont le courant assez
rapide s'est formé un lit profond. Ce ruisseau, aux eaux
vives ct transparentes, se diriqeait naturellement vers
1e Nord-Est. On a reconnu en ce vénérable cours cl'eatt
l'antique Lêgia, qui a rempli un rôle prépondérant dans
le passé économique de notre ville. Ce ruisseau a, en
effet, contribué à la naissance de Liége, à ses premiers
développements comme aux débuts de sa prospérité.

Les fouilles opérées en r9o7 place Saint-Lambert
l'ont établi à suffisance : Liége a eu son berceau atr
pied de Publémont, sur les bords de la Légia, à son con-
fluent avec la }Ieuse, comme Jean d'Outremeuse 1e pré-
snmait, au XIV" siècle, un peu au hasard (').

Après le VIII" siècle, les eaux de ce tranquille ruis-
seau, qui coulait à ciel ouvert, continuèrent-elles long-
temps de réunir les qualités propres à leur application
aux usages domestiques? Fait certain, au fur et à me-
sure que cle nouveaux groupes de population vinrent
s'échelonner sur ses rives en amont, la limpidité du
cours c1'eau s'altéra. Cette altération paraît avoir peu
inquiété les habitants cle la vallée. Bientôt, sur la par-
tie supérieure de la Lêgia, comme vers sa clernière sec-
tion, l'on dressa une série d'autres moulins à farines
également dont les roues trouhlaient clavantage 1'é1é-
ment liquide. Du reste, les eaux pluviales se sont cons-
tamment portées en quantités notables vers le ruis-
seau. Elles 1'ont accic'lentellement gonflé, mais elles ne
1'ont nullement constitné.

Si l'autorité laissa clésaffecter les eaux <1e \a I.êgia,
c'est que, à toute évidence, les Liégeois disposaient sans
ce ruisseau, cl'un chiffre suffisant de sources cl'eaux
qui affluaient à la surface du sol cle maints côtés. Parmi
ces sources, nous citerons celle connue jusqu'en ces der-
niers temps sous le nom fontaine des Tawes, au hameau
t1e ce nom, à gauche c1u Thier-à-Liége. Cette source était
assez abondante pour activer le moulin appelé le Pixha-
molin il y a environ sept siècles, et pour arroser ensuite
les faubourgs Vivegnis et Saint-Léonarcl.

Des hauteurs de Sainte-Walburge encore, surgissaient
des eaux cristallines qui se répanclaient clans une autre
direction, en ur1 ruisseau aussi, le long de ce qtt'otl
nomme maintenant rue Montagne Sainte-Walburge et
rue des Anglais. Le vaste emplacement compris entre

(r) \:. page .;7 du présent rolnnrc



ces deux voies et le Foncl-Saint-Servais avait emprunté
à cette nappe liquide sa désignation populaire. Il 1' a

sept cents ans et plus, on le dénommait en Royal,
Royaulx, etc., mot qui a fait rouzt,â, en n'allon modenre
et continue de spécifier rur petit cours d'eau plus ou
rnoins impétueux.

Nous nc sommes uullcment éloigné cle croire que cette
voie <l'eau alimente tout cl'aborcl la fontaine dite de
Saint"Servais, laquelle était célèbre au nro)'en âge dans
le centre cle la Cité. Nous la rencontrerons sous cette
rubrique.

Jean d'Outremeuse a attribué à l'évêque Richaire
I'initiative cl'avoir amené les eaux potables dans des
corrduits spéciaux. sur la place du \Iarché, I'an 946.
C'est, à n'en pas clouter, la fontaine Saint-Servais
qu'aura eu en vue le chroniqueur du XfV" siecle. ]Iieux
vaut reportcr l'honneur de l'établissement de cette ga-
lerie cl'amenée au chanoine Hellin, abbé de \otre-Dame-
aux-Fonts, mort vers l'année rrr7. t'ne poésie de cette
année-là, d'un chanoine anon)-me de la cathédrale Saint-
Lambert, rappelle, à la gloire de son confrère défunt,
tout ce qu'il a réalisé pour fournir d'eau l'hôlrital de la
place clu l\Iarché, hôpital bâti par lui également. Il faut
reconnaltre, en tout cas, dans cette pièce, le plus an-
tique témoignage écrit relatif à I'organisation cl'un ser-
vice d'eau alimentaire en notre ville.

Que d'autres sources naturelles existaient ancienne-
ment soit clans la cité même, soit à la Chartreuse, en
Cornillon, à Saint-Laurent, Sur-la-Fontaine, localité
qui en a pris le nom, etc. ! Plusieurs d'entre elles ont
survécu jusqu'à nos jours.

trIaintes des venues d'eatlx, des ltirheroffes, suivant
I'expression usitée par nos aîeux, ont commencé à dis-
paraltre avec la clestruction toujours croissante tles forêts
voisines, avec les progrès de I'agriculture et, fâcheux
paracloxe, avec les développements successifs de la jeune
cité.

Partout où I'on a bâti, le terrain a été crcusé llour
établir cles fondations, pour aménager cles caves. On a
nivelé la voie publique, tantôt en abaissant, tantôt cn
exhaussant lc sol. Plusieurs de ces travaux ont été exé-
cutés souvent au voisinage immédiat des voies occuites
des eattx de sources. Les excavations ont plus ou moins
attiré à elles ces eâux. A la longue, quelques sorlrces
se sont retirées tles lieux ori elles se montraient au jour
et elles se sont frayé des issues nouvelles d'un nivcau
inférieur. Ailleurs, des remblais ont tellement pressé les
amas d'eau que cette dcrnière, 1à également, a dt cher-
cher d'autres voies tl'écoulement.

Le défrichement a été norr moins funeste, l'eau, que
I'ombrage des arbres touffus protégeait contre la puis-
sance absorbante clu soleil, n'avant plus circulé asscz
abonclamment pour alimenter les sources jusquc là exis-
tantes et les faire jaillir à la surface du sol.

Si, à ce moment, plusieurs c1e ces voies tl'eau saine
et vive n'ont ni subi les vicissitudes c1e la Légia, ni
éprouvé les effets de la clécaclence, d'autres clisparurent
à l'époque or\ la terre fut profonclément fouillée pour
I'extraction des matières minérales et principalement
de la houille.

L'extraction dans les affleurements des couches avait
été imperceptiblement nuisible aux sources cle la ville,
mais, quand elle se fit à I'aicle de bures, les zones de
terre, d'argile, de marne, de schiste, etc., furent per-
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forées presqu'à l'égal cl'un crible ; les excavations de-
vinrent le réceptacle forcé des eaux cle la surface qui
s'v portaient de leur l)ropre poids et par leur pression
itrccssalrte. Elles sc détournèrent ainsi des anciens con-
duits clcs sourccs qrri, jusqu'alors, s'étaient montrées
au piecl des nrontagnes ou sur leurs flancs.

Il est vrai que ces réceptacles, ouvrages cle I'homme.
se sont eux-mêmes rentplis d'eau, que cclle-ci faisaut'
constamment effort lrour trouver issue, et ne pou-
vant regagner les ancietrnes voies d'écoulement, d,auttes
sources se sont manifestées de-ci de-là. Mais ces sources
ont été assez lentes à se produire, car I'extraction dc la
houille s'était étenclue progressivement, de manière que
les venues nouvelles d'eau, trop faiblement alimentées,
ne purent suppléer aux anciennes. D,ailleurs, elles ap-
paraissaient parfois en des localités voisincs ou clans cles
conditions qui ne pernrettaient lroint cl'en jouir.

Lorsque survint cette grave irerturbation dans les
amenées d'eau potable, on vit se généraliser en ville
ulr usâge déjà connu auparavant, l'usage des puits. Ii y
en avait certainement dans chacune dcs collégiales, dès
leur érection au X" ou au XI" siècle, aiusi qu'à côté
des grands établisscrnents rcligieux clc cette époque et
clans lcs habitatious d'opulents laïcs. Ilientôt, il en fut
crctrsé aussi sur quelques poillts de la cité, à la clispo-
sition <les habitants. I,'eau était tirée directement à I'aicle
d'une corde posée dans le creux d'nne rone, opération
facilitée ultérierrrer.nent par I'irrstallation d,une mani-
velle, bref conlme cela se pratique cncorc tlans maints
villages.

La nleuse et I'Ourthc ont, clepuis une arrtiquité très
reculée, confonclu leurs eaux clans le vallon cle Liége.
Elles y ont déposé un gravier recouvert ensuite par un
terrain cl'alluvion et par cles remblais accidentés ou faits
clc main d'hornme. Ces rivières, à la longue, se sont
eucaissées; leurs rives se sont exhaussées, mais le sol
a été favorablc à I'infiltration des eaux de la surface.
Le gravicr, cl'une étendue considérable, cl'une même
fornration, peu cotnpact, en a recueilli beaucoup. Iin
creusant cles puits jusqu'à lui, il a été aisé d,en extraire
I'eau nécessaire à I'alirnentation cle la nrajeure partie
cle la population locale. Pour ôtre abon<lantc, I'eau
n'était point toujours saine, cxeml)te cle pollution, d'au-
tânt qtle uonrlrrc d'cntrc ces prrits se trouvaient dans
cles situations peu salulrrcs, souvent à ciel ouvert, à la
merci cles imprévoyarrts et dcs malveillants.

Ccpendant, rrrênrc nrunis de pompes et abrités, ces
lruits n'cnrpêchaient point de regrctter les eaux jaillis-
salltes que la nature avait jaclis liltéralement accordéers,
sans effort arrcun dcs bénéficiaires. L'heure devait bien-
tôt sonner ori ces sourccs reprendraient vie par des
noyens artificiels.

En tous les enclroits oir des fosses avaient été entre-
priscs, de supcrbes ct abondarrts gisements de charbons
restaient ensevelis, inabordables. Récupérer ces im-
menses richesses niinérales confisquées par 1'élément li-
quicle devcnait la préoccupation constaltte cles maltres
de fosses. En la matière, f intérêt des lrarticuliers s'har-
monisait avec celui de la généralité. Nos aïeux eurent
vite fait de clé'couvrir un remède radical au mal. Il était
d'une simplicité étonnante, mais dangereux à pratiquer.
En toute éventualité, il procurait un écoulement inces-
sant à ces gros contingents d'eau. A cette fin, les mi-
neurs crensèrent dans le sein des montagnes, en partant
de points assez bas, cles galeries d'assèchement qu'ils
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firent aboutir au niveau des plus proches travaux cl'ex-
ploitation, noyés ou submergés. Ils eurent soin toutefois
de donner au canal une très faible pente ascensionnelle.
Toute galerie bien conditionnée attirait sur elle les eaux
des fosses envahies les plus voisines. Par une consé-
quence des lois physiques, les masses d'eau, les poches,
qui encombraient les fosses, se frayaient cles issues de
façon quelconque pour arriver au vicle et parvenir ainsi
à la voie d'écoulement. Petit à petit, grâce parfois à f in-
tervention de I'homme, qui perforait cles massifs sépa-
rant les travaux, la forte majorité des lacs intérieurs dis-
parurent. Dès lors I'exploitation de la houille put être
reprise.

Tels ont été, au point de vue industriel, les résultats
réconfortants de ces conduits souterrains qualifiés depuis
lors cl'araines (1) par les gens de l'art. A cléfaut de tout
moyen mécanique puissant, ces araines, vrais canaux
de drainage pour les veines houillères qu'ils rencon-
traient, permirent à f industrie charbonnière d'inau-
gurer l1ne période de progrès notable pour l'époque.

Ilettant en pratique leur expérience et leur sagacité,
les anciens Liégeois répartirent habilement en différents
endroits choisis cle la ville et des environs, les araines
qu'ils voulaient creuser, de façon à établir chacune sur
un niveau autre que celui de sa voisine. I,a domination
cle ces voies d'asséchement 's'agrandissait par le fait des
exploitants, que I'intérêt poussait à voir leurs travaux
communiquer avec une araine. Par les multiples ser-
vices que rendaient ces précieuscs entreprises, on s'ex-
plique qu'elles aicnt, de tous temps, été l'objet de 1a

considération et de la bienveillance des pouvoirs publics.
I,es besoins de la vie sollicitèrent l'autorité, ainsi que

les particuliers, à unir leurs efforts en vue de doter l'ag-
glomération liégeoise de nouvelles eaux vives, abon-
dantes. Nos ancêtres eurent promptement découvert le
moyen de parer au désastreux manque d'eau de fon-
taine, d'autant que le moyen se trouvait à leur portée.

Ce sont les fosses minières qui avaient causé le mal ;

ce sont ces mêmes fosses qui seront chargées d'apporter
le rernède souverain, par le concours des araines. Grâce
à l'espècc d'endiguement nommé serre qui séparait
chacune des araines, la venue d'eau de ces galeries
d'écoulement se manifestait de façon à peu près tégu-
1ière et constante, à ces temps reculés tout au moins.
Cette constatation engageâ nos pères à se livrer à des
dépenses spéciales notables pour donner aux amenées
d'eau des hauteurs une destination utile à la surface.

Naturellement, ce fut aux eaux des araines coulant
dans la cité même qu'on songea avant tout pour l'usage
en vuc. Rccourir à ces araines pour alimenter les fon-
taines à créer à Liége était le procédé le plus expéditif
et 1e plus économique. On I'adopta. Ces conduits re-
çurent 1e nom d'araines lranches, tandis que les autres,
clont les eaux se répanclaient en vain sur le sol ou al-
laient se rendre clirectement à la Meuse, portait la <1is-

gracieuse qualification d'araines bâtardes.
Les maîtres cles araines de Liége n'avaient nul motif

<l'empêcher l'usage des eaux pour lc service des habi-
tants. L'eussent-ils voulu au surplus, ils n'auraient pu
mettre obstacle à la libre jouissance de ces eaur par 1a

Cité, puisqu'elles se déversaient sur le territoire rrrbain.

Quand s'accomplit cet événement économique de pre-
mier ordre? La question a été très controversée. Nul
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ne voudrait de nos jours s'arrêter à la solution fournie
par Ferdinand lIenaux. Pour lui, nos principales
tr araines ont été construites avant l'ère vulgaire r. A
la vêrité, elles ne peuvent être antérieures à I'exploi-
tation houillère. Or, nous montrons à la rubrique Houil-
lère, preuves à I'appui, que cette exploitation n'a pu
commencer qu'à partir de la fin du XII" siècle. C'est
donc au XfIf" siècle qu'on doit reporter la construction
des premières araines. Nous avons prouvé égalemenî
dans uh ouvrage spécial (') que la plupart des franches
araines ne rerrontent même point à une époque aussi re-
culée.

I1 reste vrai que l'application des eaux d'araines aux
fontaines de la ville constitua une phase nouvelle dans
l'alimentation cle Liége. De naturelles qu'elles étaient
primitivement, les fontaines devinrent plus ou moins ar-
tificielles.

On connaissait anciennement chez nous quatre prin-
cipales araines franches :

f L'araine du Val-Saint-Lambert, qui présentait son
ceil, son orifice, à Ans, mais qui a surtout servi à aug-
menter la venue d'eau de la Légia, pour activer les mou-
lins sur le parcours de ce ruisseau.

2" L'araine de Ia Cité, qui venait au jour proche la
porte Sainte-Marguerite et qui était I'araine commu-
nale par excellence, parce qu'elle dépendait de la Cité
même et quc, de tous temps, elle distribua ses eaux aux
fontaines de la place du Marché et au quartier environ-
nant.

3" L'araine Messire Louis Douffet, clont I'ceil se
montrait à l'emplacement de l'entrée de la rue des An-
glais et qui desservait surtout 1es hôtels canoniaux de
Saint-Lambert, place Verte et aux environs.

4o L',araine Richont'ontaine, laquelle apparalt rue
Mère-Dieu près de la rue Hors-Château. Elle fournis-
sait et fournit encore ses ondes bienfaisantes au quartier
du Nord, sans dépasser la place des Déportés.

Par une conception étrange cles choses, un bourg-
mestre de liége de la première moitié du XVII" siècle,
Etienne Rausin, légiste distingué, s'est cru en droit
cl'avancer que les quatre franches araines relevaient en
toutc propriété de la Cité. Ce raisonnement, pris à la
lettre, tombe à faux, car les araines franches, pas plus
que 1es autres, n'ont été pratiquées par I'autorité pu-
blique. Blles sont l'æuvre de riches bourgeois, d'opu-
lents exploitants ou cle puissantes corporations reli-
gieuses.

Cc qui est exact, c'est que les araines ont dû être en-
treprises du consentement de I'autorité judiciaire ; nous
n'ajoutons point de l'autorité administrative (') . -Sans
cloute, celle-ci, représentée par le corps échevinal d'Ans,
est intervenue à l'établissement de l'araine clu Val-Saint-
Lambert, qui étenclait sa domination principalement sur
la commune d'Ans. Cette intervention s'expliquait 1à
parce que le canal cievait traverser à ciel ouvert un bien
banal relevant foncièrement de cette autorité. Hors cle
cas semblables, l'amais, à cette époque, I'administration
ne subordonna à sa permission la création cles araines.

Ce qui est vrai encore, c'est que la Ville était serrle
maîtresse des eaux clans le principe et que, même au

(r) -Errrrr et fontaines ùubliques d,e Liége, ryro,
(2) Nous faisons ici abstraction de la galeric des Fontaines Roland,

qui remonte ri la fin du XVU" siècle seulement, et dont 1a concession
inaugura une èrc nouvclle dans la législation sur la matière.(1) Pour ce mot voir Iral'sl', .Otl,rrotogies uqllonnrs et lrançaises, D, ts
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XVI" siècle, le priuce-évêque Georges d'Autriche <lut
demander comme un simple bourgeois à la Cité le pri-
vilège de jouir d'une prise d'eau pour en doter son 1ra-
Iais.

Ce qui est non moins avérê, - et Rausin n'a peut-être
voulu signifier rien d'autre, - ç's5f que la Cité, d'ac-
cord avec le prince, usait de son autorité pour obtenir
également, envers et contre tous, la bonne conservation
cle ces galeries aquifères, pour maintenir la pureté de
leurs eaux et pour en réglernenter à 1'occasion la sage
distribution (').

Ce qui est certain de même, c'est que les araines
franches surtout, bien que de construction privée, étaient
considérées travaux d'intérêt général. Aussitôt son en-
treprise menée à terme, 7'arnier, le constrllcteur de
I'araine, - tout en conservant le clomaine utile, en re-
mettait, pratiquement parlant, la garde et la protection
aux mains du pouvoir public (').

-ei les araines bâtardes devenaient l'objet cle la sur-
veillance de l'autorité, clu pouvoir judiciaire au moins.
à plus forte raison les araines franches, qui procuraient
l'eau alimentaire, jouissaient-elles cle la sollicitude la
plus grande des chefs de l'Etat et de la Cité. Dès le
principe, des mesures les pius sévères et les plus mi-
nutieuses tendirent à les mettre hors de toute atteinte.
Ainsi, les districts respectifs des araines franches étâient
séparés par cles serres ort espontes qui consistaient en un
massif de houille de 13 à 17 pieds cl'épaisseur, lequel
clevait rester intact entre ses deux bancs de pierre. Ces
serres demeuraient sous la sauvegarde des lois, et
malheur à qui y aurait mis une main coupable !

A ce point de vue, les araines faisaient, dès le XIV"
siècle, I'objet cle la surveillance régulière c1e la Cour
des voirs-jurés des charbonnages, juricliction spéciale
pour les fosses minières.

Les voirs-jurés n'avaient point seuls la garcle des
franches araines. Sans compter 1es fontainiers asser-
mentés qu'on trouve en fonctions au XIV" siècle ("), la
Cité possédait un officier dénommé syndic des araines
qui avait pour mission de défendre celles-ci, ct cle pour-
suivre au criminel tout auteur cle délit dont les conduits
auraient été I'objet (').

Au XVI" siècle, le prince et la Cité allèrent jusqu'à
proclamer passibles de 1a peine capitale tous ceux qui
se livreraient à des trâvâux quelconques pouvant por-
ter atteinte aux araines franches. A la vérité, il y eut
loin de 1'affirmation de ce principe sévère à son appli-
cation. Jamais cette peine de mort n'a été prononcée.
Sa promulgation ne témoigne pas moins cle la hautc
valeur que, à juste raison, les pouvoirs publics atta-
chaient à f inviolabilité des galeries tl'eau alimentaire
de 1a Cité.

Tanclis que, en ce XVI" siècle, les autotités publiqrres
unissaient leurs volontés pour prémunir 'la vil1e contre
les funestes effets qu'eût entralnés 1a violation des règles

(r) Y. I,ettre de la.Cité du ro mai 1366 pour 1a protcction drr. conduit
d'eau de la fontaine du Marché. (Collég. Saiflt-Pierrc, r. rc, f. ry.\

(2) v, notre ouvrage Eô{r ct Fontainc,s Oubliques de Liégc ,' - FÂr.
RoN, Cci't. de lo Cité, 16 juin et.5 juillet 1388, z3 avril 1392.

(3) Par décision du 18 juillet r3go, les chefs de 1â Cité confièrenf à
Nicolas Bufforet et à Pierre de Roloux la surveillance des conduites
d'eau de la ville. (FarRoN, Cart. de la Cité.\

(4) En 1538, Pierre le plonckier c gardien des canaux des fontâincs
de 1a cité r recevait comme salaire annuel e une veste r, Plus r: sous
de Liége pour chaque jour oir i1 travaillerait à ces canaux. (Rcc, r"' oct.
rs38, v. aussi Cart. de la Cité, t7 juin 1558.)

de protection des araines franches, un péril autrement
général, et grave dans ses conséquences se préparait len-
tement. Il était inévitable.

A cette époque, l'exploitation minière se pratiquait
déjà à des niveaux relativement bas, de roo à r5o mètres
parfois. Durant des centaines d'années, les différentes
araines avaient suffi au démergement des travaux sou-
terrains. Ceux-ci, s'avançant sans cesse plus profondé-
ment dans le sol, finirent par tomber hors de portée de
I'action bienfaisante de ces canaux et par être complè-
tement submergés. Autant que possible, on fit alors dis-
paraltre des mines ces masses liquides en les élevant
au moyen de tines ou tonneaux suspendns à des appa-
reils que manræuvraient soit les bras de l'homme, soit
un ou plusieurs chevaux attachés à un rnanège. L'eau
était ensuite rejetée au niveau des rr rotices r cles araines.
Mais le moment arriva où cette exhaure très pénible et
très cotteuse devint irréalisable. Ilaintes fosses de
Liége et cles environs avaient dt être abandonnées dès
avant le milieu du XVI" siècle. I,e nombre en auÉimenta
cle plus en plus.

La haute condition industrielle à laquelle la houillerie
liégeoise était parvenue rendait d'autant plus sensible
le désæuvrement forcé t1e tant de charbonnages.

Ce fut pour l'agglomération liégeoise et pour 1a ville
cle I,iége en particulier une terrible calamité. Les houil-
lères abandonnées laissaient sans occupâtion et livrés
à la misère avec leurs familles f immense majorité des
ouvriers mineurs au nombre de plusieurs milliers. Autre
conséquence cle la même cause : la cité vit tarir ou à
peu près tarir les franches araines qui fournissaient aux
habitants leurs plus salubres eaux alimentaires. Bref,
le pénible état des mines provoquait pour Liége une clé-
sastreuse et triple clisette : de charbon, c1e travail et
d'eau de fontaine.

Les moyens tentés pour obvier à un péril aussi ef-
frayant n'empêchèrent pas le mal de s'aggraver. C'est
alors que, comme remède souverain, le prince Ernest
c1e Bavière publia son mémorablc é<lit cles ze décembre-
r.58r-zo janvier r58e, connu à juste titre sous le nom
Edit de Conquête, Par ce mandement, le chef de l'Etat
tenclait, ainsi qu'il le dit lui-même, à faire reconquérir
rr tant sur les quatre franches araines c1e nostre dite
cité que sur plusieurs aultres araines non franches, tant
aux lieux de Tilleur, Jemeppe, Sclessin, Montegnée,
Graeze, Berleur et ailleurs, beaucoup cle houille et char-
bons, noyez et perdus à cause des eaux u.

Le prince offrait de véritables concessions de mines à
tous ceux qui sauraient 1es conquérir contre l'élément
liquide. Le seul moyen efficace eonnu alors était la rec-
tification, I'approfondissement cles araines de manière
quelconquê.

Parmi les concitoyens qui s'efforcèrent le plus de cor-
respondre à 1a pensée du chef de l'Etat figura le ri-
chissime Jean Curtius clont l'intérêt, en sa qualitê d'ar-
nier cles principales araines, s'alliait à celui cle la géné-
ralité. Cet industrieux et puissant personnage reçut
clu prince des témoignages de reconrraissance qui s'ex-
pliquent aisément.

La stagnation de la plupart des charbonnages avait
amené une profonde perturbation, non seulement clans
I'industrie houillère, mais clans la venue clcs eaux, nous
I'avons dit. Au milieu cle ce c1ésarroi général, nombre
de maîtres de fosses, perdant toute retenue et espérant



sauver ainsi le fruit de leurs travaux, violèrent effron-
tément les lois protectrices des araines, au grand dam
souvent des eaux alimentaires de la cité. De crainte que
les mêmes méfaits ne se reproduisissent, le prince, par
un mandement de l'an 16oo, renouvela ses défenses de
porter atteinte aux araines de la cité sous peine de mort.
En outre, il chargea Guillaume Arnold, un spécialiste
en I'occurrence, de surveiller attentivement et muni de
pleins pouvoirs, tout ce qui pourrait nuire à I'arrivée des
eaux de fontaine ('). De la sorte, plus sérieusement
sauvegardées, en général de rnieux en mieux.aménagées,
les araines reprirent pour longtemps encore leur office
salutaire.

Vers la même époque, une transformation s'était pro-
duite dans le mode de jouissance des eaux. Bon nombre
de particuliers ressentirent le besoin d'obtenir de la cité,
en leur habitation, une eau salubre et à jet continu.
D'autres, les plus riches, voyaient dans les fontaines
jaillissantes I'ornement de leur hôtel en même temps
qu'une utilité incontestable. fls joignirent leurs re-
quêtes à celles des commerçants pour participer en leurs
demeures d'une façon spéciale aux faveurs cle ces venues
d'eau.

Jusqu'alors, tout exceptionnelles avaient été les con-
cessions d'eau communales. En I'an 158:5, un groupe no-
table de bourgeois offrirent à la Ville, dénuée de res-
sources financières, de l'aider pécuniairement dans la
récupération des eaux et dans 1a restauration cles con-
duits des fontaines publiques, à conclition tle pouvoir
faire ensuite des prises d'eau privées au bassin de la
place du Marché. La Ville acquiesça à leur proposition.
Telles furent les plus ancienfles concessions clûment
attestées d'eau alimentaire faite par la Ville à cles bour-
geois. fl va sâns dire qu'auparâvant maintes maisons <le

Liége, sans compter le palais princier, étaient pourvues
tle fontaines d'eaux vives, comme nous l'avons noté.

En 168o, une phase inattendue dans 1e régime des eaux
alimentaires de Liége est inaugurée avec l'avénement
des fontaines Roland. Jusqu'alors, I'immense maiorité
des fontaines étaient nourries par des araines, par cles

eaux provenant des houillères. La venue de ces eaux dé-
pendait souvent clu bon vouloir et des dispositions des
chefs miniers. En tout cas, elle n'avait rien tl'absolu-
ment régulier, de normal. Jamais l'on ne pouvait ré-
pondre de la qualité même du liquide, sujet à toutes
espèces d'influences plus nuisibles les unes que les
autres. Quelle vigilance incessante ces canaux exi-
geaient de la part des intéressés, de la Cité, voire de la
justice ! Que de procès multiples, longs et ruineux cette
situation provoqua au grantl clam des finances commu-
nales !

Les chefs des fontaines Rolancl n'auront guère de
semblables soucis. Les ondes surgiront limpides, vierges
de tout élément nocif, de toute souillure, avec une régu-
larité mathématique pour ainsi dire, movennant une
faible surveillance nullement constante. Cette surveil-
lance ett été plus facile pour assurer l'écoulement des
eaux et leur parfait état hygiénique si, dans Ie principe,
les conduits ou canaux tl'amenée en ville avaient été
construits solidement, à I'abri de toute atteinte.

Pour la première fois depuis la désaffectation <le ïa
Légia, notre cité sera alimentée par des eaux tirées des
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terrains crétacés de Hesbaye, â Ans et dans la cam-
pagne de Sainte-Walburge, puis amenées dans des con-
duits souterrains.

L'innovation ne se limita pas à un ordre de faits.
Une ère nouvelle s'ouvrit aussi dans le droit liégeois en
matière de concession du domaine public ou plutôt gé-
néral. I.a demande de Jean Roland ayant suivi la filière
ordinaire, le prince Maximilien-Henri de Bavière lui-
même autorisa, à la <late du 8 janvier 168o ('), la mise
à exécution du projet. Cet octroi princier proclamait
une législation inconnue jusque-là. Précédemment, le
chef de I'Etat, de par sa propre autorité, avait dans
l'édit de Conquête cle l'an r58r, promis cle véritables
concessions de mines, même de mines gisant sous les
fonds de particuliers, aux entrepreneurs qui, grâce à
leur travail et à leur coura€fe, sauraient les conquérir
contre les eaux. Il clisposait 1à souverainement cle biens
qui, d'après le clroit coutumier liégeois, relevaient du
propriétaire de la surface. Aussi l'autorité ne dessaisis-
sait ce particulier qu'après 1'avoir invité à prouver qu'il
pouvait et qu'il voulait exploiter ces mines. Ce n'est que
sur sa réponse négative qu'i1 était passé outre.

Cette fois, la puissance princière concède directement
le droit de percer sous le domaine privé des galeries des-
tinées à y recueillir les eaux <lu sous-sol. Blle ne consi-
dérait donc pas ces eaux comme un accessoire de la sur-
face. Ces eaux étaient rangées dans la classe des biens
n'appartenant à personne, jusqu'au moment or\ une ac-
tion du pouvoir central en attribuait la possession à un
seul. En l'espèce, 1a concession apparaissait illimitée.
L'unique condition imposée aux concessionnaires corr-
sistait à ne pas porter préjudice aux sources, fontaines
ou ruisseaux existants. Les propriétaires du sol ne pou-
vaient prétenclre à une indemnité que lorsque les tra-
vaux touchaient à la partie supérieure.

Bien p1us, Maximilien-Henri de Bavière déclara d'uti-
lité publique les travaux de Roland, le concessionnaire.
I,a captation des eaux de marne formait un monopole
lui réservé. Roland, ses ouvriers et son matériel seront
placés sous 1a sauvegarde du prince, comme Curtius et
son personnel I'avaient été en 16o8, lorsqu'ils appro-
fondirent I'araine Gersonfontaine et d'autres. Les
mêmes principes de droit ne résultent pas uniquement
de l'octroi obtenu par Roland, mais de divers actes
princiers se rapportânt aux travaux effectués par la Cité
en 173.5 dans le terrain crétacé également pour doter
Glain d'eaux potables.

Toutefois, quoi qu'on en ait pensé ailleurs, le privi-
lège accordé par le chef de I'Etat à Roland, n'arrnihila
âucunement la compétence de la Cité dans sa sphère
propre. Cette compétence lui était conservée dans tonte
son intégralité. Nonobstant l'autorisation de Max.-Henri
de Bavière, Roland dut solliciter de la Ville la permis-
sion d'enlever les pavés, d'ouvrir les chemins et lieux
publics pour la conduite des eaux, I'installation cle ses
bassins, l'érection des fontaines. La Cité, on le voit,
maintenait la plénitude de ses prérogatives. NIême plus
tard, à l'encontre de ce qu'en pensait le premier prési-
clent Schuermans, la réglementation du tréfonds de 1a

voie publique continua cl'être réservée au jugement du
Conseil de la Cité. Jamais, nous I'avons montré, le
prince ne subordonna à son approbation ou à celle de

AU XVI" SIECLE

(tl CP, Déù, r. 16, f. rg9 v'. (1, CP, Dé|r., r. 33, f. 163 v'.
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sou Conseil pdvé les permissions délivrées par la Cité
d'emprunter la voie publique pour les conduites d'catl,
les canaux, etc.

L'introduction des fontaines Roland en ville était urt
sérieux appoint pour I'alimentation des Liégeois, âp-
point d'autant plus précieux qu'au XVIIIU siècle, pour
des motifs qu'il serait trop long de développer, la pro-
cluction des araines n'avait eu auculle régularité. Elle
tendait à diminuer de plus en plus lorsque les événe-
rnents sociaux de la fin du XVIII" siècle vinrent aggra-
ver considérablement la situation.

Comme le faisait observer un jour l'avocat général
Brixhe, rr clurant cette tourmente les earrx des fontaines
furent 1'un des moindres soucis de l'autorité publique ;
du moins, elle n'entreprit rien <f important pour la con-
servation de I'araine cle la Cité, tandis qu'au contraire,
les exploitants se donnaient libre carrière et sur les
serres et sur l'asséchement de leurs travaux r (').

Le mal se développa d'autant plus et étendit d'autant
plus son action funeste dans toutes les directions que,
sous I'influence des nouveau\ gouvernalrts, f institution
des Voirs-jurés des charbonnages, si avantageuse clans
son essence et tlans ses actes, devint ltune cles premières
victimes <le la perturbation générale de l'époque.

Dans la suite, toutefois, une réglementation nou=
velle étant intervenue, les araines franches fournirent
derechef, pendant quelque temps, la cité cl'eaux abon-
tlantes. Finalement elles ont subi le contre-coup des
progrès de la science industrielle qui commençait à se
faire sentir au XVIff" siècle. longtemps elles ont pu
vivre en communauté avec le perfectionnement des
moyens d'exhaure. Mais peu à peu ceux-ci ont prédo-
miné, laissant 1es araines asséchées pour ainsi clire,
livrées à lçur malheureux sort 1à où les travâux miniers
ont été poursuivis. Bref, le débit cles galeries de char-
bonnage creusées à flanc <le coteau se chiffrait à peine
à un millier de mètres cubes d'eau jourrrellemerlt sans
rlonner rurc certitucle absoluc quant à son innocuité.

De toute nécessité, au système ancien, oni avait cu
une longue période de prospérité et de plein succès, il
fallait substituer des procédés nouveaux et durables de
captation des eaux véritablement potables. I,'antique rè-
gime avait fait son temps. L'angmentation énorme de la
population liégeoise, I'hygiène publique et le progrès
scientifique avaient leurs exigences auxquelles il impor-
tait de satisfaire.

Quant aux puits particuliers ou publics, que valaient-
ils au point de vue de la santé, clans les siècles éloignés?
On manque de clonnées positives à cet égard, les ques-
tions cle salubrité préoccupant peu les esprits et même
les autorités d'alors. Il n'y a guère à clouter, néanmoins.
que.les eaux d'alimentation de ces puits, lesquels
s'étaient beaucoup multipliés, auront contribué grancle-
ment à répanCre les épidémics qui très souvent déci-
maient la population. La situation cles puits, en général,
n'a pu qu'cmpireï depuis lors. Nous n'avons pas à dé-
velopper ici ce thème clont le fondement n'est, d'ailleurs,
plus nié par personne.

Appréciant sainement ses <1evoirs, .1'Administration
communale de Liége, le zg octobre 1847, confia à une
Commission spéciale < l'étucle des questions qui se rat-
tachent à l'existence et au service cles eaux alimen-
taires.r C'est en suite de ces étucles que 1a Ville remit à

r,ES EAUX POTABLES - DERNIERS OUVRAGES DE CAPTATION

l'ingénieur Gustave Dumont, la lourde tâche de dresser
un projet consistant à utiliser en grand les ressources
aquifères clu terrain crétacé de Hesbaye. I,e projet de
Gustave Dumont, déposé err 1556 et adopté par le Con-
seil communal en r85g, reposait sur cies données savam-
ment calculées et définies.

Cepeudant, à cette époque, l'édilité attribuait encore
au service des eaux des proportions très restreintes. Ce
que tous auraient dt avoir en vue, en face de l'augmen-
tation incessante du nombre des habitants et cles bcsoins
grandissants, c'était l'avenir. Or cette question n'avait
aucunement été envisagée. Aussi a-t-il fallu successive-
ment développer les galeries et perfectionner lcs moycns
d'adduction.

Les derniers projets appelés programme d'avenir, clus
au compétent successeur de Gustave Dumont, IVI. I'irr-
génieur directeur du sen'ice Lambert Brouhon, prévoient
ul1 rlouveau contingent d'eau ordinaire de 3o,ooo mètres
cubes. II. Brouhon estime qu'avec cette seconde cap-
tation qu'il étend jusqu'à Aineffe, Liége pourra faire
face à la progression normale de la consonrmation pen-
clant uuc période de cent ans. Notre distribution d'eau
serait dc la sorte une installation idéale et peut-être in-
comparable. Ainsi pourra être résolue la question des
eaux qui pèse sur notre ville depuis longtemps. Cette
fois encore I,iége, à ce point de vue, ne sera dépassée
par arlcune autre grande cité : elle conser'.rera le renom
que nos aieux lui avaient conquis. Lc projet définitive-
ment élaboré par 1\{. I,ambert Brouhon sous la date du
r.5 juirr rgrg, qui prévoit, nous venons de le dire, l'éta-
blissemeut de nouvelles installations de captage en Ifes-
baye, avec aclduction inclépendante, de Fexhe-1e-Ilaut-
Clocher à I,iége, par Voroux-Goreux, Bierset, Hollo.qne-
aux-Pierres, Jemeppe, Tilleur et Sclessin-Ougrée, a été
adopté par le Conseil communal le t4 février r92r. Cc
projet génial a obtenu les applaudissements unanimcs
ilu Conseil de la commune, comme il mérite ceux de
tous les Liégeois. Le projet est acttlellement soumis à la
sanction royalc.

Toute I'installation comporte 14,3oo mètres cle galc-
ries captantes, .5,6oo mètres d'aqueducs et plus de r3,ooo
mètres cle colonne adductrice (').

CI{APITRE IV
L'ECLAIRAGE PUBLIC

I. - Débuts.

f " t a lieu de s'étonner qu'étant clepuis un âge

I reculé en possession de modes divers cle pro-
- duction de iumière, en possession également de

noyens propres à protéger cette lumière contre les in-
ten.rpéries, les peuples civilisés n'aient songé que fort
tarcl à éclairer les rues de leurs cités après le coucher du
soleil. Ce n'était que dans de rarissimes circonstances
qu'on répandait, momentanément d'ailleurs, quelque
clarté artificielle sur 1a voie publique, par exemple lors
cle la visite d'un personnage royal. Ainsi, en r539,

(r) Pour obvier à toute éveutualité, si peu problérnirtiqrre soit-elle,
le Colli,sc échevinal a décidê, le r"'déccmbre rg::, (le conficr à unc
coomission spéciale la recherche <les moyens proprcs à tltiliser un
('ertain nombre de milliers de n(1trcs cubcs d'earr du sous-gravier de la
X,Ieuse pour l'alimentation de la population. Cettc qucstion reste à
l'étude, bicn que certains travaux aient déjà été effectués.



ECI,AIRAGE PUBLIC - DEBUTS A LIEGE

lors de la venue à Liége de Ferdinand, roi dcs Romains,
il fallut, d'ordre princier, tt que tous inhabitants Ces
vinables parmy lesquels ladite entrée se ferat, fachent
provision dc falots et torches, rameaux de verdure et
les bcuttent hors leurs maisons ardans (enflammés) (').1

Sauf en cas d'événements extraordinaires de ce genre,
et aussi en dehors des samedis et des fêtes de Notre-
Dame, devant les statues de laquelle, en maintes rues,
dc pieuses mains allumaient, ces jours-là de maigres
charrdelles, Liége restait plongée toutes les nuits de
l'année dans des ténèbres épaisses, à moins que la lune
ne condescordît à répandre sa lueur blafarde. L'obscu-
rité était d'autant plus profonde que les volets des ma-
gasins se fermaient généralement à la chute du jour.

Nos ancêtres jugeaient certes que la lumière est la
joie des yeux, suivant l'heureuse expression de Bossuet,
mais ils paraissaient ne pas se rendre compte que la lrr-
mière est aussi la meilleure police. Les administrateurs
de Liége, au reste, n'auraient pas osé réclamer des con-
tribuables de solder la dépense, éler'ée pour l'époque,
qu'aurait entraînée la distribution de l'éclairage aux
artères de la cité.

Sans doute, nos pères n'abandonnaient que trè rare-
ment leurs fol'ers la nuit. Pour les attirer au dehors, il
n'y avait alors ni théâtres, ni cinématographes, ni cir-
ques. Lcs taverttes mêmes se fermaient de bonue heure,
au (( couvre-feu sonnant r. De la sorte quand, exception-
nellement, les Liégeois avaient à traverser les rues de
la ville, ils devaient pour sc guider, s'ils étaient assez
riches, se faire précéder cl'un domestique, porteur de
fallots ; les autrcs rrvaient à s'armer soit d'une torche,
soit d'une lanterne.

Au moyen âge, cette précaution devint obligatoire à
Liége, comme en cl'autres villes, après le signal de la
retraite. Elle fut longtemps l'unique nestlre de police
prise en 1a matière. Il en est fait état dans le règlement
communal imposé à la Cité le 17 juillet r4r4 par Jean
tle Bavière. Le prince y défend sévèrement de se trouver
tt après la cloche appelée rr Coporeilhe )), 

- c'est-à-d-re
après le < couvre-feu )), 

- 
(( aval les rtles, sens lampe

ou lumier r ('). L'autorité n'avait nullement en vue de
faciliter la circulation publique. Il s'agissait de prévenir
les mauvais cotlps que les malantlrius auraicnt comlrtis
plus aisément à la faveur cle I'obscurité.

De méchants drôles trouvèrent vite le nrol'cll r'l'éluder
l'ordonnance. En rôdant sur les chemius la nuit, ils te-
naient, en effet, une lantcrne allumée, mais une lan-
terne sourcle, ce qui cloublait le clanger pour les paisibles
passants. Dans sotr < régiment des bâtons rr de fér'rier
r4zz,7e prince Jean cle Hcinsberg interclit, sotts peine
cle trois florins du Rhin, d'aller en ville, I'heure rlu
couvre-feu sonnée, ( sens lumier descoverte, Iusante de
tous les lefs r ("), c'est-à-clire éclairant cle tous les côtés.

Les défenses de parcourir les rues sans lumière appa-
rente ne visaient pas des circonstances spéciales, toutes
temporaires. Très souvent, el1es ont été renouvelées
dans les temps ultérieurs, notamment le g mai 1486 (n),
le 2.5 novembre 1488 (u) , le 6 novembre r54o (u), le 6
mai r73g, le 7 mai r74o, etc. (').

(r) Cr. P., r. r.i38-r-51r, l. jg v".
(2) ROP, s. r, p. 460.
(3) Ibid., p.533
(4) DE liAlr, Doct nlcnts (.\(l'' .siirle), p. 8r3.
(s) Rop, s. r, p. 763.
(6J EL, Grùnd gr(ffe, lldltdtmcills ct Cris, r, r538-t5,1I

(7) ROP, s. 3, t. I, p. 725.
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En r74r, on avait de nouveau remarqué de la négli-
gence dans I'observation de cette mesure par les cita-
dins. Georges-Louis de Berghes rr apprit u, lui-mêmc le
déclare, rt que les uralveillans, se prévalant de cette
négligence de nos bourgeois, se cachent et se portent
avec plus de licence que jamais aux vols et aux autres
excès qui se commettent chaque nuit )). C'est pourquoi
le prince adopta des mesures sévères. Nonobstant l'éclai-
rage public existant, il spécifia que I'interdiction de
circuler clans les rues sans lumière ouverte commence-
rait en été après dix heures du soir et dans les autres
saisous aussitôt la cloche-porte sonnée r, en d'antres
terrnes, après neuf heures du soir, avec menace, pour
les contrevenants, d'être arrêtés et conduits à la grand-
garde jusqu'au lendemain matin, et cl'encourir en outre
une amende d'un florin d'or (').

Il faudrait singulièrement multiplier nos salles cl'ar-
rêt si pareille décision administrative recevait son âp-
plication cle nos jours. Et cependant elle a été mise en
viguerrr même au XIX" siècle. L'n arrêté municipal
liégeois dn r7 janvier rErT est calqué sur I'ordonnance
du prince Georges-Louis de Berghes. I.'heure de f in-
terdiction seule cliffère : onze heures du soir au lieu de
dix et cle neuf (').

Que clisons-nous? Des mesures analogues, plus sévères
encore ont été adoptées, lors de la guerre de rgr4-rgr8,
par I'autorité allemande. Pendant longtemps, malheur à
qui ett été rencontré en ville après sept heures du soir.
En cas de maladie grave, pour aller appeler le médecin,
il fallait être muni d'une lanterne.

C'est évidemment dans le chiffre restreint de lumières
éparpillées sur la surface de la ville à raison de la des-
truction partielle des cloches du gazomètre de la rue
des Bayards que I'on peut découvrir I'explication de
la réapparition de règles semblables, alors que l'éclairage
public avait été organisé depuis longtemps.

I1 faut se reporter à I'année 1667 pour découvrir dans
Paris, le premier véritable éclairage des rues : 5,ooo
lanternes munies d'une chandelle d'un quart de lit're,
que payaient les riverains. L'année r7o4 est celle en
laqttelle Bruxelles commença à jouir d'une clistribution
de lumières publiques, non, comme l'écrit erronément
Briavoine ('), au moyen de réverbères, mais par cle

simples lanternes.
A-t-elle eu, de ce chef, l'antériorité sur notre ville?

La réponse doit être affirmative. Il est vrai que Liége
a cles excuses péremptoires pour justifier son retard.
Est-il nécessaire de rappeler les guerres dans lesquelles
elle se trouva impliquée en la seconde moitié du XVII"
siècle, le bombarclement de la cité de juin 169r, qui <1é-

truisit son Hôtel-de-ville et plusieurs centaines de mai-
sons? La situation financière de la Cité en fut naturel-
lement des plus obérées. I,ongtemps la Commune rlut
renoncer à la reconstruction de I'Hôte1-de-vi1le. Pou-
vait-elle cloter ses concitoyens d'un éclairage dont la
dépense aurait pesé lourdement sur eux?

En attendant, comme au moyen âge, la clarté artifi-
cielle ne se répandait la nuit dans les rues qu'atlx mo-
ments de troubles, d'alertes quelconques, les habitants
se trouvant alors obligés de placer des lumières aux

(r) ROP, P. iSr
(?) tl s'agissait alors dc faciliter le service des patrouilles militaires

ordorrnécs Dar le baron de Tinlot, comnandant de la place (BM, t. I,
p.7{).

(3) Jltuoire srr l'état d( la bobulation des labrieues, etc., dons tes
Pn-1,-s-Bd-s aL Xl'III'sitrclc, r84o, p,49.
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fenêtres ('). Cette coutume demeura obligatoire jusque
dans le XIX" siècle ('); elle fut suivie, à la révolution
de r83o, notamment, voire lors de la guerre de r9r4-
r9r8. Autrefois, I'Hôtel communal lui-même restait
entièrement plongé dans les plus profondes ténèbres.

A la fin du XVII" siècle, dans un moment de péril
imminent, on vit, pour la première fois peut-être, la
cité éclairée d'une manière générale. Ce fut l'ceuvre
d'une ordonnance princière du 15 mai rfuo. Elle astrei-
gnait les bourgeois rr à fournir - nous citons le docu-
m€rnf - autant de lanternes de verres avec l'huile qu'il
sera besoin pour éclairer toute la nuit les dites rues ))'

ce qui n'exonérait nullement les citadins désireux de
sortir la nuit cle l'obligation d'être pourvus de lu-
mière (").

La caisse de la Ville n'entrait pour rien dans cet
éclairage public, tout provisoire, au reste. Si, dans le
compte local de I'an 1699, par exemple, figure une
sonrme de z,zoo florins pour flambeaux et chandelles(n),
cette dépense a trait à des casuels d'agents de la ville.

L'accord subsiste entre tous les écrivains liégeois
pour rapporter à l'année rTro I'inauguration à LiéÉe
d'un éclairage public régulier. Selon l'historien Bouille,
dès cette date, toutes les rues avaient été pourvues de
lanterues ('), lesquelles se chiffraient par deux mille,
au dire de Saumery ("); mais cette évaluation est em-
preinte d'exagération.

En s'assimilant ce progrès économique quelques an-
nées à peine après Bruxeiles, alors que les obstacles
multiples qui apparaissaient insurmontables devaient
s'y opposer, les Liégeois ont fait preuve d'un beau zèle
administratif. De grandes agglomérations comme Co-
logne n'ont suivi Liége dans cette voie que longtemps
après (').

En notre ville, les lanternes primitives, d'assez forte
taille, étaient appendues à des appareils en fer fixés au
mur, ou bien sur 1es places publiques on les hissait au
sommet de pieux. Sur le pont des Arches avaient été
dressés des perrons en fer enchâssés sur le parapet et
surmontés de lampes. Ces lampes, au nornbre de dix,
se trouvaient de dimensions doubles des orclinaires. Des
plaques en fonte y laissaient apparaitre ces chrono-
grammes avec les armes des bourgmestres cle l'an rTro :

sVn Llnnnr ET LEoNARD I\[ILItr I.IsnnI
ESTfs ET Vosls LlMpeDns I'VCrNr (').

Ir'éclairage s'effectuait 1'hiver seulement, ou, mieux,
de septembre au mois d'avril. Si modeste qu'il ftt, il
était fort remarqué par les étrangers. Saumery n'hési-
tait pas à écrire en r74o : < Les lanternes qui sont sur les
quais et sur la montagne Sainte-Walburge font un très

(t) RCC, r, fi76-t678, 1. zt7.
(2) I-e zo septembre 18o6, cn vertu d'instructions générales, un anêté

(lu maile de Liége exigeâit encore que r les aubergistes, maltres de
cafés et câbarets, et généralement les chefs d'établissenents otl il v a
rrn rassemblement journalier r, plaçassent extérieurement à la porte
de leur maison un réverbère allumé depuis 1e coucher du mleil jus'
qu'à onze heures du soir. Cette mesure de ptécaution avait pour objet
de faciliter la surveillance de la police (BM, t. I' p. 35).

(3) ROP, s. 3, t. I, p. rS9.

(l Placùrd. de notre coll. Oartlc.
(5) T. III, p. S3r.
(6) DPL, t. I, p. 96.
(?) RoBTNEAU, Voyage sur Ie Rhin, t. II, p. 8r.
(8) RIJ, p. sqz. - L. Musée archéologique tiégeois possède plusieurs

débris de ces plaque; en fonte, retirées de Ia }Ieuse en 1859, lors de la
reconstruction du pont des Arches.

bel effet r. Tout est relatif, on le voit. Au surplus, con-
trairement à l'assertion de Ferd. Ilenaux ('), les lan-
ternes, à cette époque, ne contenaient pas, à Liége, une
simple chandelle, mais une lampe à l'huile, à plusieurs
becs parfois. C'était là une nouvelle avance de notre
cité sur d'autres centres plus populeux qu'elles, sur
Paris spécialement qui, jusque fort avant clans le XVIII"
siècle, n'eut que la chandelle pour éclairer ses voies pu-
bliques.

Les galeries du Palais de Liége avaient, dès l'an
t695, êtê munies de lampes nombreuses, à l'huile éga-
lement, lampes qui furent payées 446 fl. 9 patars (').
C'est donc à tort qu'un chroniqueur déclare que le Pa-
lais a été éclairé à partir de l'année 1744 seulement (").

Ce qui distinguait surtout la ville de Liése de maintes
âutres, c'est qu'elle, du moins, faisait payer les frais
d'éclairage par la généralité des citoyens, par la caisse
communale, tandis qu'en beaucoup de localités impor-
tantes de l'étranger, voire aux Pays-Bas, la charge in-
combait directement aux propriétaires et aux fonction-
naires riverains.

Steur, dans un Mémoire couronné par l'Académie
royale de Bruxelles en fournit des preuves :

r Par des règlements particuliers du r8 novembre r755n
pour la ville de Bruxelles et du e5 novembre t782, povt la
ville de Gand r, écrit-il, c il fut ordonné à tous les fonction-
rraires sans exception, aux magistrats, aux officiers publics
et aux employés du gouvernement, d'avoir à l'extérieur de
leurs hôtels et maisons des lanternes dont l'établissement,
l'entretien et les frais de luminaire étaient à leurs charges.
Les propriétaires ou administrateurs de tous les bâtiments
publics, tels qu'abbayes, églises, chapelles, couvents, fon-
dations pieuses, écoles publiques, conlréries et autres de
cette espèce étaient également tenus d'établir un certain
nombre de lanternes et d'en supporter les frais sans indem-
nité. Quant aux autres endroits de la ville qui, malgré la
mesure ci-dessus, se trouvaient encore cle nuit dans I'obs-
curité, l'administration municipale était obligée d'en éta-
blir aux frais des propriétaires dont les maisons étaient
placées dans le voisinage (a). r

Il y a plus. A Paris même, ce ne fut qu'en vertu
d'une ordonnance royale du 9 juillet 1758 que les bour-
geois ont'été déchargés du soin des lanternes et des dé-
penses de ce chef.

A fiége, l'édilité déboursa (( pour l'entretenance des
lanternes de la ville r durant l'exercice t7r3-r7r4, vîe
somme de x6,6gz florils, d'après les comptes commu-
naux. fl est vraisemblable que cette somrne comprenait
principalement les dépenses de prernier établissement,
car les comptes des exercices rTrg-r72o et r73r-r732
renseignent seulement pour frais d'éclairage les chiffres
respectifs de 2,743 et 3,287 florins ("). On était loin des
millions de francs de l'époque actuelle.

. II. - Organisation du service.

Force est de reconnaltre que le service à Liége était"
pour le temps, excellemment organisé. Depuis l'origine,
depuis l'année qzo certainement, le Conseil de la citê
mit I'allumement et l'entretien généra1 des lampes en
adjudication, tantôt pour un an, tantôt pour trois. Nous

(r) Hist. du ûats de l.iége, éd. 1875, t. II' p. 54o.
(21 CF, t. zr, f. 95 v'.
(3\ Nlanuscrit rc42, f. z8 v', BUI,.
(4) Bruxelle.; t827, p. r4r.
(5) Le florin liégeois valait alors r fr. 2\ c. rl2 de la monnaie actrrelle-



possédons un exemplaire du cahier des charges de I'an
1733, repris pour I'an 1736. On y a réellement tout pré-
vu, afin de faire de ce service une entreprise honnête,
loyale et intelligemmcnt conçue. I,a preuve en est que
la plupart des conditions stipulées alors se retrouvaient
au XXU siècle dans le dernier cahier des charges pour
l'adjudication du service et de I'entretien des lampes à
l'huile de la commune.

A ces divers points de vue, le document vieux de deux
siècles mérite d'être connu.

IJne clause appliquait des principes économiques aux-
quels on attribue trop facilement une origine moderne,
mais qu'on trouvait en vigueur chez nous dès avant le
XV" siècle. L'entrepreneur était tenu cle payer ses ou-
vriers ou allumeurs en argent comptant et non en na-
ture, ( âutrement r, porte I'article, u le magistrat le fera
hors du prix de son obtention r.

A l'adjudicataire incombait le soin de fournir toute
I'huile et les mèches nécessaires. Celles-ci, exigeaient
les conditions, rt seront du meilleur cotton, chacunè de
e4 doubles et ne seront serrées plus que de besoin, et,
pour reconnoitre si elles sont faites dans les formes, les
inspecteurs pourront les visiter toutes et quantes fois
ils trouveront bon r. Quant au reste, rr l'entrepreneur
se servira de bonne et pure huile de navette vieille pour
le moins d'une année. L'entrepreneur ne pourra s'excu-
ser sous prétexte de gelée, d'autant que c'est à ses ris-
ques et frais que l'allumement se doit faire et à lui de
prendre telles précautions qu'il trouvera bon pour ga-
rantir les huiles contre 1a gelée. l

Les lanternes se composaient du caisson, d'une che-
minée, d'un < dôme l la surmoutant, enfin de verres
encadrant le tout, verres de la qualité dite de Ilollancle,
la meilleure du genre à ce moment. L'adjudicataire avait
à nettoyer quotidiennement l'ensemble de ces pièces.
11 fallait que toutes les lanternes brisées fussent réparées
clans les vingt-quatre heures avec des careaux entiers,
sous peine de cinq florins d'amende pour chaque lacune.
A ces travaux de réparation, I'entrepreneur devait < em-
ployer les ouvriers vitriers de la cité, à I'exclusion de
tous autres r),

Par une mesure prudente de la part cle la Ville, le
mois précédant le commencemeflt tle I'exécution du con-
trat, il y avait inspection de toutes les lanternes ; le
nouveau repreneur se trouvait subrogé en lieu et place
de la Cité pour agir contre son prédécesseur, en vue c1e

le forcer à remettre en parfait état tous les appareils
d'éclairage. Lui-même, dès la première quinzaine de
son entreprise avait à numéroter les {iverses lampes,
afin que leur place respective ftt dtment repérée.

A l'époque à laqueile nous nous reportons, le ren-
dage prenait cours au r"' novembre. L'éclairage s'ar-
rêtait le 15 avril pour reprendre seulement le 15 sep-
tembre. I,'éclairage public ne se faisait donc pas pen-
dant 1'été. Qu'on ne croie point que, même durant l'hi-
ver, l'éclairage fonctionnait toutes les nuits inclistinc-
tement. I,a Ville n'allumait les lanternes qu'un certain
nombre de nuits par mois. Ce n'est pas qu'elle se re-
posât sur

Cette obscure clarté qui tombe des étoiles,

mais on escomptait celle de la lune qui, parfois, jouait
de vilains tours. Mieux vaut citer le texte du contrat
sur ce point :

ORGANISATION DU SERVICE 405

c Toutes les lanternes seront allumées dix-huit jours
consécutifs chaqq-e mois et seront payées porlr chaque- jour
qu'elles seront allumées.

r L'allumement devra être {ait dans tous lés quartiers de
la ville et les faubourgs où il y aura des lanternes une
demi-heure avant le sôir à peine de cinq flodns d'or
d'amende.

r Lbbtenteur sera obligé de fournir et livrer toutes huiles
et mèches nécessaires pour que les lanternes puissent brû.
ler et eclairer pendanl toutè l'obscurité de 1a nuit, que
Messieurs du Magistrat veuillent bien borner jusqu'aux
cleux heures sonnées. Les lanternes devront éclairei trois
quarts d,heure après le lever de la lune.

r L'entrepreneur fle pourra allumer les lanternes sans
ordre e,xpres -de MM. les _bourguemalttes, lequel ordre il
devra demander avant I'allumement de chaque mois pen-
dant tout le temps de sa reprise. ,

11 y avait naturellement des exceptions à la règle.
Ainsi, a la veille de NoëI, de même que pendant les
trois dernières nuits du carnaval, comnre aussi le jour
de l'élection magistrale r, c'est-à-dire du Conseil de la
Cité et des bourgmestres, les lanternes restaient allu-
mées jusqu'au matin rr sans avoir égard à la lune r, dé-
clare ingénument le texte de la convention.

III. - Mesures de prévoyance.

Jusque dans les moindres détails, les édiles liégeois
s'efforçaient de n'incommoder eu rien les habitants. A
Paris on n'y regardait pas de si près. Là, quotidienne-
ment, à la nuit tombante, circulait à travers la ville un
agent qui agitait une sonnette. A ce signal, les riverains
étaient tenus de 1âcher une corde attachée au mur de
leur maison respectivç et de descendre la lanterne pour
I'allumer.

Chez nous, au contraire, les bourgeois n'intervenaient
aucunement dans I'allumage. Les lanternes, nous
I'avons dit, étaient fixées sur des fers ou sur des co-
lonnes. C'est accompagné d'une échelle que les hommes
spéciaux de I'entrepreneur les allumaient, système qui
est resté en vigueur jusqu'à l'aube du XX" siècle, jus-
qu'à I'avènement cles becs de gaz à manchons. Ces al-
lumeurs devaient être nombreux jadis puisqu'ils ne
pouvaient chacun s'occuper de plus de trente lanternes.
De 1a sorte se trouvait assurée la rapidité du service.
Pour plus de garantie, l'entrepreneur âvait à fournir
immédiatement la liste des membres de son personnel
avec la spécification des lampes leur assignées, et cha-
cun d'eux était tenu de prêter ce serment :

c Je i.ure que j'employerai et mettrai dans les lanternes
toute I'huile et les rnèches qui me seront données pour ser-
vir à I'allumement ; que je ferai fidèlement mon devoir,
décellerai tous mes confrères qui ne le feront point et que
je me confotmerai ponctuellement à toutes lès présentes
conditions et que j'obéirai avec respect à tout ce qui me
sera comma'nd6par MM. les Boutgmaltres et Conseil. Ainsi
m'aident Dieu et tous les Saints (1). r

Par cle semblables motifs de prévoyance, les allumeurs
avaient pour obligation de rentrer les échelles chez eux
ou dans un dépôt cléterminé, aussitôt la tâche achevée.
Pour chaque échelle rencontrée en ville, la nuit, I'en-
trepreneur encourait une amende de dix florins cl'or. fl
aurait pu de la sorte frauder, munir cl'huile âu tard, -par économie personnelle et au détriment de la sécurité

(r) RCC, r. r7.1.5-1738, f. r49 bis.
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publique - nn certain nombre de lampes, sous prétexte
de les <r moucher ll.

C'était une besogne sérieuse que le a mouchage rr des
lampes ; il devait être accompli à chaque lanterne toutes
les nuits, mais avant dix heures, d'après le contrat, pré-
cisément pour éviter toute fraude :

a I1 y aura - porte le cahier des clarges - Pour chaque
lanterie ggi n'aùra pas éclairé pendant le temps prescrit,
cinq sous-d'amende ; pour une qui sera ouverte pendant le
joui, pareille amendii de même'que pour celle (ui n'atlra
pas ét-é nettoyée ou qui eoulera, et pareille .amende pout
ôhaque mèché qui ser-a trouvée moindre qu'il n'est réglé.

r Toutes lanternes qui se trouveront au temps,des.visi-
tations avec des tuyaux levés, qui ne seront pas de niveau
ou autrement, et [ui ne donnèront qu'une -fausse lueur,
seront réputées com-e nou allumées, et se payeta pour
chacune d'icelles, dix liards d'amende, que I'entrepreneuf
pourra déduire hors des gages de ses commis. r

Or toutes les violations du règlement étaient facile-
ment sujettes à constatation. D'abord les divers con-
seillers et les agents de la ville étaient aptes à les rele-
ver. Ensuite, le Conseil de la Cité nommait des inspec-
teurs spéciaux, aussi sermentés, qui pouvaient fonction-
ner jusqu'une heure et demie du matin. Ces inspecteurs
se montraient d'autant plus rigoureux dans leurs visites
journalières que, mt par une pensée peu généreuse, le
Conseil ne leur allouait d'autre salaire que les amendes
infligées pour atteintes aux clauses du contrat, au risque
de voir créer des contraventions imaginaires.

Après le 15 awil, I'entrepreneur détachait les lan-
ternes et les remisait.

Le concessionnaire était en 1736 Henri Malherbe. En
t737, \e service cotta 7,48o fl. Brabant ('). Dix ans
plus tard, il importait une somme de 13,739 fl. L'allu-
mage et I'entretien de chaque lampe ou ( lamponette ))

- fslms usité parfois - avaient été repris sur la base
de 5 liards (') par mèche et par nuit, y compris la four-
niture d'huile et de mèches.

Le taux de la reprise variait beaucoup d'une année à
l'autre. Ainsi, au lieu de cinq liards pour le service
<l'une lanterne, la Cité ne paya plus, à partir de no-
vembre r74g, q:ue trois liards ll+ () comme I'année sui-
vante (n). Cela n'empêche que l'éclairage occasionna en
r75o, une dépense de 15,529 fl., chi{fre élevé pour le
temps et ramené et r75z à 12,348 fl., avec un taux d'arl-
judication identique et bien que I'entreprise ett été sec-
tionnée par quartiers. En 1757, I'adjudication ayant
porté 1e prix à quatre liards, l'édilité non satisfaite, re-
mit l'affaire pour trois ans, puis pour six à Berthoz
et Jean Houtain qui se contentaient de 3 liards rr/16 (').

I,es économies étaient à l'ordre du jour à Liége, en
l'année 1757. Ayant fait une enquête à I'effet cle < re-
connaltre les lanternes superflues dont on avait trop
facilement surchargé 1a caisse de la Cité r, le Conseil
décida la suppression de nombreuses lampes situées aux
confins de la ville. Par suite de cette diminution c1e

l'éclairage, la lampe la plus éloignée était : en Aoroy,

(r) RCC, r. t735-r738,1. 5,24? v" et 286. Le Jlorin ile Brabont valait
t fr. 8r tlz c. environ de notre monnaie actuelle tandis qte le llor,n de
Liôge êg.alait alors r fr. zr c. rlz seulement.

12) Le liard de Liége avait une valeur de r centime 5z centième de
rotre monnaie présente.

(3) RCC, r. 448-t75o, f. S v" et r73 v".
(4', Ibid., r. r75o, f. 167 vo.

(5) Ibid., r. rT1o-r17sz, f. r45, 146 ; r. q56-q5g, f. rz9, 156.

à l'ancienne fausse-porte Sainte-Vérone, rue Hemri-
court présentement, 

- à Sainte-Marguerite, <r à la cha-
pelle en Glain plus haut que le couvent des religieuses r,
d'une part, et vis-à-vis de la < maison du flot rr près la
Basse-Chaussée, d'autre part ; - en Hocheporte << at
pied de I'escalier du couvent r des Tierçaires, à l'entrée
de la rue Naimette i - au laubourg Vioegnis, en face
de la rue David ; - au laubourg Saint-Léonard, u au
pont alle Creyr r, à côté de la rue des Bayards ; -Outre-Meuse, à l'extrémité de la rue Sous-l'Eau et rue
dite maintenant de la Limite en Basse-Wez (').

Ce retour en arrière en matière d'éclairage public,
amena, en effet, une réduction de la dépense qui, en
r76t, tomba à ro,9,4o fl. et pour l'exercice x768-t769 à.

7,936 fl. .
I,es adjudications ultérieures n'entraînèrent guère de

fluctuations dans les prix. Si le taux de la reprise, après
avoir stationné à trois liards 3i4 par lampe ordinaire,
l'an 1766, passa, en 1769, à quatre liards r/4 et efl r7Z2
à quatre liards et demi, I'obtenteur des deux dernières
entreprises clevait fournir chaque année grâtuitement
vingt-cinq nouvelles lampes, montées de verre de Schaf-
fenbourg, qui avait conquis la préférence sur celui de
Hollande (').

IV. - Avènement du réverbère.

Quoique Liége l'emportât sur la plupart des autres
vastes agglomérations.quant à l'éclairage public, un écri-
vain de la seconde moitié du XVIII" siècle deyait faire
cette humble constatation : < I,es rues de Liége sont
mal éclairées par des lampes, placées à chaque côté, qui
ne rendent qu'une lumière fort terne D.

Dès lors, le cri légendaire prêté à Goëthe expirant :

rr Plus de lumière ! encore plus de lumière ! rr remuait
les esprits. Partout I'on se plaignait de la faiblesse de
l'éclairage public. En ry64, la Ville de Paris, de concert
avec l'Académie des sciences, mit au concours un prix
cle 2,ooo livres pour le meilleur moyen d'éclairer uue
grande ville. Cette circonstance permit à Lavoisier de
formuler cette loi importante d'après laquelle l'éclairage
public doit se baser sur la multiplicité des foyers de lu-
mière à faible intensité. Néanmoins, c'est par f intermé-
diaire de Bourgeois de Châteaublanc et de l'abM Ma-
therot de Preigney, son inspirâteur, que le réverbère fit
son entrée dans le monde efl t76S et que la ville de
Paris s'en servit en ry66. Le réflecteur renvoyait vers
le sol toute la lumière de la lampe. Cette dt:erbétation,
objet principal de f invention, fit octroyer le nom ré'
oerbère à l'ensemble de I'appareil. Par une généralisa-
tion abusive, I'appellation passa communément dans la
suite à toutes les lampes publiques de n'importe quel
système, voire aux becs de gaz.

Liége clésirait vivement utiliser le nouveau motle
d'éclairage, mais sa situation financière, cette fois eu-
coLe, la faisait reculer devant la dépense. A titre d'essai,
la Cité fit confectionner par llenri Feguers, maltre mi-
gnon, trois lampes réverbères à quatre faces, qu'elle
paya 2oo florins quatre sous y compris l'entretien (").

(r) RCc, r. q56t759, f. r3z v'.
(2J lbitl., r. q66, f.88 v', r. q&r77!. f. 9z v", r. tjjL-\?? , g aot.t r77z-
(3) RCC, r. t774-1775, f. r et 2.
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