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MEMBRES EFFECTIFS ET CORRESPONDANTS

D E L A
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NI E M B R E S E FFE C T IFS

Président M . WELLENS à Brux el les .

Vice-Présidents MM . BALAT (A .) et PIOT à Bruxel les .

M embres MM . BAECKELMANS arch i tecte, à Anvers .

BEYAER'

I
‘

arch i tecte, à Bru xel les .

FRA IKIN (C . statua i re , à Bru xelles .

HELBIG archéo logue, à Li ège .

HELLEPUTTE arch i tec te, à Lou va in .

JAM ABR arch i tec te de la vi l le
,
à Bru x el les .

PA UL I arch i tecte, à Gand .

PORTAELS (.I art is te peintre, à Bruxel les .

RE USENS chano ine, arc héo logu e, à Lou vain.

VAN YSENDYCK arch i tecte , à Bru xel les .

Secré taire M ASSAUX à Et terbeek .



Membres

C O M I T É S D E S C O R R E S P O N D A N T S

ANVERS.

Prés ident M . LE GO U VERNEUR DE LA PROV INCE .

MM . BLOMM E arch i tec te prov inc ial , à Mal ines .

DE BRAECKELEER statuai re, à Anvers .

nn VINCK onWINNEZELE à Anvers .

DE VRI ENDT a r t iste p eint re , di recteu r de
l
‘

Académ ie des Beau x —Arts
,
à Anvers .

Drnncxx , membre de la Chambre des représen tants
et b ou rgmes tre de la v i l le de Tu rnhou t .
MAST archéo logue, aLierre .

SCHADDE arch i tec te , membre de l'Académ ie
royale de Belg ique, à Anvers .

SM EKENS prés ident du tribunal de prem iere
instance, à Anvers .

VAN CASTER , abbé , archéo logue, à Mal ines .

VAN DER O UDERAA , art iste peintre , à Anvers .

VANWINT ,
scu lp teu r , à Anvers .

Membre-Secréta ire GÉNARD arch iviste, à Anvers .

BRABANT .

Prés ident M . LE Gouvnnmznn u n LA p novmcn.

Vice—Prés ident M . WA UTERS arch iviste de la vi l le de Bru xel les .

M emb res MM . Annan, arch i tecte , à Bru x el les .

arch i tecte , à Bru x el les .

DE Gnoor s tatua i re, à Bru x el les .

I)RLV IGNB, chano ine, archéo logue , c uré de Saint
J o sse— ten-Noode .

DE VRI ENDT ar t i ste pe int re , à Bru xel les .

HANON , archéo logu e, à Nivel les .



MM . JANLET , arch i tecte , à Bru xelles .

J ANSSENS arch i tecte, à Bru x el les .

MA Q U ET arch i tecte, à Br u xel les .

SLINGENEYER peint re d ’

h is to i re, à Bru x el les .

Memb re-Secréta ire VAN EVEN a rch i vis te de la vi l le, à Lou vain .

Secrétai re-adjo int OseÉ d i recteu r au Gou vernement provin
c iel , à Bru xel les .

FLANDRE OCCIDENTALE .

Président M . LE GO UVERNEUR DE LA PROV INCE .

Membres MM . BÉTHUNE (B
"“

chano ine , à Bruges .

BÉTHUNE (B
°“ J . membre de la Dép u tat ion

permanente du Consei l provincial , à Oostroo

sebake .

DE GEYNE archi tec te , à Co u r t ra i .
DE LA CENSERIE arch i tecte et d i recteu r de
l
‘

Académ ie des Beau x -A r ts , à Bru ges .

DE MEYER docteu r en médecine , à Bruges .

VANDBRM ERSCH avocat ,
‘

a Bruges .

Memb re-Secréta i re VAN BUYM BEKE archéo logu e, à Cou rtrai .
Secrétai re-adjo int BOBUT docteu r en dro i t , chef de d ivis ion

à l
’

Adm inistrat ion provinc iale, à Bruges .

FLANDRE ORIENTALE .

Prés ident M . LE GO UVERNEU R DE LA PROV INCE .

Membres MM . BETH UNE u
‘

YDEWALLE aGand .

CLO Q U ET p ro fesseu r à l'Univers i téde Gand.

DE CEULENEEE , p ro fesseu r à l
‘

Univers i té de Gand.

LYBA ERT ar t iste peintre, à Gand .

Snnnnnn arch itec te de la ville , à Saint—N ico las .

VAN Assenn arch i tec te, à Gand .



MM . VAN BIESBROECK statu aire, professeur à l’Aca
dem ie des Beau x -Arts , à Gand .

VANDERHAEGEN b ib l io thécai re à l
’

Universi té

de Gand.

VERHAEGEN archéo logue, à Gand.

WACENER adm ini s trateu r— inspecteur de l’Uni
versi té de Gand.

Secrétaire—adjo int DE LANDTSHEER chef de bu reau a l'Admi
nistrat ion provinciale , à Gand.

HAINAUT .

Président M . LE GO U VERNEU R DE LA PROV INCE .

Vice-Prés ident M . Bnoour«:r comm i ssaire d ‘

arrondissement ,
à A th .

Membres MM . BOURLARD , art i ste peintre, d i recteu r de l
‘

Académ ie

des Beaux —Ar ts , à Mons .

BRUYENNE arch i tecte, à Tou rna i .
CA DOR ancien arch i tec te de la vi l le , à
Cha r lero i .

DEV I LLERS arch ivi ste de l’État , à Mons .

HU BERT arch i tecte de la vi l le
,
à M o ns

IIUGUET
,
chano ine , à Tou rna i .

LEGENDRE , ar t i ste p eintre , directeu r de l ’Académ ie
des Bea u x -Arts , à To u rna i .

VAN BA STELA ER archéo logue, à Marc inel le .

LIEGE .

Prés ident M . LE GO LVERNEUR DE LA PROV INCE .

Vi ce—Prés ident M . le chano ine N . HENROTTE
,
à Liége.

Memb res MM . BORNANS , adm inistrateu r inspecteu r de l’Univers ité
de l

’

Etat , aLiégé .

DRION (M . di recteu r de l’Académ ie royale des
Beau x -A r ts , à Liége .

FEUI LLAT arch i tec te
,
à Hu y .

FRANCOTTE avocat
,
à Liégé .
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MM . JAM AR arch i tecte, à Li ege.

HENI ER a r t iste peintre , à Verviers .

SCHUERM ANS prem ier prés ident de la

d
’

appel , à L iège .

Membre-Secrétaire Lonnsr archéo logue, à Liége .

Secrétai re-adjo int ÀNGENOT greffier provincial , à L i ege .

LIMBOURG .

Prés ident M . LE GO UVERNE UR DE LA PROV INCE .

Memb res MM . CLAES art i s te peintre , à Tong res .

Counno rr s tatua ire, professeu r à l
‘

Académ i e

des Beau x —A r ts , à Hassel t .
DE GRüNNE (C

te aRu sson.

DE PI TTEURS bou rgmestre d’

Ordange .

JAM INÉ arch i tec te provinc ial , à Hassel t .
SCHAETZEN (cheval ier membre de la Chamb re
des représentants , à Tongres .

SERRU RE arch itecte, à Saint—Trond .

VAN NEUSS , arch ivis te, aHassel t .
Membre-Secré taire DE BORMAN (cheval ier membre de la

Dépu tat ion permanente, à Schalkhoven.

Secré taire—adjo int NELISSEN obei de divi sion à l
’

Adm inistrat ion

provinc iale, à Hassel t .

LUXEMBOURG .

Prés ident M . LE GOUVERNE U R DE LA PROV INCE .

Vice—Prés ident M . PETY DE THOZEE , a Grune.

Memb res MM C UPPER arch i tec te provinc ial , à Bastogne .

le P. GOFFINET
,
membre de l’ Insti tu t archéo log iqu e

d
’

A rlon.

KURTE professeu r d’

h isto i re à l‘Universi té de
Liége .

LAM BERT (M .
—O docteur en médec ine, à Bou i l lon .



M ATHEL IN , ancien p ro fesseu r d ’

archéo log ie, à
Bas togne .

TAN DEL comm i ssa i re d '

arrondissement , à

A r lon .

VAN DEWYNGAERT , arch i tec te provincial , à A r lon.

W I LM ART , archéo logu e, à Amonines .

NAMUR .

Prés iden t M . LE GO U VERN EUR DE LA PROV INCE .

Membres MM . BEQ UET archéo logu e, à Namu r .

BONET ar t i ste pe int re, à Belgrade (Flaw inne).
BOVEROULLE , a rch i tec te p rovinc ial , à Nam u r .
DARDENNE , régent à l ’éco le moyenne de l

‘

État ,
à Andenne .

DEL MA RM OL archéo logu e, à Montaigle

(Somm iere) .
DE HAD IGUES , inspec teur p rovincial des chem ins

v ic inau x , à Namu r .

LEGRAND ,
chano ine , directeu r de l ’éco le Saint

Lou is , à Nam u r .
SORE IL

,
archéo logu e—arch itec te, aM aredret .

SOSSON , pro fesseu r au grand sém inai re, à Namu r .

COM I TÉ SPÉ CI AL DES OBJ ETS D
’

ART .

Prés ident M . BA LAT arch i tecte
,
à Bru xel les .

M EM BRES

M M . FRA IE IN (C . statu a i re , à Br u x el les .

PA I … a rch i tec te et Gand .

Pro r arc héo logu e , à Br u x el les .

PO RTAELS art is te peint re , à Bru x el les .



COMM I SSI ON ROYA LE DES MONUMENTS .

R É S U M É D E S P R O C È S - V E R B A U X .

SEA N CE S

des 7 , 14, 21 et 28 j anvi er ; des 4 , 11, 18 et 25 févr i er 1893 .

ACTES OFF ICIELS .

Par arrê té roya l d u 9 févr ier 1895 , M . C loq ue t , pro
fesseu r d ’

arch i tec tu re et d ’h i s to i re de l ’a rch i tec ture à l’Un i
versité de Gand , es t n ommé membre d u Com i té des
correspondan ts de la Comm i ss i o n royal e des mon umen ts
pour l a F landre orien tal e , en remplacemen t de M . Canneel,

décédé .

PEINTURE ET SCULPTURE.

La Comm i ss i on a approuvé
1° Le dev i s es t imat i f présen té par M . Mai l lard pou r la

s…i
’
Ëiiî

res taurat i on d ’un tr i p tyque appar ten an t à l ’égl i se de Sa i n te
Dymphne , à Ghee l (Anvers) ;



}ïbfgaï
°“ 2° La propos i ti on de con fier au même ar t i s te la res taura
t i o n d ’u n tab leau a t tr i b ué à De Crayer qu i orn e l ’ég l i se d e
Mo l l (A nvers) ;
3° Le projet d ressé en vue de l a décorat i o n de la chape l le

de Sa i n te-Begge ,
à l ’égl i se d’

Andennes (Namur) ;
4
° Le dess i n d ’un v i trai l a execu ter par M . Osterrath

pour l 'ég l i se de Brai ne- l
’

A lleu d (Braban t) ;
5 Le proj e t de mon umen t à ér iger à Gan d à la mémo i re

de Char les M i ry ; au teu r , M . H i p po ly te Le Roy .

Un dé légué s ’es t ren du à Flône (L i ège) à l
’

effet d’exa
m i n er les t ab l eaux con servés dans l ’égl i se paro i s s iale e t su r
l esq uel s M . l e M i n i s t re de l’ Intér ieu r et de l’Instru ction
pub l i q ue a expr i mé le dés i r de recevo i r u n rappor t .
I l ex i s te dan s le chœur de l’égl i se de Flône c i nq pe i n tu res

d
’

Englebert Fisen , pe i n t re l i égeo i s es t i mé , é lève de Ber
tholet F lemal le . E i s en es t né 1655 I l es t décédé en 1753 et

,

après la mor t de so n ma i t re
,
i l e ta i t co n s i déré comme l e

mei l leu r pe i n t re de tab leaux re l ig ieux qu ’ i l y eû t à L i ège .

Comme cet ar t i s te très fécond a i nsc r i t
, an née par an n ée

,

tous ses travaux en men t i onnan t leu r des t i nati on
,
dan s u n

reg i s tre con servé dan s sa fam i l le
,
i l est fac i le d ’en con s ta ter

l ’ i den t i té l o rsq u ’ i l s son t res tés dan s leur p l ace pr i m i t i ve .

Les tab leaux de l ’égl i se d e Flône son t l es s u i van ts
1° Pe i n ture de l ’au te l majeur représen tan t l a Descen te de

la Cro i x , de hau t
, de large ;

2° Sa i n te-An ne e t la Sa i n te—Vierge ;
5° L

’

A ssom p tio n de la Sa i n te—V ierge ; ces deux pe i n tures
ornen t l es au tel s des bas- cô tés et mesu ren t de hau t
s u r de large ;
4 ° Sa i n t-Augus t i n ;
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5° Le Mar tyre de Sa i n t-Math i eu ; ces deux dern i eres
pe i n tures occupen t des cadres ron ds d e de d iamètre
et se trouven t aux deux cô tés d e l ’au te l maj eu r .
Le tab leau de l ’au te l maj eu r é té exécu té et p lacé par

l
’ar t i s te en 1700 ; l es deux pe i n tu res 4 ° e t 5° daten t de 1701 ;
en fin

,
l es deux tab leaux des aute l s la téraux on t é té pe i n ts

en 1702 e t 1705 .

Tou tes ces pei n tures se t ro uven t d onc à la p lace pou r
l aque l l e e l les o n t é té fa i tes i l y a p rès de deux s ièc l es , l orsque
l
’égl i se é ta i t con ven tuel l e . E lles n e para i s sen t avo i r é té l ’obj e t
d ’aucu n soi n dep u i s . La to i le es t usée e l l e est t rouée en
d ivers en dro i t s ; l e vern i s es t d écom pose , couver t de chamo is
et de pou ss i ère

,
à tel po i n t qu ’ i l es t parfo i s d i ffic i l e de se

ren dre com p te d u méri t e de l a pe i n t ure . Un rento i lage , u n
ne t toyage fai t avec so i n e t très p robab l emen t des reto uches
par t i e l les son t don c deven us i nd i s pen sab les s i l ’on veu t
préserver ces pe i n tures d ’ une r u i n e comp lè te .

Le travai l d e res tau ra t i o n , born é au s tr i c t n écessa i re ,
peu t ê tre éva l ué comme s u i t
Tab leau du maî t re— au te l 550

Les deux tab l eaux des au te l s l a téraux 4 00

Les deux tab leaux de forme arrond ie 200

To ta l
,
fr . 950

Se ra l l ian t à l ’appréc iat i o n d e so n délégué , l a Comm i ss i o n
a ém i s l’av i s q ue l a valeur ar t i s t i q ue des tab leaux de l ’égl i se
de Flône es t su ffisan te pour j us t ifier l ’ i n terven t i o n de l’Etat
dan s l es fra i s à résu l ter de l eu r res tau rat i on .

Un délégué a exam i n é
,
dan s l ‘égl i se de Sa i n t —Pau l

(Flandre or i en tale), les deux tab leaux récemmen t res tau rés
par M . Rober t De Pauw.



L ’un de ces tableaux
,
pei n t su r to i l e , rep résen te la Sa i n te

V ierge avec l ’Enfant Jésus en to urés d 'anges , écrasan t d e
leurs p i eds l e démon . Le secon d , pe i n t s u r bo i s , représen te
le Chri s t en cro ix

,
la Sa i n te—Vi erge et Sa i n t - Jean . Ces pe i n

t ures , de grandes d i men s i on s , son t d ues l ’ une à N i co las de
L iemaeker , su rnommé Reese , e t l ’au tre à Luc de Heere et
con s t i t uen t des oeuvres de rée l l e valeu r ar t i s t i q ue .

Le dél égu é ayan t cons taté que le pe i n tre-res taura teur s
’es t

acqu i t té de sa m i ss i on avec les p l us grand s so i n s , l e Co l l ège
ém i s u n av i s favorab le à la l i q u i dat i o n des su bs ides a l l oués
pour cet te en trepr i se .

Des dél égués on t exam i né l es deux nouveaux pan neaux
exécu tés par M . Van den Bu ssche pour la décora t i o n de
l
'

Hô tel des Pos tes , à Bruxel l es .

Ces pe i n tu res représen ten t
1
° Char lemagne i n s t i t uan t l es pos tes dan s so n empi re ;

°

2° Moyens de transpor t pos taux chez les pr i n c i paux
peup les de l ’ un i vers .

La prem i ère de ces compos i t i o n s est term i née et l ’ar t i s te
met la dern i ère mai n à la secon de .

Les dé légués so n t d ’avi s qu e les deu x reme et tro i s i eme
tab leaux de M . Van den Bu ssche so n t exécu tés dan s les
mêmes cond i t i o n s sat i s fa i san tes qu e le prem ier ; i l s n

’o n t eu
à fa i re qu e cer ta i nes pe t i tes remarq u es san s impor tan ce e t
auxque l les l ’ar t i s te s ’es t engagé à fai re d ro i t . La Comm i ss i o n
s ’es t ral l i ée à l ’av i s de ses délégués .

Des dél égués o n t exam i né
,
dans l 'ate l i er d e M . De

vreese, le modéle dem i - grandeu r d ’exéc u t i o n d u mon umen t
à ér iger à Termonde (F landre or ien ta le) à l a mémo i re du
poète Van Buyse .
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L ’œuvre de M . Devreese est b ien réuss ie et el l e peu t è tre
approuvée . Les dél égués o n t tou tefo i s engagé l’ar t i s te à
revo i r l es jambes d u person nage , q u i para i ssen t u n peu vo l u
m ineu ses , ai n s i qu e le t ron c d

’

arbre s ur leque l i l s ’appu i e e t
qu i devrai t è t re p l u s dé tai l l é , comme i l l ’avai t fa i t d

’

a i l leurs
dan s l a maque t te or i g i nale .

Sou s réserve de ten i r comp te de ces deux observat i o n s ,
l 'ar t i s te a é té au tor i sé à passer à l ’exécu t i o n d u modè le en
grand .

CONSTRUCT IONS C IVILES .

La Comm i ssi on a ém i s u n av i s favorab l e su r l e projet
complémen tai re des t ravaux de res taurat i o n de la par t ie de
l ’anc i e n pal a i s i mpér ial de Mal i nes (A nvers) , u t i l i sé au jou r
d

’

h u i comme théâ tre ; arch i tec te , M . Lo u ckx .

Un délégué a p rocédé à l ’ i n spec t i o n des t ravaux de Hô tel de
de Gan

restaurat i o n effectu és au x façades og i vales des cou rs i n té
rieu res de l ’ hô tel de v i l le de Gand .

I l rés u l te de cet examen qu e tous les ouvrages p révu s on t
été exécu tés avec so i n et qu e r ien ne s ’oppose à leur appro
baüon .

EDIFICES REL IGIEUX .

PRESBYTÈ RES .

Des av i s favorab les o n t é té don nés s u r les projet s re lat i fs
1° A l a con struc t i on d’

u n presby tère à Rosel ies (Hai nau t)
arch i tec te , M . S i m on ;
2° A la recons tr uc t i on d u presby tère de Cornesse (Li ège);

arch i tec te , M . M onseu r ;



5
° A l

’

app r0priation d u presby tère de Vi e l sa lm (Luxem
bourg) ;
4 ° A la res taurat i o n d u presby tère de Jeru ep pe- sur—Meuse

(L iège) ; arch i tec te , M . Moreau .

EGL ISES . CONSTRUCT IONS NOUVELLES .

La Comm i ss i o n a approuvé les p lan s re lat i fs
I ° A la con s truc t i o n d ’une égl i se à Cornesse (Liège) , sous

réserve d e suppr i mer u ne des to urel l es flanqu ant la to u r ,
don t l ’u t i l i té n ’es t pas démon trée ; arch i tec te , M . Mon
seu r ;

2 ° A l ‘agran d i ssemen t de l egl i se de Machel en (Braban t) ,
a la cond i t i o n de s uppr i mer les fausses fenê tres de l a nef

cen trale et de compl é ter les p i gn on s des bas —cô tés en l eu r
don nan t u n amor t i s semen t don t les con s truc t i on s d e l ’époque
fourn i ron t des exemp les ; arch i tec te , M . Demaegh t ;

3
° A l ’agrand i ssemen t et à l a res taurat ion de l’égl i se de

Meu lebeke (Flandre occ i den tal e) ; arch i tec te , M . Soete ;

d
'

O lm en . 4 ° A l a con s truc t i o n d ’ u n j ubé dan s l ’égl i se d’

Olmen

(A nvers) ; arch i tec te , M . Taeymans .

Ont auss i é té approuvés
,
les dess i n s des obj e ts mob i l i ers

des t i n és aux égl i ses de
N iel lez A sch (L i mbourg) chai re à prêcher
Sai n t—G i l les , à L i ège quatre au te l s
Overme i re (F land re or ien tale) deux con fess i o n naux ;
Neerhaeren (L imbourg) bu ff e t d’

org u es ;

Sai n t—Pierre- su r— la—D i gue (F land re occ iden tal e) taber
nac le ;

Termes (Luxembourg) mai tre—au te l ;
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'

ec nraedt

e d
'

A ssch e .

été engagé à m i eux assu rer la l i a i son de la charpen te d e la
fl èche à la m aconnerie de l a tou r ; arch i tec te , M . Christiaens ;

7 ° Le proje t de d i vers t ravaux de réparat i on à exécu ter
à l egl i se de Welken raed t (Li ège) ; arch i tec te ,

M . Meun ier .
Des d élégués on t procéd é à l ’ i n spec t i on des travaux

de res taurat i o n exécu tés à l ’ égl i se de Sa i n t-Jacques , à L i ège .

I l s o n t con s tat é qu e l
’en trepr i se es t term i n ée e t que l es

ouvrages on t é té effec t ués dan s de bonnes cond i t i on s
,
con for

m ément au proje t approuvé .

Les d él égués qu i on t exam i n é à A ssche (Braban t) l e
p roje t re lat i f à la res taurat i on i n tér ieure d u chœur de l’égl i se
paro i ss iale on t con s taté qu e les dess i n s prod u i t s pour la répa
rati o n de l ’an c ienne c i édence d u tabernac le e t du pe t i t m on u
men t funérai re décou ver ts récemmen t , ne son t p as con formes
au x traces ex i s t an tes ; ou y remarque des d i ff éren ces t rès
sen s i b les dan s les propor tion s et dan s l e tracé des dé tai l s . I l
con viendra conséquemmen t d ’en produ i re de nouvel les é tudes
en tenan t r i goureusemen t comp te des res tes d écouver ts .

En ce qu i con cern e la t r i b une des anc ien s se i gneurs
d

’

A ssche
,
les dél égués son t d ’

av i s q u e cet éd i cu l e peu t è tre
ré tab l i dan s so n é tat p r i m i t i f ; i l s u ffi ra à cet eff et de su p
pr i mer la por te de commun i ca t i on , d ’

ai l leurs i n u t i le , en tre
le chœur e t la chape l le de la Sa i n te—Cro i x e t de recu ler le
lambri s de ce t te chape l le vers le fon d : on ob t iend ra a i n s i
l ‘espace n écessa i re pour ré tab l i r l ’accès a la t r i b une .

I l a é té cons taté auss i q ue l
’

anc ien ne por te de la sacr i s t i e
peu t è t re ré tab l ie en su ppr i man t l ’escal ier condu isant à l’ê tage
de ce t te an nexe et en u t i l i san t l ’escal ier c i rc u lai re mon tan t
a la tou r ; quan t a l ’escal ier de la cave , r ien n ’

empêche de l e
déplacer .

-tage de la sacri s t ie con s t i tuan t un magas i n ,



i l se ra i t d i ffic i le d ’y transpor ter des obje ts vol um i neux par
l ‘escal ier de la tou r , mai s o n obv iera a cet i n convén i en t en
é tab l i s san t u ne trappe dan s l e p lan cher , par laque l le les
objets sera i en t h i ssés au moyen d ’un pe t i t t reu i l . L ’

anc ien ne
por te de la sacr i s t i e est for t é tro i te p ou r le serv i ce rel ig ieux ,
ma i s comme son encad remen t do i t è tre ren ouve l é , i l n ’y a
pas d

’

inconvénient à p rofi te r d e ce t rava i l pou r augmen ter
u n peu les propor t i on s de l a por te .

Quan t au x panneaux des voû tes d u chœu r
,
con s tru i ts en

br i ques
,
i l s so n t en bon é ta t ; i l su ffi ra de res tau rer les

que lq ues par t i es dé labrées e t d ’y Opérer u n bon rejo intoyage
l 'appare i l de ces pan neaux perme t parfa i temen t de les lai sser
apparen ts .
En conséq uen ce, l e s dé l ég u és son t d ‘

av i s q u ’ i l y a l i e u d e
ren voyer à l 'arch i tec te les d i vers p roj e ts présen tés , en l’ invi
tan t à soume t tre des p ropos i t i o n s com p lè tes , con formémen t
au x i n d i cat i on s qu i p récédent . I l co nv iend ra auss i d e l ’en
gager à fa i re u ne n ouve l le é t ude des meneaux de la fausse
fenê tre d u chœu r, don t le t racé i nd i qué au p lan soum i s n ’es t
pas très heureux . Les réseau x devra ien t d ’

ai l l eu rs ê tre des
s inés à u ne échel le s u ffi san te pour en appréc i er les dé ta i l s .

La Comm i ss i o n s’es t ral l i ée de tou s po i n ts aux av i s ém i s
par s es d él égués .

con form i té de l ’ar t i c le

Le Secréta i re ,

A . M ASSAUX .

règlemen t .
Le P rés ident ,

VVELLENS .



LES OBJ ETS D
’

ART

L
’

A B B A Y E D E S A I N T A D R I E N

A GRA M M ONT

L ’

abbaye de ce nom , ér igée à Grammon t en 1085 , é ta i t
u n e des i n s t i t u t i o n s re l i g i euses l es p l us florissantes d u com té
de F landre .

Les obje t s d ’

ar t n ’y fa i saien t pas défau t j u squ'au momen t
Où S i mon de Warlu sel en fu t n ommé abbé , en 1560. Dépen

s i e r au su p rème degré , peu so igneux des i n térê ts d e son
monas tère , i l chargea l es i mmeub les d e la communau té d e
de t tes é n ormes , don t so n prédécesseur i mméd iat ava i t d éj à
don n é l ‘exemple . On comprend fac i lemen t ce t te p ropen s i o n .

A i man t le grand mon de et l es hon neu rs , i l avai t o b ten u la
charge de grand aumôn ier d’

A lexandre Farnèse et fréqu en

ta i t la Cour . A cet effe t , i l l u i fal la i t l ’argen t , qu e l es p i l
lard s ava ien t épargné pendan t le sac de ce t te v i l l e ; e t
lorsque l e moyen de s

’

en procu rer v i n t à l u i manquer
,
i l

en tama les obje ts d ’

ar t . Un mo i ne q u i réd igea , en 1695 , la



ch ron iq ue de l 'abbaye , fo urn i t su r ces obj e ts les rense i gne
men ts l es p l us préc i s .
Nous en d on non s i c i l es dé tai l s p u i sés dan s ce t te ch ro

n ique res tée i n éd i te j u squ ’à ce j ou r .

Warlu sel vend i t u n e remon trance d ’

argen t , u ne bo i te
de m ême métal ren ferman t u n e re l i q ue de Sa i n t-Bla i se , u n
gran d ca l i ce d ’

argen t doré su r l eq ue l é tai en t gravées d i ffe
ren tes scènes re l i g i euses .

A sa sœur , l’abbesse d’

Estrain, en A r to i s , i l fi t don d ’u n
au tre cal i ce ; à son frère Lamber t , i l rem i t un tro i s i ème ca l i ce
en verme i l , don t le prévô t de l ’abbaye se serva i t . I l ven d i t
en su i te : u ne tè te d ’

argen t d i te de Sa i n t - Jean
,
ren ferman t des

po i l s de l a barbe e t des cheveux de ce sa i n t ; u ne c ro i x d ’or
o rnée de per les , d e d iaman t s , de ru b i s et d ’

au tres p ierres
préc i e uses ; u ne cro i x d ’

argen t por tée par le chan tre pendan t
l es proces s i on s ; u ne au tre cro ix en verme i l ; t ro i s anneaux
d

’

abbés orn és de saph i rs e t d e turquo i ses u n en cen so i r en
argen t , y compr i s l a cu i l l ère ,

u n p lat d argen t , des am

pou les ; une crosse d ’

argen t don t i l fi t d on à sa sœu r . Pu i s
i l al i éna u ne remon tran ce (s ic) d

’

argen t ren ferman t un e
ép i n e provenan t de la cou ron ne d u Sau veur ; u n e remon
trance (sic) ren ferman t tache du lai t de la Vi erge ; u ne

au tre remon trance
, appel ée de Sai n t-N i co las ; des obje ts

d i vers en argen t offer ts par les fidè les à sai n t Ad r ien ; deux
chasubles à ornemen ts en or et u ne en ve l ou rs . Cel les- c i on t
é té don nées auss i à sa sœur .

A près avo i r al i éné les obje t s en métaux préc ieux , i l s’en
pr i t à ceux en cu ivre et au x d i nander ies . I l vend i t un gran d
Chandel ier

,
deux co lon nes p lacées devan t le ma i tre— au te l et

qu i passèren t l ’ égl i se de Sai n t- Germai n , à Mon s . Le sup



por t d u pél i can servan t de pu p i tre fu t égalemen t al i éné ;
q uan t au pé l i can l u i —mème ,

i l avai t é t é vo l é pen dan t l es
t rou b les d u xvr

° s i èc le , en même temps que la chasse de
Sai n t-A d ri en . Un can dé labre de cu i vre e t c i n q chan del iers
d e même métal servan t à la l ec ture de l'ép i tre ; u n grand
chan de l i er des t i n é au c ierge pascal ; u n au tre candélabre
p lacé dan s la c hapel l e de Sai n t—Ad r ien ; p l us ieu rs grand s
chan del i ers

,
en fi n des tap i sser ies orn ées de fi le ts d ’argen t e t

rep résen tan t l’A pocaly pse fu ren t auss i vend us . Ce l l es—c i
é taien t exposées an n u e l lemen t dan s l e chœur de l ’ég l i se à
par t i r de la fê te d e Pâques j usqu ’ à cel le de Sa i n t-Bavon .

El l es passèren t à l ’égl i se d e Not re—Dame , à Valenmennes .

A près avo i r ven d u tous ces obje ts , l ’abbé s’

en pr i t au x
coupes e t cu i l l ères d ’

argen t .
Pu i s i l se ret i ra dans l ’abbaye d’

Eename en empor tan t les
meub les et l e s l i vres l es p l us préc i eux d u monas tère de
Sai n t- Ad r ien .

L ’au teu r de la chron ique à laquel le nous emprun ton s ces
dé tai l s , ne fou rn i t aucun ren se i gn emen t n i su r la val eu r
i n t r i n sèqu e , n i ar t i s t i que de ces obje t s . I l se con ten te d e
dén oncer ces d éprédat i o n s .

Pl u s tard i l s ignale un au tre fa i t . Le ma i t re-au tel d e
l egl i se abbat iale é tai t o rn é d ’un tableau représen tan t l es
Tro i s Mages ( I ) . Lorsque les arch i d ucs A l ber t et I sabel le
passèren t par Grammon t , i l s vis i tèœnt ce t te égl i se et s’

en

tho u s iasrnèrent pou r ce t te pe i n tu re . I l s l’achetèrent au pr i x

( 1) SelonM . DE PORTEEONT, Recherches h i stor iqu es su r la m i le de G rammont ,
t" , p . 193, ce tab leau étai t de Jean de M aubeuge .



de fl or i n s et la fi ren t p lacer dan s l a chapel l e de leu r
Cour à Bruxel les .

C ’é tai t p robab lemen t le dern i er trésor ar t i s t i que an c ien
de l 'égl i se de Sa i n t—Ad ri en .

La ch ron iq ue anonyme don t nous ex trayons ces dé tai l s ,
est conservée dan s l e s arch i ves de l’É tat, à Gan d .

CH . P IOT .



C IM ET IERE GERM A N I Q UE

DE NEERPELT (1)

Le chem i n de fer de Hasse l t à E i n dhoven traverse l a
Campi ne limbou rgeo ise ; a q ue lq ues cen ta i n es d e mè tres
a la d ro i te de la vo ie , en tre Neerpel t e t A che] , o n fou i l l é
en 187 1

,
u ne sér ie de ter tres peu é l evés , dan s u n e propr iete

d u s ieur Walbers , de Neerpel t .
Ces ter tres son t p lacés l e l ong d ’ une su i te d etangs au

jou rd
’

h u i asséchés , fai t q u ’on a remarqué dans u ne au tre
l ocal i té limbo u rgeo ise d u vo i s i nage , a Cau l i l le .

Chaque t er tre semblai t u n e sépu l ture d e fam i l l e dan s
laquel l e on en terra i t les cend res des membres de ce l l e-c i
en a cru recon nai t re au m i l ieu d u ter tre u n e sépu l tu re
pr i n c i pale ,

san s d o u te ce l le du chef de l a fami l le ; l es dépô ts
mor tuai res s ubséquen t s formaien t u n e sor te de cerc le au tou r
d e ce po i n t con s i déré comme cen tre .

Cer tai nes p lan tes d e b ruyère se complai sen t à l a par t i e
so périeu re de la terre remuée q u i rempl i t ces fosses de
parfo i s p l us d ’u n mè tre de profo ndeu r , e t malgré u ne grosse
p ierre placée so uven t au - dessu s d u dépô t funérai re pour le
pro téger

,
les rac i nes très al l ongées d e ces bruyères pé

nè trent j usqu a l’ u rne où , d ’

après les paysan s cam p ino is ,

( I ) Vo i r les tro is p lanches en regard .
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el les von t se n ou rr i r de l a cen dre d es mor ts toujours est- i l
q u ’ou ce t te espèce de p lan tes p résen tai t des tou ffes p l u s
fourn ies

,
l es fou i l leu rs ava ien t p l u s de chance q u ’

a i l l eu rs d e
trouver en dessous des u rnes fun éra i res .

Ces u rn es son t représen tées su r les tro i s p lanch es en
regard d u t i t re ; souven t u ne gran de u rn e en con ten a i t u n e
pe t i te , parfo i s doub le , comme i l en es t représen té u ne au

m i l i eu de l a l ign e d ’en hau t d e l a p l . 111.
Tous ces vases on t é té façon nés au t ou r e t cu i ts au feu

i ls son t fac i lemen t ém iettables et peu on t pu ê tre conservés
en tiers ; ce l a est dû n on à u ne pré ten due con fec t i o n par des
sication au so le i l , mai s à u n séj ou r depu i s des s i èc l es dan s
la terre , don t l ’hum i d i té a fac i l emen t al t éré la ma t i è re
poreuse des vases

,
n on pro tégée par u n e couver te su ffisam

men t im perméab l e .

Les o rnemen ts géomé tr i ques de q ue lques- u ns ne son t pas
dépourvu s de cache t ar t i s t i que .

Peu de men us obje ts on t é té déco u ver ts avec les urnes
ce son t , entre u n coqu i l lage den te l é aux bords , que lques
obje ts en bron ze , comme ép i ngl es de tê te , an neaux , c l ou s ,
lamel l e percée de c i nq t rous (pl . I I I) , p l us u ne p i n ce t te ,
égalemen t en bronze , recouver te d ’une be l le patice , ayan t
conservé tou te son é las t i c i té ; cel l e-c i a é té trouvée après la
con fec t i o n des dess i n s , où elle n

’

a pu trouver p lace .

Les p rod u i ts des fou i l les sau f la p i n ce t te , ont é té
t ran sm i s au Musée royal d an t i qu i t és de Bruxel les ; ces

feu i lles , d i r i gées par l
’

au teu r d u présen t art ic le, é ta i en t
subsidiées par le Go u vernemen t .
Les sépu l tures exp lorées n ’on t r ien de m i l i ta i re ; l ’ord re
success i f des en terremen ts

,
la présen ce d’

ornem ents fém i
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nins
,
d

’

ossements de n on -adul tes , l ’absen ce d ’

armes
,
semblen t

démon trer qu e chaque ter tre é tai t la sépu l t ure d
’une fam i l le

é tab l i e dan s les en v i ron s . Le grand n ombre de renflements
semblables que présen te la bruyère en ce t en d ro i t fa i t su p
poser q u ’ i l ex i s tai t là ou au x env i ron s u n cer tai n n ombre de
fam i l les réun ies

,
u ne tr i bu de gen s qu i

,
dan s l’ari deCam p ine ,

ne deva i en t avo i r d ’au tres moyen s de subs i s tance qu e la
chasse et la pèche .

Que l le époque et que l le nat i onal i té ass igner a ces sépu l
t u res ?
I l s ’ag i t d ’ u n c im eti è re à i n c i nérat i on i l fau t donc re

mon ter eu delà du Ive s i èc l e de l ’ère ch ré tien ne , époque où
l ’usage de brû ler les mor ts commenca à tomber en désu é
t ude .

Les Roma i n s on t occupé la Camp i ne , comme on en peu t
juger par de nombreuses découver tes de sépu l tu res , de
monnaies , etc .

, par tou te la con t rée e t même non l o i n du
champ de la découver te .

Mai s toujours les sépu l t ures romai nes se lai s sen t recon
nai tre à leurs mon n a ies , l eurs po ter ies , leu rs verrer i es , l eu rs
men us obj e ts de to i l e t te , semblab les par tou t .
Ic i r ien de ce t te nat u re , e t comme i l es t d i ffi c i le d’

ad

me t t re q u e la c i v i l i sat i o n romai ne n
’

aura i t pas dé te i n t de
q uel que man i ère su r l es usages des i nd i v i du s , même en co re
barbares , rés i dan t dan s le pavs à u ne époque pos tér i eu re à la
conq uê te

,
c ‘es t ades hab i tan ts d ’

avan t la conquê te q u ’ i l fau t
rappor ter les ‘sépu l t ures de Neerpe l t .
Cela n ous ramène aux Germa i n s q u i , d ’

après César
,

occupa ien t no tre pays de son temps .

Tac i te n ous apprend q ue les Germai n s brû laien t les



https://www.forgottenbooks.com/join


- 28

c im e trere de la Campi ne
,
dess i ne u n cel t en bronze

,

i ns trumen t p l us an c ien enco re q u e l e s épées en bronz e don t
i l v ien t d ’ê tre parl é .

O r
,
q uand on se l i vre à u ne vér i ficat i o n de p l us près ,

vo ilà q u ’ i l s ’agi t n on pas d
’un obje t p lacé dan s l es u rn es

o u auprès d ’e l l es
,
ma i s d ’ un obj e t appor té aux fou i l l eurs

comme d écouver t au x env i ron s .

Pare i l le coïn c i den ce se présen te souven t les hab i tan ts
de l a con trée Où l ’o n opère des fou i l les ce qu i est un
événemen t à la campagne rassemb lent vo l on t i e rs ce q u ’ i l s
on t d ’objet s a nc i en s pour les mon trer au x fo u i l l eu rs , e t i l es t
bon pour ceux-c i d e b ien fa i re abstrac t i o n des asser t i on s e t
d es a t tr ibu t i on s de leurs v i s i teurs . Bref

,
i l n ’es t p as perm i s

de conc l ure sc ien t i fiquemen t a u n e relat i on cer tai ne en tre
l e celt d e M . C uypers et l e s sépu l tu res exp lorées par
l u i o n ne peu t rappor ter ce l les — c i à ce q u ’o n appe l l e l ’âge
d u bron ze

,
s i n on par hypo thèse .

Ce ne son t pas n on p l us les q uel q ues rares o bje ts d e
b ron ze découver ts à Neerpel t qu i au tor i sera i en t pare i l l e
conc l u s i o n ( I ) ; les sépu l tu res y son t trop pauvres e n mob i
l ier fu nérai re pour q u ’on pu i sse s ’a t t acher à quelq ues men us
obje ts

,
don t aucun ne por te d ’ai l leurs un e forme carac té

r istiqu e . D
’

ai l l eu rs ne sa i t-on pas par César q ue chez les
Bel ges , ses con tempora i n s , l e fer n ’é tai t pas abondan t :

ne ferrum qu i dem su perest l ’absen ce de ce mé ta l à
Neerpel t peu t ten i r u n iq uem en t à ce t te pén ur i e .

( I ) M . le D ' C . BA M PS , Le L imbou rg p r im i tif ou ap erçu su r les décou vertes
d

’

u nt tq tt tté8 antér i eu res a la dom ination roma ine fa i tes dans le L imbou rg belge ,
Hasselt, 1889, p . 59

, indique cette SOltl l lUll ; mais i l n
’

avai t pu vo i r les objets
eux— mêmes .



S
’

i l est perm i s dan s l e ta t de la ques t i on de proposer u ne
expl i ca t i on , vo i c i ce l le qu i semble résu l ter d e la présence ,

à Neerpel t
,
des débr i s des deux c i v i l i sat i on s , l ’une de

Hal l s ta t t
,
l ’au tre pos tér ieure le c ime t i ère i c i d écr i t aurai t

s a date en serrée en tre l ‘époque où les Gau l o i s fu ren t expu l sé s
de n o tre pays par les Germa i n s et ce l l e où l es Romai n s en
vah irent la con trée al o rs occupée par ces dern iers .

L
’

ex pu ls ion des Gau l o i s p ar l es Germains avai t en l ieu
dan s des temps déj à anc ien s

,
antiq u i tu s d i t César

pare i l l e express i o n compor te au mo i n s deux ou t ro i s s i èc les .

Or
,
par l a décou ver te des obj e ts archéo - i tal i ques d’

Eygen

b i l sen
,
nous con n a i sson s l ’époque où ce t te expu l si on n ’ava i t

pas en core en l i eu . En effet , ces obj e ts son t des obje ts d e
l uxe u n ban deau d ’or , u ne bu i re orn ée de rel i efs , e tc . ; i l s
n ’on t p u parven i r en Belg i que , comme en tan t d ’

au tres
end ro i t s au nord des A l pes , s i n on par le commerce .
Le commerce cessa préc i sémen t d ’

avo i r accès dan s no t re
pays à l ’arrivée des Germains , n o tammen t de ces Nerviens
don t César d i t de la man i ère la pl us expresse q u ’ i l s exc l ua i en t
de chez eux l es co l por teurs é trangers, ne vou lan t pas recevo i r
d u dehors l es obje ts de l uxe propres à effém i ner les mœu rs .
De p l u s

,
n ous savon s aujourd ’hu i de la man i ère la p l us

i n d ub i tab l e l a bouche a é té fermée au x p l u s récal c i tran ts
que l es obje ts d

’

Eygenb i lsen son t d u v
° s i èc le env i ron

avan t l ’ère ch ré t i e nne ; on peu t a i n s i p lacer , avec tou te cer
ti tu de, l ’ i mm igra t i o n des Germa i n s en Be lg i q ue au 1v

° s i èc le
au p l us tô t

( t) M ORE , La Belg ique anc ienne, p . 89
,
fai t co i nc ider cette invas ion avec

le contre- co up qu
’

elle fit su b i r au x populat i ons i taliennes refou lées par un flot de
nations gau lo ises , p récisément en l

’

an 390 avant J .
-C .



_ 30 _

Le c imetrere de Neerpel t es t don c u n c i me t i ere germa
n ique étab l i en tre le i v

° s i èc le et le avan t l ’ère ch ré

Hen ne .

Les poter ies de l ‘emplacemen t vo i s i n où ex i s tai t peu t- ê tre
auss i u n c ime t i ère

,
appar t iend ra ien t à l ’époque gau l o i se

c‘es t- à— d i re au x popu lat i on s qu i o n t précéd é chez nou s l es
Germai n s .

M . A n to i n e Bamps con s i dère égal emen t l es sépu l tu res d u
gen re de cel les de Neerpel t comme é tan t german i ques ( I) ;
mai s i l arr i ve à ce t te con c l u s i o n t rès exac te par des dé tou rs
i n u t i les les u rnes ne son t pas romai nes , d i t- i l , parce que
les u rn es roma i n e s ava ien t touj ou rs l eu r or i fi ce to urné
vers le cen tre de la terre parce qu e , dan s l es u rnes
roma i nes o u à cô té , o n tro uve hab i tuel lemen t des inscri p
t i o n s ; en fin , parce qu e ces u rnes son t touj ou rs l ogées dan s
d es cav i tés garn ies de p ierres e t fermées so i t par u n e dal l e
so i t par u ne t u i l e .

Ce t te dern i è re pa r t i cu lar i té se ren con tre b ien parfo i s
,
ma i s

t rès raremen t , et q uan t au x au tres , el les fon t abso l umen t
d éfau t pou r tou tes les sépu l tu res roma i n es découver tes dan s
n o tre pays .
Les bruyères de l a Camp i ne ava i e n t déj à fourn i leur

con tr i bu t i on d’

antiqu i tés german i q ues : ou tre Neerpel t même ,
l es terr i to i res de Cau l i l le (L i mbou rg) , de San thoven (A nvers)
ava ien t révé l é des u rnes , t ran sm i ses au Musée royal d ’

an t i
q u i tes (a) ; on a t ro uvé des c i me t i ères anal ogues à Scha ffen ,
près de D ies t , etc .

,
e t Hey len

,
la fi n d u xv…° s i èc le

( 4 ) Ba l/ . des Comm . roy . d
’

art et d ’

archéo l . , X I I I , p . 26 1.

(a) Ca la ] . de 186 1, 2
°
sect ion ,

V
,
2
,
5
,
6
,
7 .



ava i t fa i t , de pare i l les an t i qu i tés , l ’obje t de ses é tudes ( I ) .

Les obje t s an tér i eurs à l’arr i vée des Germa i n s son t p l us
rares .

I l y a d ’

abord
, à la vér i té , un cer tai n n ombre de cells

q u i appar t ien nen t a un e époque antér1eu re à ce l le à laquel le
on a don né l e nom

,
déj à c i té

,
de c i v i l i sa t i on de Hal l s ta t t .

M ai s ces ce l ts son t lai ssés de cô té i c i , Où l ’on se bornera
à rappeler l a relat i on qu e cet te sor te d

’ i n s t rumen ts d o i t avo i r
avec la c iv i l i sati on archéo- i t a l i q ue

,
temo i n les quat re m i l le

obje ts de ce gen re t rouvés en semb le dan s la cache t te de
Bol ogne
Les obje t s qu ’on peu t rappor ter à l a derni è re pér i ode de

l ’occupat i o n de l a Bel g i que par l es Gau l o i s , son t for t c la i r
semés en Belg i que

,
où n

’

abondent n u l lemen t les épées , les
po ignard s en bronze s i carac téri s t i ques , comme on en a
trouvé en d ’au tres pays .
Outre l ’épée de bron ze de Ged i n ne , on con nai t encore un

fragmen t récemmen t trouvé près de Wavre et acqu i s par le
Musée royal d’

antiqu i tés .

Ce musée possède auss i u n mors de b ron ze , découver t
à Cou r t-Sa i n t—Etien ne , où l ’on a égalemen t exhumé u ne

épée en b ronze e t u n po ignard d u même mé tal , ce q u i a
perm i s au Dr C loque t de dé term i ner l e carac tère gau l o i s
des sépu l tures fou i l l ées en ce t te l ocal i t é (a) .

( i ) Vo i r les rense i gnements recu ei llis par M . Const . BAMPS , dans le Bu lletin
de la secti on sc ientifique et li ttéra i re des M étap h i les de Hasselt , XX I I I
pp . 145 et su iv.

(a) ZANNONI , La fonder i e d i Bologna , p . 49. Près de 700 k i logrammes de
celts
(a) Annales de la Soc i été a rch éolog i qu e de l

’

ar rond issement de N ivelles , I I ,
p . 52 ; I I I , p . 59.



Les travaux de d ragage pou r ex tra i re de la Meuse l e
grav ier n écessa i re à la con s truc t i on des for ts q u i en tou ren t
Namu r , on t amen é au j ou r d i fféren ts obj e ts , d on t un e lame
de po ignard en b ron ze (fo rme d u n ° 7782 d u musée de
Sa i n t-Germai n) , pl u s deu x fusaroles , comme cel l es des lacs
d e Su i sse , con temporai n es d u po ignard .

Un cou teau en bro nze fon d u d ’u n seu l jet, so i e e t l ame ,
carac tér i s t i q ue par sa forme courbe

,
ava i t é té t rou vé i so l é

men t à Moh i v i l l e (Namur) ; de même à Bern i ssar t (Hai n au t),
u n de ces i n s trumen ts e n b ron ze auxquel s on a don né l e
n om de raso i rs ( I ) . Les deux formes on t é té t rouvées
dans u ne gro t te à S i n s i n (Namur), avec des po ter i es n on
faconnées au tou r , l’ une des p l us remarquab l es t ro uva i l les
d e l ’époque gau lo i se

,
qu i , d ’ap rès ce qu i v i en t d ’ê tre d i t ,

do i ven t ê tre an téri eu res au I V
° s i ècl e avan t J .

-C .

En fi n , i l y a l i e u de rappe ler la t rouva i l l e d es b racel e ts
en o r de Fras nes-lez —Bu i ssena l

,
accom pagnés de mon na i e s

gau l o i ses , e t les obj e ts d’

Eygenb i lsen ,
c i tés c i — dessu s .

Vo i là à quo i se rédu i t le con t i ngen t appor té à l ’é tude d e
nos an t i qu i tés p ar l es Gau lo i s ex pu l sés de no tre so l, au

i v
° s i èc le avan t J .

-C . , par l e s Germai n s qu i , d
’après César ,

ava ien t anc ien nemen t traversé le Rh i n .

o f décembre 1892 .

H . SCHUERM ANS .

Cette dénom ination devrai t ê tre j ustifiée de plus près par u n essai p ratique.

(a) Ann . Soc . archéol . de Namu r , XV I , p . 227 .



R A P P O R T

SUR LE

C O NGRES I NTE RNA T I ONA L

D
’

ANTHROPÛLOGIEETD
’

ARCHÊOLOGIEPRÊHISTORIQŒS

DE M OSCOU

C ’

es t au cœu r de la Russ ie
,
à Moscou

, qu
’

a eu l ieu ce t te
an née d u 15 au 20 aoû t

, la 11
e sess i on du Congrès

i n tern a t i on a l d ’an th ropo log i e e t d ’archéolog i e p réh isto

riqu es .

L
’

honneu r qu e m
’

a fa i t M . le Mi n i s t re de l’ Intérieu r e t de
l
’

Instru c tion pub l i q ue en me confi an t l a m i ss i on de repré
sen ter l e Gouvernemen t d u Ro i à ce t te réun i on sc ien t ifique,
me crée l e devo i r d ’en don ner i mméd iatemen t i c i u n comp te
ren du succ i n c t .
Son A l tesse Impér ial e Mon se igneur le Grand Du c Serge

A lexandrowi tch ava i t d a igné accep ter la prés i dence d ’hon
n eur d u Congrès .
La prés i den ce effect i ve avai t é té o ffer te , par acc lamat i on ,

à Son Exce l lence le Pri nce Wal demar Go li tz ine .

1892.
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M . l e p rofesseu r D . Anou tch ine rem p l i s sa i t l es fon c ti on s
de secré tai re général

, ai dé , d an s ce t te l ourde tâch e , par
MM . Tikhom irow et Trou towsky ,

secré tai res .

L
’

A llemagne , l
’

A u tr iche-Hongrie , l e Dan emark , l a Fran ce ,
l
’

I talie, la Su i sse e t la Turq u i e avai en t envoyé des dé l égués ,
e t des savan ts de tou tes l es par t ies d u vas te emp i re russe ,
même de la S i bér ie

, ava i en t répon d u en gran d n ombre à

l ’appel d u Com i té organ i sateu r .

Vo i c i , en su i van t l ’ord re chron ol og iqu e , u n résumé des
ques t i on s posées e t d i scu tées au cou rs des séances

Dan s son aperçu sur l es dépô ts post— ter t i a i res en
con nex i on avec les t rouvai l les des res tes d e l ’ i n du s tr i e pré
h i s tor ique ,

au n ord e t à l ’es t d e l a Russ i e d’

Eu rope ,

M . Tschernyschev a en pou r bu t d ’exposer sommai remen t
les résu l ta t s ob ten u s p ar les géol ogues e t de préparer a i n s i
l e terrai n au x é tudes archéo l og i ques , se born an t à s i gnal e r
seu lemen t les trouva i l l es d e ce t te nat u re fai tes j u squ’ i c i .

M . S . N i k i t i n a soum i s au Congrès u n importan t
t ravai l s u r la con s t i t u t i o n des dépô t s qua tern a i res en R uss i e
et l eu rs re lat i o n s au x t ro uvai l les résu l tan t d e l ’ac t i v i té de
l ’homme préh i s to r ique . L ’

au teur a présen té à l a fin de son
remarquab le m émo i re l e résumé su i van t

La subd i v i s i o n de l ’âge de la p i erre en pér i odes p a léo
li t/riqu e e t néoli th iqu e do i t ê tre ma i n ten u e pou r la Russ ie
d

’

Eu rop e . E l le coïn c i de , en effe t chez nou s
,
avec l es

subd i v i s i on s géol og i ques en p lei
‘

stocene etm oderne, basées ,
a leu r tou r

,
su r l es don n ées pal éon to l og iques .

L ’ é tude des dépô ts gl ac iai res d e l a F i n l an de e t de l a

5
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de l a l i m i te de la glac iati on
,
posséd an t un e i n dus tr ie

assez avan cée e t se servan t en tre au tres d u feu , ma i s
p rodu i san t un i q uemen t des ou t i l s en s i lex tai l l és à éc l a ts .
A mesu re qu e le glac ier se re t i ra i t , l

’hom me avançai t vers
le n ord e t le n ord -oues t ; i l parv i n t j usq u ’en F i n lan de et

dan s la rég i on bal t i q ue après la fi n de la glac iat i o n et

après la d i spari t i o n d u mammou th ; mai s l ’homme posse
dai t déj à l ’ i n d us t r ie pl us avancée de l’époque néo l i th i q ue
e t , ou tre l es ou t i l s e n s i l ex tai l l é , i l savai t fab ri quer des
ou t i l s en p ierr e po l ie

, de la po ter ie ,
La Russ i e d’

Eu ro pe ne présen te aucune trace d e
l
’homme de l a prem i ère moi t i é d u p l é i s tocèn e , ou de
l ’homme p l us anc ien en core .

M . Vlad i m i r Po livano ff n ous a fai t con nai t re l 'ex i s tence
d ’un dépô t con s i dérab l e d’

ossements d ’

an imaux appar ten an t
à la faun e qua tern a i re .

Ce vas te ossua i re es t s i tu é dans le gouvern emen t de
Samara, près d u v i l lage de Kh riastchevka . I l occu pe u ne

p lage sab lo n neuse d u l i t d u Vo lga
,
i nondée seu l emen t au

p r i n temps . On rencon tre , s ur l a r i ve gauche , dan s u n espace
d ’une cen tai ne de mètres carrés , de nombreux ossemen ts se
rappor tan t au x espèces s u i van tes Rh i n oceros tich orh inu s ,
E lephas p rim igeniu s , Bos p rim igeniu s ,

Cervus elaphu s ,

Equus cabal l u s
,
e tc .

,
a i n s i q ue des débr i s d’

E lasmo théri um .

Tou tes ces p i è ces se tro uven t presque à la s urface . Ce t te
découver te est d ue au x affou i l l emen t s des eaux .

M . Po livano ff a aj ou té qu ’u n dépô t semb lab le a é té s ignal é
par M . Go lovkin ,

professeur à l ’ un i vers i té d e Kazan , à
4 0 k i l omè tres de ce t te v i l l e , e t q ue ce dépô t ren fermai t , en
ou tre , les res tes d u Camel u s .
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C ’

es t la prem i ere fo i s qu e l
’on rencon t re dans ce pays les

ossemen ts d u chameau assoc i és à ceux d u rh i nocéros et de
l ’é léphan t .

L ’événemen t d u Congrès a é té la commun i cat i on de
M . Savenkow ,

qu i
,
l e p rem ier , v ien t de s ignal er l a présence ,

en S i bér i e , d ’objet s q u i sera ien t pal éo l i th i q ues .

A près nous avo i r don né un apercu géo log i que de la val l ée
de l

’

Iénisseï et fa i t l ’é tude d u rég ime de ce fleuve dan s les
env i ron s de Krasno iarsk ,

M . Savenkow a exh i bé un e série
d

’

u stensi les en p ierre recue i l l i s , assoc i és à des ossemen ts
q uaternai res

,
à l a profondeur de dans u ne couche de

l oess , au p ied de la mon tagne Afontova, to u t près de la
vi l le de Krasu orarsk .

Les obje t s e n p ierre présen ten t p l u s ou mo i n s le type du
Mous t ier et de Sai n t-Acheul , mai s avec prédom i nance de la
forme d i te mo u stiérienne . Fai t s o rd i nai remen t avec des
fragmen ts de b l ocs errat i q ues

,
i l s n e son t tai l l és , la pl u par t

du temps , que d ’u n seu l cô té . La roche employée es t u ne
sor te de jaspe .

Les ossemen ts trouvés avec ces ou ti l s d e p ierre son t des
déche ts de c u i s i ne ; en l e s rencon tre raremen t en tie rs . I l s se
rappor ten t aux espèces su i van tes E lephas prim igen i as ,
Cervu s tarau da s , Bos p rim igeniu s , Eq uus cabal l u s , Rh i no
ceros tichorh inu s .

La couche de l i mon à b riques ou l oess q u i ren ferme ,

assoc i és , l es ou t i l s et les ossemen ts , serai t d ’or ig i ne éo l i en n e .

Bien qu e le gi semen t en q ues t i o n ne semble pas encore
é tabl i d ’un e facon pos i t i ve , les matériaux qu e l

’on possède
s ur la val l ée de l’ I énisse1 é tan t i n su ffi san ts pour tracer
l ’h i s to i re de ce t te con trée a l ’époque quaternai re, la déco u



ver te de M . Savenkow o ffre l e p l us grand i n térê t , et o n ne
sau ra i t assez l ouer et encourager ce savan t et p ersévéran t
chercheur .

M . Peredolsky a rencon tré les res tes de l age de l a
p i erre dan s l a v i l l e m ême de Novgorod e t dan s se s en
v i ron s .

La s ta t i o n des r i ves du l ac l ène , d ’ u n k i l omètre carré
d ’é ten d ue , don t i l n o us a en tre ten u , est par t i cu l i èremen t
i n téressan te . La cou che archéo log i que , parfa i temen t h ori
z ontale, mesu re d ’épai sseur . E l l e repose su r l es dépô ts
glac iai res et es t recouver te d ’u ne couche de terre à br i ques
de 2 mè tres d e h au teur .
Ce savan t y a recue i l l i en v i ro n obje ts présen tan t

l es traces cer tai nes d u trava i l de l ’homme . Ce son t des ou t i l s
en s i l ex , en os e t en corne , des fragmen ts de po ter ie , des
po l i sso i rs en grès , des objets en sch i s te , en jade , e tc .

, u ne
amu le t te crân i en ne , deux p laques en os représen tan t l’une
u ne tê te d ’o i seau ; l’au tre , u n e tête d ’homme . I l y a rencon tre
égal emen t des ossemen ts d ’

an i maux bœuf, ours , sang l i er ,
é lan , cas tor , l oup , lyn x , renard , souven t b r i sés , et des res tes
humai n s .
D an s tou te l etendu e de la couche archéo log i que

,
mai s

vers le m i l i eu en épa i sseu r , son t d i spersés des amas parfo i s
assez con s i d érab l es de coqu i l l es fl u viali les , r i ches en débr i s
de po ter i e , en ou t i l s en os , en lames de s i l ex ,
M . Péredo lsky con s tate q ue les res tes de l

’homme e t d e
son i ndus tr ie des bord s d u lac l ène o ffren t u ne ressem
b lance év i den te avec les res tes tro uvés su r les bord s d u lac
de Ladoga. C’

es t l a même tr i bu p r i m i t i ve qu i é ta i t , d u res te ,
séden tai re et

, à en j uger par quelques i n d i ces , avai t des



relat i on s commerc ial es avec des pays assez l o i n tai n s . D ‘

au tre
par t , l es crânes de ce t te peupl ade présen ten t p l u s ieurs tra i ts
d e ressemb lance avec les crânes provenan t des konrganes
d u gouvernemen t de Novgorod

,
e t

,
en gén éral , de la Russ ie

de l ’oues t e t d u sud .

Son Exce l len ce l e pr i n ce Pau l Pou tjatine a i n s i s té su r
lm térèt qu e présen te l

’é tude des t races de morsu res qu e
l ’on peu t observer parfo i s su r les ossemen ts des pér i odes
pa l éo l i th i que e t n éo l i th i que .

Les i n c i s i on s fa i tes par les den ts d es squ almdes sur l es osse
m en ts deBalœnotu s provoquèren t beaucou p de d i scuss i o n s ;
on les pr i t d ’

abord pou r des i n c i s i o n s pra t i q uées par l’homme
au moyen du s i l ex .

La domes t i c i té d u ch i en se p rouve par l e s os rongés d
’une

cer tai n e man i ère qu e l
’on rencon tre Su r l ’emp l acemen t des

s tat i on s anc i ennes .
L ’examen des ossemen ts de Bo logoïé semble é tab l i r qu e

les hab i tan ts de cet te s tat i o n é taien t anth ropophages .
L

’

orateu r a découver t
,
en effe t

,
dan s le g i semen t qu ’ i l

exp lore depu i s p l us i eurs ann ées à Bo logoïé, u ne omop late
huma i n e couver te de morsu res . I l a recu e i l l i égal emen t ,
dan s ce même gi semen t

, le max i l la i re supér i eu r d’ un crâne
humai n d ’u n p rogm tisme assez accusé , et don t les den ts
correspon den t presque en tièremen t avec les i n c i s i on s pro
d u i tes par l es morsures su r l’omep late .

De p l us , tous les crânes trouvés à Bo log0 1é é tai e n t rédu i t s
en pe t i ts morceaux ; ces crânes , après leur res tau rat i on , ne
présen ten t pas les carac tères des crânes scythes , ma i s
ressemblen t p l u tô t au x crânes tro uvés à Furfooz .

Les os humai n s , bri sés pour la p l upar t , on t é té d i spersés ,
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et on re trouve parfo i s , a de grandes d i s tances , des p i eces
appar ten an t à un même squelet te .

Quel q ues os de ces sque le t tes n ’on t p u êt re re trouvés
j usqu ’à présen t . Su r cer tai n s os

,
on recon naî t la présen ce d u

trava i l d e l ’homme sous forme d’

entai lles fa i tes p robab lemen t
avec u n cou teau en p ierre

,
ou de pol i s sage exécu té à l ’a i de

d ’u n l i sso i r en grès .
Les sque le t tes de Bo logo i é appar t i en n en t , à u n e seu l e

excep t i o n près
,
à d es v i e i l l ards o u b i en à des en fan ts e t à

des ado lescen ts .
Les cha i rs on t é té dém rées tou tes crues , à la m an i è re

des Esqu imaux
, car on n e ren con tre dan s l e g i semen t en

ques t i on que très peu d
’os en tamés par l e feu , e t ce n

’es t
p robab lemen t qu

’

acc identellement par l es feux des foyers .
Enfi n , d ’

après les vers i o n s d’

Hérodo te, de Strabon , de

Pl i n e , etc . , l e cannib& lisme ex i s tai t dan s d i ff éren tes par t ies
de la rég i on appar tenan t ma i n tenan t à la Russ ie .

M . P . Kondriavz ev a exposé le résu l tat de ses re
cherches su r l ’homme préh i s tor i que dan s le gouvernemen t
d e Vlad im i r et exh i b é un e remarq uab le sér i e d ’ ou t i l s en
p ierre o paque , haches , haches—mar teaux , etc e t de pe t i t s
s i l ex ta i l l és très fi nemen t su i van t des formes an i males . Ces
rep résen tat i on s d ’an i m aux en s i l ex et en os son t un e des
par t i cu lar i tés d u néo l i th i que de la Russ ie .

M . l e B°" de Baye a fai t u ne é tude comparat i ve for t
i n téressan te des scu l p tu res pal éo l i t h iques et néo l i th i q ues .
Mal gré le degré i n fime de c i v i l i sa t i on , l ’é tat de sauvager ie
même dan s lequel o n n ous représen te l ’homme à l ’époq ue
quaterna i re , i l est i n con tes tab le q u ’ u n art vér i table ex i s tai t
dès ces temps recu l és chez les hab i tan ts des cavernes . Les



ar t i s tes pa léo l i th i q ues ne s
’

attachaient tou tefo i s q u a repro
du ire l es objet s et les an imaux tel s q u ’ i l s é tai en t , te l s q u ’ i l s
l es avai en t devan t l es yeux ; c ’é ta ien t des réali stes .

A l ’époque néo l i th i que , o n ass i s te à un changemen t ra
dionl ; l ’ar t se re trouve en effe t , avec d es carac tères b i en
d i fféren t s .
Pl us de ces i m i tat i on s consc i en c ieuses et serv i les de la
nature

,
mai s des formes conventionnelles . On a devan t so i

l a man i fes tat i on d ’un cu l te n ouveau q u i ressemb le à l
’ i d o

lâtr ie . L ’homme néo l i th i que obé i t à des no t i on s
,
à des i dées

re l i g ieuses défi n ies , et i l représen te , sou s des t ra i ts conven
tionnels , la d i v i n i té q u i i n carne ses croyances .
M . le B°" de Baye se demande , en term i nan t , s ’ i l ne

serai t pas perm i s d e su pposer , sous tou tes réserves , qu e ces
i dées rel ig i euses o n t é té appor tées par un e m igrat i o n d on t
les é tapes son t encore à tro uver ? Les hommes de l 'époque
n éo l i th i que , en venan t se mêler au x hommes de l ’époque
quate rnai re

,
au ra ien t a l ors j oué un rô le anal ogue à cel u i des

Gau lo i s venan t p l u s tard se mêler au x anc ien nes popu l a ti on s
ce l t i q ues .

Nous avons exposé en su i te , d ’u ne man i ère s ucc i nc te ,

les découver tes q u i on t é té fai tes j usqu ’ i c i en Belg iq ue au
po i n t de vue de l ’âge du bron ze et d u prem ier âge d u fer
et les conséquen ces qu ’on peu t en t i rer .
Les t rouvai l les re lat i ves à l ’âge d u b ronze s i gnal ées dans
n o tre pays son t trOp peu i m por tan tes pou r qu e l ’on pu i sse
y admet tre l ’ex i s tence d ’ un âge d u ron ze p rop rement di t .

Le bron ze q u ’on y re t rou ve es t u n bron ze d ’ i m por tat i on dû
au commerce .

Le prem ier âge du fer , au con tra i re , se carac tér i se beau



cou p m i eux , et l es sépul t u res é tud i ées j usqu a ce j ou r pré
sen ten t tro i s types b i en d i fféren ts q ue n ous avon s propo sé
de dénommer prov i so i remen t comme su i t
1° Le type des m archets

2 ° Le type d e l a Camp i ne ;
5° Le type de Ged i n n e .

Dan s u ne i n téressan te comm un i cat i o n , M . Val demar
Schm id t a fai t ressor t i r l’ i mportance que présen te l ’é tude d es
temps préh i s tor iques de la Russ ie pour l ’é tude des an t i qu i tés
préh i s to riques du Danemark .

Cer ta i n es formes de n os ou ti l s e n p i erre , a - t- i l d i t , se
rencon tren t dan s une grande p ar t i e de l ’emp i re ru sse . Des

obj e ts en p ierre t rouvés en S i bér i e rappel len t égalemen t
d ’ une facon frappan te le type dano i s . I l se pou rra i t q u ’u n
couran t i ndus tr i e l ven u de la S i bér i e , ai t t raversé l a Russ i e
et se so i t l o cal i sé e t déve l oppé en Sca n d i nav i e .

Le bron ze a é té i m por té en Danemark ; i l vena i t d u sud .

Nous avon s é tab l i q uatre s ubd iv i s i o n s dans la pér i od e d u
bron ze . En Russ i e , l ’âge du bron ze es t fa i blemen t repré
sen té .

L ’époque d u fer dano i se comprend égalemen t q ua tre
pér i odes
1è lre pér i ode, an tér ieure à to u te i n fluence roma i n e , e t qu i

correspond à Bal s tad t et aLa Tène ;
2° pér i ode , avec i nfl uence roma i ne ;
5° pér i ode , avec i n fl uen ce go th i q ue , don t l e po i n t d e
dépar t est la Russ i e d u sud ;
4 ° pér i ode , ce l l e des V i k i ngs , carac tér i sée par des relat i o n s
n ombreuses avec Byzance et l

’

Orient au t ravers de la
Russ ie .
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préf‘érence , s u i van t l eu r époq ue , aux V i s i go ths , aux O s tro
go th s e t au x Gép ides .

En Russ ie , ce gen re de t ravai l ar t i s t i q ue date de la su pre
mat ie des Go th s , avan t l eu r d i vi s i on en deux grandes nat i o n s .

Les obj e ts d’

orfèvrer ie c lo i son née trouvés à Pétrossa ,

au del à des Karpathes , démon tren t qu e p l us no us n ou s
approchon s d u berceau de l ’ar t q u i l es a produ i t , p l us n ou s
t ro uvon s ces an t iqu i tés pén é trées d ’é l émen ts as iat i ques .
Les matér iaux con s t i tu t i fs de ce t art somp tueux se

tro uven t réu n i s su r le so l de la Scy th ic , au x por tes d e
l
’

Orient . L ’or ven a i t san s d ou te de l’Ou ral et l es p ierrer i es
de pays mér i d i onaux . Quan t à l’ornementation ,

el l e est

compos i te e t l es é tudes n e son t peu t- ê tre p as en core assez
avan cées pour d i re avec cer t i tude l a provenance de tou s l es
empru n t s fa i t s p ar les ar t i s tes .
La décorati on z oom orph iqu e méri te de fixer l’a t ten tion .

Les o i seaux à bec croch u semb len t avo i r é té en hon neur
c hez cer tai nes t r i b us de l a Scy th ie , avan t d

’ avo i r é té adop tés
par les Go ths e t impor tés par eu x chez l es d i verses popa l a
t i on s barbares qu i envah i ren t l

’

Eu rope occ i den tal e vers le
v
° s i èc l e .

Les gr i ffons , l es liens , l e s guépards , e tc . ,
figu rés sur l es

b ij oux barbares , para i ssen t t i rer leur or ig i ne de l a Perse
sassan i de .

Su r les b ij oux tro uvés en Hongr ie
, en Rouman ie e t en

Russ i e , ces an i maux sont représen tés dan s l e s ty l e or ien tal ,
avec des carac tères h i érat i q ues i n dén iab les .
La Russ ie mér i d i onal e n ous fai t co n nai tre les objets bar
bares à la fo i s l es p l us anc i en s e t les p l us or i en taux .

Mai s l’o rnementation z oomo rph iqu e , en t raversan t l
’

Eu



rope , se trouve souven t défigu rée à mesure qu
’

el le s ’avance
vers l 'occ i den t . Cer tai n s types orig i naux perden t leu rs
formes pr i m i t i ves a force d ’ê t re cep iés e t recop i és d ’

après
des spéc i men s déj à al térés . I l en est de même pou r l’orfè
vrer ie c lo i son née i l sembl e q u ’

en arr i van t en Occ i den t ,
ce t te i n d us trie d u c lo i son nage des grena ts se s o i t appauvr ie ,
tou t en con servan t ses carac tères essen t iel s .
Si

, con c l u t M . le B°° de Baye , le nom d
’

ant iqu ités

franqu es , bu rgondes ,
e tc .

,
peu t serv i r à d és igner l es

groupes des pays francs
, bu rgondes , etc .

,
i l manque u n e

dés ignat i o n gén érale s’app l i qu an t à t ou tes les an t i qu i té s de
cet te catégorie , de q uel q ue pays qu ’el les prov ien nen t . Ce t te
d és ignat i on généra le tiendra i t dan s l e mo t go th i qu es .

M . W. Siz o f n ous a d on n é u n aperçu for t i n téressan t
s ur la s truc t ure des d i fféren ts types des tumu l us o u kou r
ganes d e la Russ i e , depu i s l ’époque de la p i erre j u sq u’au
x 1v

° s i èc le de l ’ère ch ré t i en ne . Nous avon s pu su i vre , en

e ffe t
,
su r u ne remarquab le sér ie de modèl es t rès réd u i ts ,

démon tab les , e t présen tan t les cou pes , les exp l i cat i on s très
détai l l ées que l e savan t et ob l i gean t secré tai re d u Musée
h i s tor ique d e Moscou a b ien vou l u n ous fourn i r su r ce su je t .

êlî- ëlé

Un cer ta i n n ombre de ques t i on s d’

anth r0po log ie propre
men t d i te on t é té sou l evées égalemen t .

M . le Dr Top i nard a ten u à b i en s péc i fier ce qu e l
’on

do i t en ten dre par le mo t race en an thropo log ie .

On a u ne ten dan ce à con fon dre les races avec les naltona
li tés .

Les races ne son t qu e des hyp o thèses , des concep t i on s de
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l ’esp r i t d u ressor t des nat u ral i s tes e t , par con séquen t , de
l
’

anthropolog iste . La ques t i o n des n at i o nal i tés , au con tra i re ,
ne regarde pas l

’

an th ropo l og i e .

Tou t à fai t é t rangère à la ques t i o n des races , l es é l émen ts
con s t i tu t i fs d es peu p l es n ‘ étan t pas des races , mai s de s
peu p les eux-mêmes

,
el le n e rel ève qu e de l

’h i s to i re .

Donc
,
i n dépen dan ce abso l ue en tre l es anth rop olog istes e t

les h i s to r i en s . Cette dél i m i tat i on de terra i n s’ i mpose , d i t- i l ,
d ’u ne man i ère absol ue .

M . l e Professeu r Ko l lman n a commun i qué au congrès
u n i mpor tan t t rava i l su r l es races humai n es d e l’Eu rope
et la q ues t i o n aryen ne . I l l e résume c omme su i t

1° I l es t n écessai re de d i s t i nguer en Eu rope au mo i n s
quatre types d i fféren t s
a) Les dol i chocéphal es lep t0p r050pes ,
b) Les dol i chocéphal es chamaep rosopes ,
e) Les brachycépha l es lep t0pr050pes ,
d) Les b rachycéphales chamaeprosopes ;
2 ° Les types subs i s ten t tou s

,
san s aucun dou te

,
depu i s

la pér i ode n éo l i th i q ue ;
5° I l s on t ( la p reuve en es t dan s l es cavernes e t dan s

l es sépu l tu res) toujou rs vécu les un s avec les a u tres et se
son t m é langés

=5

4 ° Dès l o rs la cu l tu re i n tel lec tue l le eu r0péenne es t u n
produ i t commun de ces types ;
5
° I l n ’y a qu ’u n seu l type d’

Asie que n ous p u i s s i on s
con s i dérer comme paren t d i rec t des types e u ropéen s à
savo i r le type do l i chocéphal e l ep toprosope , mai s cec i n est
qu ’un e s im ple suppos i t i on

,
aj ou te- t- i l, basée su r q ue lq ues

don nées i n su ffi san tes .



— 4 7

Ce fu t probab lemen t d’

A s ie que par t i t le cou ran t i n te l
lectu el de l

’

Eu r0pe , de même qu e l e co n trai re se pa sse d e
nos j ou rs ; ma i s i l n ’es t p as encore adm i ss i b le qu e le
berceau d’

où sor t i t l ’human i té européen ne se so i t t rouvé
su r ce con t i n en t .
Depu i s l a pér i ode n éol i th i q ue

,
l e s types eu ropéen s son t

des types défi n i t i fs .
M . le professeu r Bogdan ow , après avo i r recherch é

pen dan t u ne qu inza i n e d ’années , su r des matér iaux n ombreux
e t sér i eu x quel le é ta i t la race l a p l u s an c ien n e de l a Ru ss ie
cen t rale

,
en es t arr i vé aux con clus i ons su ivan tes dan s les

kou rganes l es p l u s anc i en s on ren con tre la do lich océph alie
presque pu re

,
tand i s que dan s les mo i n s an c ien s c ’es t la

b rachycéph alie qu i dom i ne . La b rachycéphalie commen ce
à deven i r p l us fréquen te avec l ’époque h i s tor ique , ce qu i fa i t
qu

’

actu ellem ent la brachycéphalie est presque général e .

Ce son t l es d o l i chocéphales qu i on t joué l e rô l e pr i n c i pal
dan s la format i o n de la popu lat i on russe . Ces abor i gèn es
avai en t la tê te b i en con formée

,
le fro n t b ien dess i n é , pas

fuyan t
,
e t la face l ongue .

Dan s les groupes des crân es kou rganiens que nou s
avon s passés en revue j u squ ’à p résen t

,
déclare l e savan t

p rofesseu r , nous avon s par tou t t rouvé que le type do l i cho
céphal i que prédom inai t d ’

au tan t p l u s que l ’époque de la
con s t ruc t i on des kou rganes é ta i t p l u s anc ienn e , et qu e dans
les p l us an c ien s ko u rganes on n e trouve assez souven t qu e
l es d o l i chocéphales . Au con trai re , dan s la Russ ie or ien tale
dan s le pays des Baschkyrs , la brachycéphalie a prédom i ne
d epu i s la péri ode kou rganienne .

M . Bogdan ow pen se qu e ces dol i chocépha les son t arr i vés



en Ru ss ie , d u Dan ube , où l’on re trouve la dolich océphalie
prépondéran te dan s les popu lat i o n s ac tuel les . I l s aurai en t
a t te i n t d ’abord la Russ i e-Blanche en remon tan t le Dn ieper ,
pu i s i l s au raien t pénétré ju squ

’

â Novgorod et de l à en Suède .

C ’é ta i t le cou ran t d u n ord .

I l y aura i t en égalemen t , et en même temps , un cou ran t
or ien tal , p ar M i n sk , Iarosslav et Moscou , et occ i den tal par
la Galic ie

,
la V i s la et l e Dan ube .

M . le Professeu r V i rchow prenan t en su i te la paro le ,
a fai t remarquer qu e l a race do l i chocéphal e de M . Bogdan ow
s e con t i n ue en A l l emagne e t se ret rouve encore en Belg i que
e t en France dan s l es tombeaux de l ’époque franque .

En A l lemagn e
, après la période néo l i th i que , a commencé

l
’

inc inération
,
qu i a d u ré t rès l ongtemps

,
d ’où ab sen ce com

p lè te de matér iaux d ’é tude et gran de lacu ne dans n os
con nai s san ces qu i ne sera , hélas , jamai s com blée .

Les n éo l i th i ques al leman ds son t doli chocépha les . Dan s les
Rhei ngrà ber ou tom beaux en rangées de Francs et d

’

A la

man s . qu i remon ten t à l
’époque des i nvas i o n s e t vont ju squ

’

ä

Charlemagne
,
ce son t égal emen t des dol i chocéphal e s q ue

l ’on ren con tre .

En Su i sse ,
on con s tate u n grand changemen t dan s le type

an th ropo l og iq ue à l ’âge de l a p ierre , c’es t la brachycé
ph alie q u i est prédom i nan te ,

pu i s les crânes s’allongent e t
dev ien nen t d o l i chocéphal es avec les métaux .

I l fau t , en cran i o l og ie e t dan s l ’é tude des races , a d i t l ’ i l
l u s tre savan t

,
se serv i r de la méthode z oo l og i q ue san s ten i r

comp te des noms h i s tori ques
,
e t me t tre de cô té les appe l la

t i on s de race s l ave
,
franque , etc . A i n s i , s i l ’on é tud i e des

c rânes fi nn o i s depu i s Ekatérinenbo u rg j usq u
’en Lapon ie



n orvég ienne , on ne t rouve pas u n typ e de crâ ne finno i s ,
ma i s des crânes fi nno i s avec des carac tères d i fféren ts su i van t
les rég ion s . Les F i n no i s de l’O u ral son t p l us b rachycéphales
e t l es Lapon s p l us do l i chocéphales ; mai s i l y a des carac tères
généraux , te l s qu e l es cheveux , l e te i n t , e tc .

, qu i appar
t i en n en t â t ou s .
Pour arr i ver à u ne con na i ssan ce sér i e use des races ac

tu elles , i l fau t donc décomposer l ’é tude de chaque race de
la man i ère su i van te é tude des cheveux , des yeux , du te i n t
et mesures craniométriqu es , car u n des carac tères d

’une
séri e peu t se rencon trer dan s d ’au tres , san s qu e les au tres
carac tères co rrespond en t . En e th n ograph i e , i l fau t don c
év i ter les moyen nes de Broca, qu i reposen t s ur des cas peu
nombreux et réun i s for tu i temen t .
M . Vi rchow é tud ie ac tu el lemen t l es i l es d u Pac i fique en

prenan t d ’abord chaque i le séparémen t , p u i s en les com
paran t e n tre el l es ; e t i l es t arrivé à ce rés u l tat é ton nan t
qu e parm i les races no i res , négr itos e t Mélanais iens , par
exemple , i l y a, dan s des î l es vo i s i n es , ici un e race no i re
brachycéphal e , l à u ne race no i re dol i chocépha le . L ’u ne aux
cheveux p la ts

,
l
’

au tre au x cheveux lai n eux o u sp iraloi des.

En somme , a di t en term i nan t l’ém inent professeur , i l
fau t l ocal i ser et réd u i re l e champ de recherche , e t , dan s un
m ême pays , ne pas mêl er les crânes ac tue l s à ceux q u i s on t
an tér i eu rs au chri s ti an i sme .

M . Bogdanow ,
résuman t l a q ues t i on , es t ime que la

cran io log ie préh i s torique o ff re deux carac tères pr i nc i paux
la doli chocép ha lie pour la Russ ie du nord et l

’

A llem agne ,

et l a brachycép halie pour le s ud de l
’

Eu rope e t de la Russ ie
(Tatares de Crimée) .
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M . l e professeu r Zograf a passé en revue e t d i scu t é
l es d i verses mé thodes u s i tées dan s les recherches an thropo
log i ques et an thropométr iq ues su r le v i van t en s’é ten dan t
d avan tage su r les méthodes employées par l es savan t s
russes . Cel les- c i ne son t , en réal i té , que l es mé thodes de
Broca , mod i fiées seu lemen t dan s les dé ta i l s .
L

’

orateu r pose ensu i te q uelques ques t i on s , t rès graves à
son av i s

,
pou r les recherches anthr0 pométriqu es en Russ i e ,

en tre au tres la su i van te , au suje t de la grandeur d e la tai l l e
et des au tres men surat i on s d u corps Pour comparer en tre
eux l es fa i ts an th ropomé tr i q ues observés chez l es d i vers
peup les e t nat i o n s

,
e t pou r pouvo i r t i rer de ces observat i on s

des con c l us i on s défi n i t i ves
,
ne fau t- i l pas que ces observa

t i on s so i en t fai tes su r des i n d i vi du s tou t a fa i t ad u l tes ,
c ’es t— â— d i re su r d es su jet s ayan t a t te i n t age de 25 à 27 ans ? »
Les Russes se dével oppen t , en eff e t , beaucou p p l u s l en te

m en t qu e les au tres peu p l es de l
’

Eu rope .

Ins t ru i t par l ’expér ience qu ’ i l a acqu i se au co urs de ses
voyages , M . Zograf expr i me l e dés i r q ue , n on seu l emen t
pou r les mesures ver t i cal e s , ma i s auss i pour les mesures d u
bass i n et des au tres par t ies d u corps , l es observateu rs
fu tu rs emp lo ien t les méth odes de l ’ob servat i o n d i rec te à
l ’a i de des gl i ss i ères anth r0p ométriqu es ou des compas des
gynéco log istes , p l u tô t q ue l

’ob servat i on à l ’a i de des p rojec
t i o n s o u de l a men su rat i o n de l a hau teu r des par t i es d i verses
d u corps .

I l réc lame égalemen t q ue la mesu re de l a l o ngueu r
to tale d u vi sage so i t p r i se par u ne men surat i o n d i rec te , au
l i eu d ’ê t re le résu l tat on l ’add i t i o n des l ongueurs des par t i es
séparées d u v i sage .
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fon cé ou tou t à fa i t br un s
,
au x membres i n fér i eurs p eu

l ongs
,
puremen t brachycéphal e , san s t race de do lichocé

phalie , chamaep roso pe, au nez mésorh inien

5° Un type à la tai l l e moyen ne , san s t rai t s b ien caracté

r istiqu es , et au x carac tères commun s au x deux types
p récéden ts . C ’

es t l e résu l tat d u mét i ssage de ceu x-c i .
On t rouve auss i

,
dan s l a Gran de Russ ie cen tral e , des

traces des t ypes de popu lat i on s peu n ombreu ses , s ouven t
acc i den te l les .
Le type de hau te ta i l l e

,
châ tai n c lai r ou b l on d

,
con servan t

d es t races de dolichocéphalie ,
serai t le ty pe s lave—li thu anien .

Le type de pe t i t e tai l le , Châ tai n fo ncé ou brun , brachycé
phale ,

au v i sage e t au n ez l arge
,
serai t l e type ou ralo

altaïen , ou l e type d e la popu lat i o n an t i q ue , i n d igène , t rouvé
p ar l es Sl aves , arr i vés des bord s d u Dn i eper , du p lateau de
Wa l dai et des régi on s vo i s i nes .

M . le professeu r Serg i , de l ’un i vers i té d e Rome
a i n s i s té su r l a n écess i té d ’u n e n ouvel le cl ass ifica t i o n des
crânes huma i n s .
I l ex i s te

,
a- t— i l d i t , des var1etés dan s l a race h umai ne

comme chez l es an im au x
,
e t su r tou t chez les an imaux do

m estiqu es . Ce t te ex i s ten ce d ’espèces huma i nes d iverses se
d émon tre d ’el l e-même p ar la d i fférence des types crân ien s
e t p ar la pers i s tance de ces types de temps i mmémor ial .
C‘

es t à l ’a i de d e ces var i é tés q u’on parv iend ra à c lass i fier l es
b ran ches h uma i n es .

La nomen clat u re d u type des var1etés n
’

ex istant pas , i l
fau t la créer .

M . l e p rofesseu r Serg i a exposé au ss i ses i d ées sur le s
hab i tan ts pr i m i t i fs de la Méd i terranée .
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D
’après ce savan t , u ne grande fam i l le humai n e , l es Ibero

ligu ro
- l i byen s , au ra i t p récédé , dan s l e bass i n de la Méd i ter

ranée , les races sém i t i ques e t a ryen nes .
Les Ibères , les Sicu les e t les L igures présen tera i en t , en

effe t , l es mêmes él émen ts e th n i ques .
Le professeu r Serg i démon tre en su i te , par l ’an alyse

morphol og i que des c rânes des an c ien s Égyp t i en s , que ceux-c i
possèden t beau cou p de carac tères commu ns au x peu pl es de
l ’oues t de l a Méd i terran ée don t i l v i en t d ’

être fai t m en t i o n .

C ’es t à cause d e leu r langue et de leur c i v i l i sat i o n que les
Égyp t ien s on t été séparés des au tres peup l es d e la Méd i ter
ranée ,

auxquel s i l s demeuren t tou tefo i s u n i s par l eu r
s tructure phys i que .

Les anc ien s Égyp t ien s sera ien t don c des L i byen s .

En résumé
,
les recherches de n o tre con frère é tabl i raien t

l ’ex i s ten ce , depu i s u n temps i mmémor ial , d ’ un e fam i l l e
h umai n e méditéranéenne composée de p l us ieurs var i é tés .
Ce t te fam i l le humai n e n e serai t cepen dan t p as la p l us

an c i en ne , car avan t so n arr i vée i l y aurai t eu des var i é tés
huma i n es p l u s pr i m i t i ves et p l u s i n fér i eu res en core par l eu r
s truc tu re phys i que .

M . Chan tre a appel é l ’at ten t i on d u Congrès su r l ’u r
gence d ’une réforme dans la n omenc latu re des peup les de
l
’

Asie .

Comme exemp les des t i n és à mon trer la n écess i té de l a
rev i s i on q u’ i l réc lamai t , i l a c i té les fai ts su i van ts
La dénom i nat i on d e ( ’ au ea s i ens app l i quée au groupe des

peuples qu i hab i ten t le Caucase et auss i à l ‘en semb le des
peupl es appel és égal emen t aryen s , e t q u i n

’es t basée qu e su r
la ressemblance qu e l

’

on a cru trouver en tre les tra i t s



des hab i tan ts d u Caucase et ceux de la p l upar t des peup l es
aryen s . De cet te ressemb lance

,
o n a conc l u à l ’or i g i ne

cancas ienne de tou tes l es races qu i cons t i tuen t la fam i l le
aryen ne , al o rs qu ’

en réal i t é l es hab i tan ts d u Caucase do i ven t
fou rn i r u n grou pe à par t .
Les Ta ts , n om don né impropremen t à un e fam i l le qu i en

Perse et en A s i e cen t ral e s’appel le Tadj ik
,
e t qu i en Trans

caucas ic hab i te les cô tes occ i den tales de la mer Ca5p ienne,
en tre Derben t e t les bouches de la Koura .

Le mo t Tadj i k lu i —m ème , éten du à tor t à u n peup l e qu i
est général emen t con n u sou s l e n om de Galtchas .

La dénom i nat i o n de Tatars don n ée à p l us i eu rs peup les
qu i n ’on t qu e peu ou po i n t de rappor t e n tre eux , e t qu i on t
une o r i g i n e tu rque .

M . l e p rofesseu r Zograf es t i me qu e la so l u t i o n de ce t te
ques t i o n d ’un e n omen c lat u re n ouvel le des peup l es de l’A sie

,

b asée un iquemen t su r des don nées sc i en t i fiques , sera p l us
d i ffi c i l e q u ’on n e l e pense général emen t à cause des n om
breu ses immi x t i on s qu i on t eu l i eu ; les peu plades s'é tan t
vér i tab lemen t enchevè trées l e s u ne s dan s les au tres .
Le vœu de M . Chan tre ayan t é té adop té à l ’u nan i m i té ,

u ne Comm i ss i o n composée d’

anth r0po log istes , de ph i lo
lognes , d'

archéo logu es et d
’

h is tor iens fu t i n s t i tuée . E l le
devra préparer pou r la prochai ne sess i on un prem ier rappor t
su r l eque l i l sera s tat ué .

MM . les professeurs V i rchow ,
Bogdan ow , Zograf, Zaga

relli , M i l l er et Chant re formen t l e n oyau de ce t te Comm i s
s i o n

,
qu i

,
s i e l le le j uge u t i l e , s

‘

adjo indra des savan ts
s’occu pan t des d i verses par t ies de l’Asie .

Une au tre Comm i ss i o n sou s la prés i dence d e M . le



professeur Zograf, fu t nommée , au se i n d e la Soc i é té des
Am i s d es Sc i en ces natu rel l es de Mosco u , dan s le bu t d’

étu

d i er mé thod i q uemen t la ques t i o n d u mé t i ssage de la Russ ie .

En fi n , en présence d u désaccord qu i ex i s te en t re les

savan ts su r l a val eu r des men surat i o n s e t la man i ère de les
fa i re , u n e tro i s i ème Comm i ss i o n , composée de MM . A n ou t
ch i n e

, Serg i , Kol lman n , Vi rchow , Chan tre , Mar i ew et

Zograf
,
fu t en core i n s t i tuée avec m i ss i o n d ’é tab l i r l ’un i té

de la méthod e an th ropomé trique pou r to u te l’Eu rope .

*
ä%

%

Des expos i t i on s sc i en t i fiq ues s péc iales , c’es t— â-d i re en

rappor t d i rec t avec les occupat i on s du Congrès , euren t
auss i l ieu à Moscou pen dan t la durée de ce l u i -c i .
Nous y avon s adm i ré
Une expos i t i on géograph i que comprenan t s urtou t les

d i vers matér iaux et documen ts l es p l us p ropres à n ou s
don ner u ne con nai s san ce parfa i te de la géograph i e anc ien n e
e t moderne de l ’emp i re russe et des progrès réal i sés j u squ ’à
p résen t , dan s ce pays , au poi n t de vu e de la sc i en ce carte
graph i que .

Une expos i t i on zoo l og ique offran t des spéc i men s d’

ap

pare i l s et d ’ i n s trumen ts an a tom iq ues et phys i o log i ques
n ouveaux ou perfec t i on n és , des co l lec t i on s rassembl ées p ar
des voyageurs au cours de ces dern i ères années et non

encore pub l i ées pour la p l upar t , et des sér i es paléonto lo
g iqu es pour l

’étude de la fau ne préh i s torique de la Russ ie .

Une expos i t i o n archéo logique des p l us i mpor tan tes ,
organ i sée par M … la com tesse Ouvarow e t M . Si z ow ,

réu
nissant de t rès i n téressan tes co l lec t i o n s pub l iq ues e t pr ivées



de crânes e t d 'obj e ts archa1qu es se rapportan t aux époques
p réh i s tor ique et p ro toh i s to ri que de la Russ ie ,

ai n s i que les
modèles don t n ous avons parl é , recon s t i tuan t l es m i l i e ux
dan s lesquel s avai e n t é té trouvées les p i èces exposées .

‘>l$

Le Congrès de Moscou , qu i ne l’a céd é en r ien au x

congrès précéden ts par l
’éc l a t et la magnificence des fê tes

q u i l ’on t accompagné
,
a donc é té auss i l ’u n des p l u s

i ns truc t i fs .
Nou s avon s beaucou p vu

,
beaucou p appr i s , dan s ces j ou rs

p assés en compagn i e de n os savan ts co l lègues russes . Nous
garderon s l ong tem ps en core l e u r souven i r , e t n ous l eu r
res tero n s é ternel lemen t recon nai s san t pour l ’accue i l parfa i t
e t l’hOSp i tali té s i p le i ne de cœu r q u e n ou s avon s recu s chez
eu x .

B°° A LFRED DE Len,

Secréta i re de la So c iété d
’

A rchéo log i e de Bru xelles .



BIBL IOGRA PHIE

M . C loquet, professeur à l’Universi té de Gand , v ien t de
met tre au j ou r un t ravai l b ien remarquab le

,
i n t i tu l é

L a Chasse de N o tre-Dame de To u rna i . Tou rna i , 1895 ,

in brochu re accompagn ée de p l us ieu rs p lanches p ho to
l i t hograph i ques q u i représen ten t le mon umen t au grand
com ple t e t so us to u tes ses faces .
Cet te châsse sp lend i de ,

œuvre de mai t re N i co las de
Verd un , fu t c i se l ée en 1205 . Une ma i n maladro i te ,

nous
pourr i on s même la flétr ir d u nom de vandale , avai t en du i t
ce t te bel l e c i se l u re d ’une gross i ère couche de pei n tu re dorée .

Les fragmen ts s i n om breux d’

émau x cl o i son nés , les filigranes
mêl és à des p ierreries p réc ieuses , les pommeaux de cr i s tal ,
tou s ces dé ta i l s s i i n téressan ts pour l’archéo logu e , avaien t
d i sparu . M . Fran co i s Mondo , u n hab i le prat i c ien de Tourna i ,
a fai t rev i vre au tan t qu e poss i b le la châsse dan s son é tat
p r im i t i f .
M . C loq ue t a reprod u i t auss i dan s son t ravai l l es inscr ip
t i on s qu i orna ien t anc ien nemen t ce meub le . I l a ten u su r tou t
à rappe ler , d ’

après M g r Vo i s i n
,
cel le p ar laque l l e l

’

au teu r s ’es t
fai t connai tre Hoc op u s feci t M agi ster N i co lau s de Verdu n ,
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conti nens argenti m arcu s CIX au r i marcu s VI Anno ab

incarn . Dom in i M CC V consu m a lu m est op u s au r i /abru m .

En su i te i l d écr i t le monumen t dan s tous ses dé ta i l s , en
ren dan t comp te d es réparat i on s qu i y on t é té fa i tes en 1890 .

S
’

i l n ous é tai t perm i s d ’éme t tre i c i u n vœu , ce sera i t
de ne pas pou sser p l u s l o i n q u

’on ne l ’a fai t j usq u ’ i c i
,
le dés i r

de ré tab l i r dan s son é tat p ri m i t i f u n des monumen ts les p l u s
i n téressan ts d u pays , s i c her au x Tou rnais iens et s i cé l èbre
dan s les an na les de l eu r v i e i l le c i t é .

Ces l i gn es é ta ien t à pe i ne t racées l orsq ue nous eûmes
con na i s sance d ’u n au tre t ravai l , i n t i t u l é Het tr ip ti ek c an.

Li er ( l e t r i p tyque de L i erre) , par M . Sleeckx . A nvers , in
1891 . Ce tableau ,

égalemen t cél èbre , con servé dan s l ’ég l i se
de L ierre , a fa i t l ’obje t d ’un gran d n ombre de recherches s ur
l ’ ar t i s te q u i l ’a pe i n t . Des au teu rs l ’on t at t r i bué à Mar t i n de
Beer , ar t i s te anverso is qu i au ra i t vécu vers la fi n du xv° s iècle
à Anvers , ma i s d on t l ’ex i s ten ce n’

a jama i s é té b ien con s tatée .

D
’

au tres cr i t i q ues y on t v u u n tab l eau représen tan t le
M ar i age de J eanne de Casti lle avec Ph i lip p e le Bea u .

M . Sleeckx reje tte tou tes ces s uppos i t i on s , d énu ées com p lè
temen t de p reuves . I l sou t ien t , n on san s mo t i fs probab l es
et peu t— ê tre plaus i b l es

, qu e ce t r i p tyque est l
’œu vre de Jean

Gossar t . Ce mai t re rés i da à L ierre et à A nvers . L ’au teur
de la n o t i ce recon na i t d es anal og i es frappan tes en t re ce

tab leau e t ce l u i de Prague , s i gné de l ’au teu r , e t le pan neau
d u Musée de Bruxel les représen tan t le Chr ist chez S im on
le Phar i s i en . A ses yeu x , ces anal og i es son t déc i s i ves .
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V ERRES FACON DE VENI SE

FA BR I Q UÊ S A UX PA YS -BA S

1 1 . L E T T R E (p » ) ( I )
au Com i té du Bu lletin des Comm iss ions roya les d

’

art

et d
’

archéolog i e

X V I I I . N IVERNAIS .

I l y a quel ques an nées
, en 1865 , on parlai t a pei ne d ’u n

essa i d ’

i n trodu i re l ’ar t de l a verrer i e à Nevers
,
effec tué par

l e d uc Lou i s de Gon zague (a) .

En 1886 , on affi rmai t en core q u ’ i l n ’y avai t q ue d es incer
ti tu des en ce qu i concernai t l‘ i n dus tr ie verr i ère d u N i verna i s ;
on ne l u i a t tr i buai t q u’une durée tou t à fai t éphémère
Et cependan t l es au teu rs d u xvr

° s i ècl e i n d i qua i en t u n e
abondan ce de dé ta i l s p romet tan t u ne ampl e mo i sson aux
i n te l l i gen ts fure teurs d 'arc h i ves .
Mai tre Adam Bi llau t

,
le menu i s ier de Nevers parlan t

de l ’ i n dus trie de sa v i l le natale , van tai t
Ses f ragi les b ijou x et ses t réso rs de ver re .

( I ) Vo i r ci-dessu s , Bu ll . des Comm . roy . d
'

art et d ’

archéol . , XXX I , p . 54 .

(a) COCEI N , loc. c i t . , p . 656 .

(a) GARNIER , p p . 119, 167 , etc .



Pal ma Cayet, s
'occu pan t de Nevers , c i ta i t ses verrer i es

de cr i s tal à la façon de Ven i se don t les produ i ts é ta ien t
n o n seulemen t les verres de c ri s tal , ma i s les cou leurs de

topase, csmerau des , jac i n thes , a i g ues -mar i nes , au tres j o l i
vetés q u i approchen t d u p ropre natu re l des p ierres vrayes
or ien ta les
J

’

avai s d éj à c i té ces passages en 1884 et j y avai s aj o u té
des i n d i cat i o n s t i rées des d i c t i o n nai res géograph iq ues (I ) ;
depu i s j

’

ai encore trouvé d 'au tres ren sei gnemen ts démon
t ran t la pers i s tan ce de la verrer ie de Nevers , en p l e i n
xvru

° s i èc l e .

Pi gan i o l de la Force rappor te qu e la verrer i e de Nevers
é ta i t d igne de la cu r i os i té des voyageurs
Savary des Bru slons , s’ i l ne d i t r i en au suj e t d e la ver

rerie ,
accorde des é l oges à u ne au tre man i fes tat i o n de l’ha

h i leté des verr iers i ta l ien s en de leurs é l èves , l’émai llerie
(vo i r le t tre u l té r ieure sur ce suje t) .

En 176 1
,
la verrer ie de Nevers ex i s ta i t en core j e la

tro uve men t i on née dan s u n recuei l d u temps (a) .
Grou et (4) c i te u n vi e i l au teur d i san t I l y a beaucoup

de cur ieux q u i rempl i ssen t leurs cab i ne ts des c r i s taux de
Ven i se et de p l us ieurs p i èces rares des verrer ies de Nevers
M . le chano i ne Bou t i l l i er , â q u i rev ien t le grand h on neur

( I ) Bu ll . des Comm . roy . d
’

a rt et XX I I I
,
p p . 276 et smv.

( 2) Nou velle desc r ip t i on de la France, 5° édlf X , p . 588. C ela do i t être déjà
dans la t re édi ti on pu bli ée en 17 15 sans dou te le type de l

’

édi t . de 17 19 (Am

s terdam) . V , p . 256 .

(a) ( JIORENA S), Uzct ionnai re p ortu t if comp reu a u t la géog rap h i e , etc . (Avignon,
IV

,
p . 56 .

( t ) Ech o d u m onde savant , 1811, co l . 1199 .



d ’

avo i r débrou i l l é l ’h i s to i re con fuse de la verrer i e n i verna i se ,
a
, en ou tre , découver t deux réc i ts de voyageu rs (1) l

’un
de 166 1, d 'après l eque l les hab i tan ts d e Nevers son t , dan s la
verrer ie , de vra i s i m i ta teu rs des Vén i t i en s , et les con trefon t
avec tan t d ’

art ifice q ue la v i l l e de Nevers , pou r ce t ar t i c le ,

peu t ê tre appel ée u ne au tre v i l le d e Murano . L '

au tre , de
1778, qu i parle encore de Nevers comme é tan t u n pe t i t
Murano de Ven i se pour la s i ngu lar i té des d i ff éren ts o uvrages
de verre qu i s’y fon t
Enfi n Peu chet

,
en l’an V I I I

,
tou t en dép l oran t l a déca

dence de l a verrer ie de Nevers , con s tate , par cel a même ,
q u ’el l e n ’é tai t pas tou t à fa i t anéan t ie a la fi n d u s i èc le
dern ier (a) .

Recon s t i t uon s l ’ i n dus tr i e vernere de Nevers , qu i a eu une

d urée de deux s i èc l es p le i n s , pendan t l a p l us grande par t ie
desquel s e l l e se con sacra tou t spéc i a lemen t à la fabr i ca t i on
d u verre façon de Ven i se

.A cause de ses forê ts , le N ivernais é tai t u ne des prov i nces
les p l us favorab les à l’ i n dus tr i e du verre ; ce l l e— c i s ’y es t
exercée très anc ien nemen t e t l’on va j usq u a affi rmer que l e
N ivernai s a précédé la Norman d ie dans la fabr i cat i o n d u
verre à v i tres (a) . On y s ignale des gobeleten es au xv

° s i èc le
et même au x i v° R i e n d’é ton nan t , dès l ors , d ’y rencon
t rer les i ngén ieux verr iers d’

A ltare qu i al la ien t s ’é tabl i r
par tou t où i l y avai t des é lémen ts pour l eu r ac t i v i té et qu i
fu ren t at t i rés d u res te par les ducs de Nevers (de la ma i son

( I ) BOUTILL I ER ,
pp . 99 et 120.

(a) Diet . u niv. de la géogr . commerçante , v° Nevers , p . 240.

(s
‘

) SAVA RY DES BRUSLONS (édi t . de I I , p .

(4 ) BOUTI LLI ER , pp . 114 , 116 .



de Gonzague , préc i sémen t souverai ne d u M onferral don t
A l tare fa i sai t par t ie) . Ce son t , en e ffe t , des A ltari stes qu i
on t con s t i tu é la grande maj ori té de la popu la t i o n verr i ère d u
N i verna i s ; très peu de M u ranistes s

’

assoc ièrent à leu r sor t .
M . le chano i ne Bou t i l l ier d i v i se en qua tre pér i odes l ' b i s
to i re de la verrer i e facon de Ven i se q u i fu t en hon neur
à Nevers .
Pendan t la p remœre pér i ode (fi n d u xvi ° S i è cle et com

m encement d u les chefs de la verrer ie son t Jacques
et Vi ncen t Saro ldo

,
avec leu r n eveu Horace Pon ta . Les

Saro ldo d
’

A ltare é taien t al l i és au x Pon ta et au x Massaro ;
i l s s’

établirent d ’

abord à Lyon , pu i s à Nevers , v i l le q u’ i l s
q u i t tèren t pou r al ler fon der les verrer i es de Me l u n et de
Par i s (vo i r [ le de Fran ce) . Leu rs descendan ts ex i s ten t
encore en Po i tou , où , a l l i és à d ’au tres A ltaristes , les Bab i n o
e t les Buz zone (comme au x verr iers n orman ds , les de Bros
sard) , i l s son t deven us les de Sarode d ’

auj ou rd ’h u i . C ’es t à la
fi n de ce t te pér i ode o u au commencemen t de la su i van te qu e
Nevers con fec t i o n n a l es men us objets q u i serv i ren t à amuser
Lou i s XIII

,
en fan t ( I ) , et don t je repar l era i d an s ma le t tre

s u r l’ém ai llerie .

La seconde pér i ode (premœre mo ine d u xvn° s i èc le) v i t
Horace Pon ta demeuran t seu l m aître de la verrer i e d e
Nevers , q uo iq ue l e n om de Vi ncen t Saro ldo appara i ss e
encore dans les ac tes ; de nombreux Altaristes travai l l è ren t
al o rs à la verrer ie qu i , à la mor t de Horace Pon ta ,

fu t con
tinu ée ju squ

’

en 164 6 par sa veuve Suzanne d
’

A lbane .

La t ro i s i ème pér i ode s'ouvre en 1647 pour pren dre fi n en

( I ) Jou rnal de Jean HEROARD, I , p . 150 .



1726 . Jean Cas te l lan o (I ) a qu i t té L i ège , où i l é ta i t a t taché à
la verrer i e des frères Bonhomme ; sa femme et ses en fan ts
von t le rej o i nd re à Nevers en 1651 . I l s 'assoc ie avec Ber
n ard Perro tto , son neveu , et l orsq u ’ i l veu t se re t i rer , Maz ari n ,
al o rs d uc de N iverna i s , le re t ien t par tou te espèce de
faveu rs . Bernard Perro tto ava i t qu i t té Nevers vers 1654 ; on
le re trouve à Or l éan s , en 1655 . Jean Cas te l lan o meur t en
16 70 ; son fi l s M i chel , momen tan émen t assoc i é à des Bor
m io lo , d’

A ltare , l u i succède e t res te , j usqu ’en 1721 , mai t re
de la verrer ie , qu e sa veuve con t i n ue encore c i nq ans après
sa mor t . Pen dan t cet te pér i ode, Jean Cas te l lano, à ra i son de
ses relat i on s avec Ven i se , qu i l u i ava i t fou rn i q uelq ues-un s
d e ses ouvr iers avan t 1665 (vo i r c i - après) , est à même , en

lad i te an née , de prê ter a i de à Co l ber t , e t i l envo i e son
gend re Marc Bo rm iolo , s‘ des Rochers , à Ven i se , pou r y
recru ter des verr iers (vo i r c i - dessu s [ le de France) Cas tel
lano reco i t u n su bs i de de l i vres (2) qu e Co lber t lu 1
al l oue pou r son concou rs ; Cas te l l an o a d‘a i l leurs profi té de
l ’occas i o n pour ren forcer le person ne l de sa verrer ie quat re
gen t i l shommes verr iers de M urano se son t arrê tés en 1665
à Nevers (vo i r A ce t te époque ,

les prod u i ts de la

( I ) GERSPACR , p . 2 12 , et Henry HAVARD , D i ctionnai re de l
‘

ameu blement et de

la décorat i on, I V, p . 1565 , l
’

appellent Castelon ou Castellon . LE VA ILLANT DE LA

F IEFFE le nomme Casteleau ; Ed . FOURN I ER (ré1mpr. du Li vre commode de

DU PRADEL , I I , p . en fai t u n Castelnau , ce qu i élmgne de p lu s en p lu s de la
fo rme Castellan, laquelle permettai t enco re u ne échappée vers le nom i talien

Castellano ; FOURN IER fa i t de son Castelnau (oncle ueBernard Perrot) un mai tre
financ ier ; cela résu lte peu t-être de quelque document , et i l y a d

‘

au tres exemples
de verriers , qu i étaient aussi farenciers . (Vo i r le nom Su raldo dans la nomencla
tu re ci-ap rès .)
(a) HAV A RD , I I , p . 988.



verrerie de Nevers (y compri s ceu x de la farencerie) étai en t
an n uel lemen t de l i v res ( I ) .

La q uat r i ème pér i ode , qu i s 'é tend j usqu a la d ern iere men
t i on de la verrer ie ,

pénè tre as sez l o i n dan s l e xvm ° s i èc le ;
Bernard Borm iolo ,

neveu d e Jean Cas tel lano , qu i s ’é ta i t déj à
fai t p r i v i l ég ier , en 1724 et 1725 ,

reprend la fabr i cat i on et,
à sa mor t , en 1747 , sa veuve , Ca th er i ne Lévêqu e , l

’

em por

tan t su r des paren ts de son mar i et d u prédécesseu r de ce
dern i er

,
ob t ien t des le t t res paten tes n ouvel les . On trouve

en core dan s l es d ocumen ts des traces de la verrer ie de
Nevers en 17 75 et 1781. En 1785 , un membre de la fam i l le
Borm io lo , devenue d e Bornio l, al o rs o f fic ier à Sa i n t
Dom i ngue , se don ne lâ- bas le t i t re , san s dou te puremen t
honor i fique , de mai tre de la verrer ie royale de Nevers . Un
obje t en verre

,
c i t é c i -après , porte le m i l l és i me de 1785 .

Quan d j e veux con trô ler l’assertion c i tée de Peu ch et ,
j epreuve qu e lque embarras le D i c t i on nai re géograph ique
por tat i f de Vosg ien (e) , éd i t i on de 1795 ,

c i te des manu fac
tu res de faïence , d 'ouvrages en éma i l , de verrer i es , comme
ex i s tan t al o rs dans la v i l le de Nevers ; mai s cet te én uméra
t i on n ’

ex i s te pas dan s l
’éd i t i on an tér ieu re de 1785 .

I l est vrai q u ’on n ou s par le ju squ
’

aujou rd
’

h u i d ’ouvrages
en émai l q u i se fabr iq uen t s i n on à Nevers même

,
au mo i n s

dan s la N i èvre (a) .

( I ) PICAN IOL D E LA FORCE (édi t. de X , p . 578 (V , p . 25 1 de l
‘

édi t .

de

(a) Attr i bué
‘

a LA DV OCAT (vo i r ce nom dans la Bi og rap h i e u niversel le), d
’

ap rès
ECE ARD ou p lu tô t d’

après BREZEN DE LA M ARTI NI ÈR£ i l est di ffi ci le en de

parei ls ouvrages qu i se répètent parfo i s , sans c r it ique . de d i s ce rner la s i tu at i on
indu st r ielle ou commerc iale à un moment donné .

(a) JOANNE , v° N ièvre, p . 1501.
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à-d i re vers les an nées 1579 a 1584 . Or ce t te pér i ode corres
pon d de très près à cel le où le d uc de Nevers , boudan t l a
cou r , se fixa d ’une man ière u n p eu su i v ie dan s ses É tat s ; de
p l us , s

’

i l es t dou teux q u ’on p u i sse ass igner l ’an n ée 1582 a
un ac te ( I ) concernan t la verrer ie d e Nevers (exh i b i t i o n de
le t tres paten tes au x magi s trats de ce t te v i l le) , au mo i n s vo i t
ou , dès le commencemen t d e 1584 ,

u n n o ta i re d u N i vernai s
l égal i san t des ac tes concernan t les pr i v i l èges des Saro ldo (a)
e t , en 1585 , on commence à ren con t rer les noms des ver
riers d

’

Altare dan s les regi s tres paro i ss i au x .

Cer tes , les Consu l s d’

A ltare n e refusaien t pas à ceux qu i l e
l eu r deman daien t l e concou rs de quel q ues gen t i l s hommes
verr i ers i so l és ; mai s l ’envo i d ’un e maîtri se complè te , quand
l es c i rcon s tances le permet ta ien t , réponda i t b i en m i eux à
l ' i n s t i t u t i on de l ’ Un i vers i tà del l ’ ar te v i t rea l es moyen s
d ’ac t i o n des Consu l s éta i en t b i en p l u s ef ficaces su r u ne mai
fr i se régu l i èremen t organ i sée avec son chef cape maes tro
son t résor ier chargé de percevo i r les redevances e t d e les
t ran sme t tre à A l tare ; de p l us , l es verr iers , quan d i l s se
trouvaien t réun i s , s

‘

intéressaient davan tage au respec t des
trad i t i on s et s urve i l l a i e n t m ieux l ’exécu t i o n des engage
men ts .
Nevers fu t e t d eva i t ê tre

, par sa soum i ss i on a u m ême
pri nce , u n des pr i n c i paux centres d ‘

ac t i v i té des verr i ers al ta
r i stes à l ’é tranger . I l s ob t i n ren t des Gon zague que l e N i ver
nai s fû t pou r eux u n dépar temen t par t i cu l i er i ls pouvai en t
y exercer l eu r art dan s u n rayon de v i ng t l i eues e t , en 1661

(I ) BOUTILLI ER , p . 11.

(2) le . ,
p . 4 .
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i l s ob t i n ren t même le monopo l e su r tou te la Lo i re et depu i s
Nevers j usqu ’à Po i t iers ( I ) .
C ’

es t i c i le l ieu d ’ i n s i s te r su r ce t te i d ée de dépar temen t s
verr iers où les gen t i l shommes verr iers é ta i en t cantonnés (z)
de man i ère à répand re leurs produ i ts dan s tou te la France ,

san s se nu i re par u n vo i s i nage t ro p d i rec t .
Ce t te n o t i on de dépar tements verr iers q u i a é té

approuvée (s) , ob t i en t p le i ne confi rm a t i on par le documen t
reprodu i t c i -dessus (A pp endice de l

’

ar ti c le Champ agne) u n
i mpétran t y al l ègue n o tammen t les i n con vén ien ts qu i arr i
veraient s i l ’on au gmen tai t dan s chaque prov i n ce l e n ombre
des verrer i es à cr i s tal l es en trepreneurs é tan t nécessai
remen t exposés au x capr i ces de leurs ouvr i ers , se l es at t i
reraient au préj ud i ce les un s des au tres Cela é tai t d ’au tan t
p l us vrai qu e la c l ien tè le spéc iale é ta i t res trei n te ; l e récla
man t aj ou ta i t , en effe t : s i le déb i t e t la consommat i o n
répondai en t a l ’abondan ce des ouvrages q u' i l pou rrai t fai re
fabr iquer dan s sa verrer i e

,
i l en pou rrai t d oub ler l e n ombre ,

pu i squ ’ i l aura i t fac i l emen t un e qu an t i té su ffi san te de mat i ères
e t d ’ou vr iers pour ce t te au gmen tat i o n
D

’

au tre par t , o n c i ta i t des exemples d ’

abus n és de la mu l
tip lication , dan s u ne même con trée , de maî tr i ses indépen
dan tes l’u ne d e l ‘au tre on produ i sai t des cer t ifi cats at tes tan t
qu e des verrer i es ava ien t é té abandonn ées acau se qu 'e l les
n ’é taien t s i t uées q u ’à d i x l ieues et qu e les gen t i l shommes
d é tou rnaien t l es o uvr i ers les un s des au tres

( I ) BOUTILLI ER , p p . 65 , 7 1 et su iv.

(a) Bu ll . des Comm . roy . d
‘

a rt et d ‘

archéo l . , XX I V, p . 59 ; XXV I , p . 5 14 .

BOUTILLI ER , p . IX .
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De l à , la prat i q ue depu i s q u e les verres de c r i s tal façon
de Ven i se » on t é té fabr i qués en Fran ce , les maî tr i ses q u i
d i r i geaien t l es fou rnai ses on t é té i sol ées les u nes des au t res ,
a la d i fféren ce des us i n es de‘ verre commun , pour lesquel le s
0 11 ne prena i t pas ces mesures de pro tec t i on .

Dan s chacun de ces dépar temen ts é tai t i n s tal l ée u ne

équ i pe complè te d’

A ltaristes qu i envoya i t des essa i m s dan s
la con trée réservée tel fu t l e carac tère d u grou pe n i vernai s
et au ss i d u grou pe l i égeo i s (don t o n vo i t en tre au tres en
1626 les membres se fai re des n o t i ficat i o n s l es u n s au x
au tres , au n om des Con su l s d’

Altare) ; te l l e é ta i t auss i la
com pagn ie i n s t i t uée de Man toue qu i alla en Angle terre
su ppl éer à l ’ i n su ffi san ce des ouvr iers pr i s en défau t , de s i r
M an sel l ( I ) .

A p r ior i , i l est don c cer ta i n qu a Nevers la règle é té
observée où l

’

au rai t- el le é té dan s des cond i t i on s pl u s
n ormales ?
Cet te ma i t r i se des A ltaris tes de Nevers , recon s t i tuon s- la .

Nous y rencon tron s , d ès le pr i nc i pe , les deux beaux
frères , Vi ncen t Saro ldo e t Vi ncen t Pon ta , men t i on nés
expressémen t par Char les de Gon zague , en 16 19,

comme
é tan t l es gen t i l shommes verr iers qu e son père ava i t dés i ré
a t t i rer en France , dan s sa v i l le de Nevers
I l s é ta i en t b ien cer ta i nemen t accompagnés de Jacques

Saro ldo (frère d u prem ier) , père d
’un en fan t n é à Nevers

en 1587 ; d ’

au tres membres des fam i l l es Saro ldo et Pon ta
éta ien t san s dou te avec eu x .

( I ) Bu ll des Comm . roy . d
'

a r t et d
’

a rchéo l . , XXV I , pp . 515 et 552 : XX IX ,

p . 150 .

(1) BOUTILLI ER , p . 55



De p l us , nous avon s un nom qu i a échappé à M . le cha

no ine Bou t i l l ier ; l e d i p l ôme de natu ral i sat i o n de Jean Ferro ,
en l

’

an 1596 ( I ) , por te formel lemen t qu e à Nevers , i l avai t
travai l l é avecq au ltres au dic t art de verrer ie

,
j u sques à

l ’an née m i l v° quatre v i ngts h u i t
Des ac tes de 1591 et 1599 fon t connaî tre à Nevers les

gen t i l shommes verr i ers Hec tor Borm io lo e tV incent Perre t te .

Pour complé ter la l i s t e , on peu t c i ter des verr iers con n us
seu lemen t par leu rs prénoms , en des ac tes de 1585 ,

1587
,

1588, 1591 Joseph , X frère de Bap ti s te , Zachar ie , A n to i ne
(garçon de verrer ie , tel s peu t- être au ss i les au tres i c i i n d i
qués) ; sans comp ter le se i gneur Pi e rre qu

‘o n at tenda i t d u
dehors , b ien p robab lemen t u n paren t d’

A ltare (a) .

A aj ou ter peu t- ê tre à ceux- l à Ambro i se Varaldo
,
qu i

,
en un

ac te d u 29 aoû t 1664 (concernant son fi l s) , es t men t i o n né
comme ayan t t ravai l l é au xv 1° s i èc le dan s les verrer ies d u
Dau ph i né , pu i s à Nevers et à Rouen .

I l fau t encore complé ter la l i s te par l es n om s rec tifiés des
Cuore , Buzz one don t on cro i t le n om es trop i é (vo i r c i -après
la sér ie n om i n a l e) .

Ce t te prem ière ma i tr i se do i t s’être désorgan i sée assez
promp temen t , car le d i pl ôme c i té de 1596 d i t que Jean
Ferro , ayan t t ravai l l é j u squ ’en 1588 à Nevers

,
al la,

pou r
quel que cause de d i sso l u t i on de soc i é té s ’é tab l i r en Bre
tagnei Ma i s la recon s t i tu t i on fu t rap i de et , parm i les noms
révé l és par des ac tes pos tér ieu rs à 1588,

on a su ffi sammen t

( I ) ANDRE, p . 568. M . M ILET m
’

a , de son cô té, s ignalé unwlôDi è du 25 oc tob re
1587 , avec p r ivi lège pou r t ravai l à Nevers, en faveu r de J ean Fer ro ; GERSPACR
fi xe erronément la p résence de ce ver r ier Nevers vers le m rheu du v :° s ièc le .

la) BOUTILLIBR , pp 4 et su iv , 9 .



de cho i x pou r con s tater qu
’

Altare ne lai ssa pas chômer u n
i n s tan t la verrer i e dan s sa col on ie de préd i lec t i o n , Nevers .
Les maî t r i ses auxquel les u ne prov i nce é ta i t réservée , ai -j e

d i t , rayon nai e n t au tou r de leur cen tre : auss i l es verriers
altaristes de Nevers s'arrangent- i l s en tre eu x pour « a l ler
au x champs , au x l ieux q u ’ i l s adviseront en tre eux pou r
t rouver u n l ieu propre à d resser verrerye
C ’es t ce q u i don na l i eu à l ’érec t i o n des verreri es su i van tes

( tou tes , sau f A premon t , dan s l e d épar temen t de la N i èvre) ,
don t l a créat i o n est du e au x A ltar istes e t où , to u t au mo i n s ,
i l s al l èren t trava i l ler de leu r art
Gi verdy , comm . de Sa i n te- Mari e . On y ren con tre en

1655 ( I ) , Honoré Borm io lo ; en 16 6 1, An ne t Borm io lo ,
fi l s

d u p récéden t en 1645 , 164 6 , 1650,
1666 , des membres de

la fam i l le de Hou se don t É t i en ne
,
qu i épousa

, en 1698,

Mar ie Borm io lo , en p résence de M M . de Bongars , de Vi r
g i l l e e t Borm io lo (a) , Jean -Bap t i s te Co rnu elle, tiseu r, ava i t
t rava i l l é avan t 1681 a la verrer ie de G i verdy , a lo rs d i r i gée
par M . d e l a Mo t te ce qu i pou rra i t b ien i n d iquer l ’ i n ter
ven t i on dan s la verrer i e n i vernai se d u Pau l Maz z o lao , 3

° de la
Mot te , déj à s i souven t ren con tré .

Chambon ,
même commune . On y rencon tre en 1658

( I ) Aj ou ter , d
’

ap I ès des notes inédi tes qu
’

a b ien vou lu me confier‘ M . le

chano ineBOUT1LLI ER : jusqu
'

en 166 1. Le nom est écr i t avec var iantes : Brino lles,
Brignollcs , Bou rniol, Borniol , Bormiol, Bom o i lle , etc . Enfants : Pau l, Jehan,
Mar ie, nés en 1651, 1656 , 1657 ; la dernière manée en 1698.

Je contmue à indi quer en i taliques les noms de ver r iers lor rains ou

no rmands .

(3) Aj ou ter , d
‘

ap rès les notes su sdi tes au mar iage, en 1670, d
‘

un genti l

h omme de cette ver rer ie fi gu re u n Dorlodo t .
BOU‘

I
‘

1LLI ER ,
p . 85 .
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Honoré Borm io lo ; en 1692 ,
An ne t Borm io lo ,

s' des Ma i l lys
d u Chambon

,
mor t avan t 1702 ( I ) ; en 1758, Léonard Bor

m io lo ; en 1785 , Madelei ne Bo rm io lo .

M ontaron . Jean -Claude Saroldo s’y marie en 1675 ;

Jean Saro ldo ,
son fi l s

, 5
° de M assy , y est s ignal é en 1697

N . Saroldo
,
écuyer

,
s‘” de M assy (le y meur t

en 17 17 (a) .

A pp onag ,
comm . de Rém i l ly , paro i s se où est bap t i sée , le

15 mars 1699
,
u ne fi l l e de Pi erre -Fran co i s de Mari n

(Mari n o l ) , écuyer l e parra i n es t n ob le Pi e rre de Mari n ,
demeuran t à la verrer i e de Sai n t-Bruno , même paro i sse de
Rém i l ly . Des membres de la fam i l le de Hennez el ava i e n t é té
ren con trés auparavan t dan s la verrer ie d’

A pponay .

La Bou c ou Chenambret , même commune . En ce t te ver
rerie figu ren t d e n ombreux membres de l a fam i l l e de Vi r
g i l le , de 16 66 à 1701 on y t rouve le nom de des Bigots , en
u n ac te de mar iage d u 20 avr i l 1676 ,

en tre Jean C laud e
Saro ldo ( fi l s de feu Jean Saro ldo , s ‘“ de Fon ten el le , e t d e
C laude-Marie du Hau te) et Claude de Balorre (a).
L a Varenne verrer ie d i r igée en 1690 par N i co l as

Borm iolo , 5
° de Fou rchambau l t

, qu i s
’y é ta i t re t i ré vers

( I ) Aj ou ter (notes BOUTILLI EIÛ . Enfants Franço is , né en 1699; deux au tres
(p rénoms non indiqués) nés en 1701 et 1702

(2) BOUTILLI ER , p . 2 1, no te.

(a) Les renseignements complémentai res ob tenu s de M . le chano ineBOUTI LLI ER
c i tent dans les verrer ies de Rémrlly les ver r iers lo r rains , etc . de Condé (1658

a de Brossard
( I ) BOUTILLIER , pp . 79, 91. I l es t imposs i ble de déterm iner avec p réc i sion où

étai t la ver rer ie de La Varenne, parce que ce nom , dans le D i ct i onna i re tap ag ra
p h i qu e de la N i èvre, par DE SOU LTRA IT , est celu i d’

une vingta ine de hameaux ,

lieu x di ts
, etc . M . le chano ine BOUTILLI ER, lu i-méme, se déclare impu issant a

d i ss i per la confus ion .



1685 , après son mariage avec Jeanne Plu chon . Témo i n au

mariage , Eugène Saro ldo .

La Char i té, verrer ie où P ierre- Fran co i s Cas te l lan o
,
s
r de

Rose , meur t en 1709 ; i l y ava i t en p l us i eu rs en fan ts . En
1778, l e s ouvrages de la verrer i e de la Char i té é ta i en t for t
en vogue ( I ) . Exp i lly l a dépe i n t comme é tan t en décaden ce
d e son temps ; mai s i l par le encore des beaux ouvrages
d

’

émai l qu ’on y fa i sa i t .
Deci z e . Bernard Borm io lo

,
fi l s de Marc , fu t au tor i sé à y

étab l i r u n e verrer i e en 1724 (a) .

Sa int-Am and-en-Pu i sage , verrer ie où se s ignal en t , en
1727 et en 1746

,
des de V irg i lle ; en 1750 ,

u n de Brossard
e t u n Borm io lo ; en 1751 , Jacques Saroldo (a) .

Ap rem ont (Cher) , verrer ie à laquel le é tai e n t a t tachés des
ouvr iers trava i l lan t en cr i s tal e t où l ’on faconna en tre au tres
u n l us t re des p l us m erve i l l eux p lu s u ne lampe d e cr i s tal ,
pour être o ffer ts en don à tel l e o u te l le égl i se . Jacques
Franco i s (Cather i n e Borm io lo s’y mar i a en 17 76 ; témo i n
au mar iage , u n de Brossard . Le d i rec teur de la verrer i e en

1754 éta i t N i co las Perr i n , de Lorra i ne
Sa inte-Ca ther i ne , à Fours , verrer ie qu i a é t é con fon d ue

avec l a verrer ie l o rrai ne de la Gran de- Cat her i ne , au x env i
ron s d e Darney (Vosges) . Mai s ce t te con fus i o n se comprend
à rai so n d e la c i rcon s tance q u ’ i l es t fa i t men t i o n , dan s l ’ac te
par lan t de ce t te verrer ie , de membres de la fam i l l e de Hen

( I ) BOUTILLIEIt , p . 120 .

(a) l e p . 92 .

(a) l e . ,
p p .

(4) l o . ,
p p . 97 (note 2) et 126 ; voy . au ss I ROUEET , La ver rer i e d ’

Ap remont

(Extra it du Bu ll . de la Soc iété niverna ise, décemb re
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1660 (I ), alla t rava i l ler en 1718 à la verrer i e de Baye l (vo i r
Champ agne) et re tou rna en 1757 à Nevers (a) .
En d ’

au tres verrer i es d u N i verna i s q u i ne t ravai l l a i en t pas
en cr i s tal , on re trouve de ces verr i ers l orra i n s , e tc .

, don t les
noms se ren con tren t à L i ège e t a i l l eu rs avec ceux des A l ta
r i s tes à La Noc l e (1674 à de Hennez el ; à Taz i l l y

à Sa i n t-M i che l-eh - Longue-Sal l e de V irg ille ;
à Sav igny-Po i l-Fo l du Hou se, de Hennez el (1685 à

de Brossard
, de Hennez el (u n membre d e ce t te

fam i l le , en 1684 , époux d
’

Anne - Franco i se de Mari n
â A u b i gny - lê -Ché t i f du Hom e ; Josué

de Hennez el, s
r d

’

Ormoy , gen t i l homme verrier , dom i c i l i é à
Namur , ava i t , en 16 70

,
des re l a t i on s d ’ i n térê t avec u n de

ses paren ts at taché à lad i te verrer i e d’

Au b igny e tc .

Un des po i n ts s ur lesq uel s j
’

insiste vo l on t i ers (j
’y revien

d ra i encore , vo i r N ormandi e) es t l
’or ig i n e françai se des

verr iers p ri m i t i fs d’

A ltare u ne observat i o n
,
sai s i e su r le vi f ,

es t la su i van te q ue j e n e veux pas défiorer en l a trad u i san t .
Vo i c i ce qu e m

’

écrivai t l e 5 n ovembre 1887
,
M . le cheva

l i er En ri co Bordon i Non vogl i o lacerle la so lidarietâ

r i marchevo l e ch ’

es iste fra i l ve t ra i o altarese cd i l fran cese
n el l ’ eserc i z i o de l la l o ro ar te d i ffic ilmente n el l e maes tran ze
altaresi s i to lerano tedesch i , m a se v i sono , n on han no n u l l a
d i com une cogl i altaresi . Non è cos i del francese egl i è
fra te l l o del l ’ altarese d i cu i s i fa so l i dal e nel la d i fesa de qnei
d i r i t t i o p r i v i leg i che crede dover s uo far r i s pe t tare n el l ’

( I ) BOUTILLI ER , p . 65 , note 2 .

(2) In. ,
p . 94.

(5) le .

,
p . 147 .



77

intercsse del la corporaz i one . Po tre i c i tarle m elti fat t i a con
ferm e d i q ue l che scr i vo , ma p in au to revo lc del la m ia

po trebbe essor la relaz i o ne de i melti ve tra i francese ven u t i
i n I tal ia a lavorare cogl i altarese a Pi sa, a Col le d’

Elsa , a

Fi renze, M i lan o , A sco l i , Napo l i .
Les exemples de ce t te so l i dar i té des verr iers i tal ien s

et francai s se ret rouven t dan s le passé i l y a deux s i èc les
et dem i

,
les verr iers d e Nevers vou l uren t fai re profi ter

A l tare de cer tai nes spéc ial i tés de la verrer ie franca i se . En

1654
, sou s l ’ i mpu ls i o n de Suzan ne d’

A lbane
, veuve Pon ta ,

et de Jean Cas tel lano , tro i s de Hennez el s’

engagèrent, par

con trat s ign é en l ’hô te l de l a verrerie à Nevers , à al ler
é tab l i r u ne fabr i que de verre en tab le (v i tres) à Cai ro -M on
tenotte , près d’

A ltare ; les négoc iat i o n s se poursu i v i re n t en
1654 , e t en fi n de 1659 à 1671 , à l ’effe t d e met tre à feu u ne
seconde fourna i se à Fo u rny (sans dou te Forne l l i ) , égal emen t
au pays de Monferral (I ) .
I l s ’ag i t ici de dé term i ner , au ta n t que poss i b le , l ’obje t de
l a fabrica tion des A ltaristes dan s l e N i vernai s .
I l s ne négl igea ien t pas sans dou te la verreri e ord i n a i re
i l s é tai en t parvenus à la déb i ter à u n pr i x à la por tée de
tous ; en 1685 , la douzai n e de verres à bo i re , à Nevers , cou
tai t mo i ns de tro i s so l s e t on les c i ta i t comme type de mar
chandises à bon marché
Quan t au x objets ar t i s t i ques , j

’

en a i déj à p résenté la liste (a) ;
i l ne me res te qu ’à la comp lé ter par l

’

énum ération de q uel

(I ) Bu ll . c Comm . roy . d
’

a rt et XXV I
,
p . 56 1.

(a) Menag zana (édi t . d
’

Ams terdam , 111, p p . 179 et Sll lV .

(3) D
’

ap rès M . le chauorne BOUI ILLI ER ; voy . Bu ll. des Comm . roy . d
'

a rt et
d

‘

arch éol .
,
XXV1, p . 2 15 et s u Iv. ,

246
,
etc .
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ques prod u i ts de la verrerie n i verna i se , même d u xvm °
sœcle ,

époque où el le es t encore représen tée ( I ) comme s
’occupan t

de tou s o uvrages en cr i s tal
A la fi n du xvn° s i èc le se rappor te cer tai n m i ro i r au revers

d uque l figuren t les a t tr i b u ts de la Pass i on , produ i san t u n eff e t
sai s i ssan t par le b ri l lan t des t rai t s d u dess i n su r le fond mat
de la glace (a) . S

'

agi t- i l d ’un fabrical de Borm iolo , que nous
re tro uveron s à Rouen (vo i r N orm andie) sou fflan t des glaces
de m i ro i r qu i égalaien t cel l es de Ven i se ? Ne s ’agi t- i l pas
pl u tô t d ’u n prem ier essa i de Perre t te , p r i v i l égi é à Or l éan s
(vo i r O rleana i s), pou r l e coulage des glaces à tab le s creu ses
avec figures (5)
A la fi n d u XV…"

sœcle appar t i e n t u n flacon an nu la i re ,
en forme de gourde de chasse

,
avec le n om M ICI I EL B IOV et

le m i l l és i me 1785 , provenan t , comme l ’obje t p récéden t , de
Nevers

,
où tou s deux avaien t é té con servés par d

’anc iennes
fami l les . On fabr iq uai t , à Nevers , des vases anal ogues en
faïen ce égalemen t de forme an n u la i re et les verr iers n ’on t eu
q u ’à reprod u i re ce type en remplacan t les pe i n tu res par de
fi nes gravu res . Cet exempla i re n iverna i s de gou rde an n u
lai re ob l i ge à poser la ques ti o n des flacon s , en tou t sem
b lables , q u ’on at t r i b ue a la très an c ien ne fabr i ca t i o n d u
Po i to u on t- i l s b i en ce t te anc ien neté et cet te provenance?
Un i nven ta i re de l ’égl i se de Sa i n t- Cyr , à Nevers , m en
t i ou ne u ne cro i x process i onne l le en cr i s tal de roche qu e

M . Bou t i l l ier con s i dère comme un prod u i t de la verrer ie

( I ) LE VA I LL ANT DE LA Fl EI—‘ FE , p . 272 .

(e BOUT: IJ AER
,
p p . 98 et 166 , p l . de la p . 100 ; DE G IRANCOURT , p . 97 .

(1) Ben] . FI LLON , L ’

a r t de ter re , p . 206 ; GERSPACE , p . 184 .



n i verna i se o n sa i t
,
en eff e t , qu e l

’

express i o n a é té employée
so uven t pour dés igner le cr i s tal de verre .

En fi n
,
M . Bou t i l l i er pré sen te le d ess i n d ’ un gobe le t à

côtes
, avec anse ,

conservé à Nevers , Où i l do i t avo i r é té
fabr iqué

,
d ’

ap rès l
’ i n scr i p t i o n et les armo i r i es q u i se rap

por ten t à l ’abbesse de No tre-Dame de Nevers , Marie-Clai re
de Sai l lan s (17 65 don t l ’ hab i tat i o n é ta i t vo i s i ne de
ce l le de la dame Borm io lo , ma i t res se de la verrer ie de
Nevers .

J
’

omets i c i ce qu i con cerne l emailleric ,
s u r laquel le je

donnerai q uel q ues dé tai l s pour Nevers dan s ma dern i ère
le t tre .

En fin , c i to ns les n ombreux n oms de verr i ers , d ’

abord e t
sur to u t d’

A ltare
, mai s auss i de Murano , qu i se son t s ignal é s

dan s le N i vernai s en y aj ou tan t les noms des membres de
leur fam i l le qu i s

’y é tab l i ren t avec eu x et q u i peu t - ê tre
é tai en t eu x-mêmes verr iers ou même qu i , de passage à
Nevers , se bornèren t à i n terven i r à des ac tes de bap
tèm e , e tc .

, concernan t l eurs paren ts . Nevers fourn i ra ai n s i
un tableau d u mouvemen t de la popu lat i o n d’

A ltare , dan s
u ne des pri nci pa les co l on i es de ce t te v i l le i nd us tr ieuse . Ce

tableau es t en core b i en i ncomple t , parce que l e même pré
nom s ’app l i q ue so uven t à p l us i eurs i nd i v i d us e t qu e souven t
aucu n prénom n ’es t i nd i qué .

I . ALTAR ISTES .

A lbano . Suzanne d’

Alhano (1609 a 166 6) fu t mai tresse
de la verrer ie , en 1657 , après la mor t de son mar i , Horace
Pon ta. Son nom à e l l e est b i en d’

Altare un Bar thélemy Dal
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bano y apparaî t dan s u n ac te d u 6 j u i l le t 1550,
comme

témo i n au mariage d ’ un Saro ldo avec u ne Ross i (Ruhea) ; i l
y por te le s i ngu l ier s urnom E ngli an ,

qu i se re tro uve dan s
les arch i ves d e Lefor t , à L i ège , sous la fo rme Enga li o , à
propos de la mère d ’u n A ltariste, Oc tave Massaro ; ma i s ,
dan s ce seco nd exemple , je so u pconne q ue ce mot , après le
n om de l 'épou se

,
a é té m al l u et q u'o n n’

a pas compri s l a
q ual i ficat i o n g i uga li , en latin j u ga li u m ,

forme u s i tée à

A l tare pour s i gn i fier conj o i n t s
M i che l Gugl ielmo , figlio d i G i ovan n i e Mari a g i ugali

Cas tel lan o (I ) .
N i co laus-An ton i u s , filiu s nob i li um Vincentn e t Marga

r i tue j u ga l i um de Massari is (a) .

Y a- t - i l peu t- ê tre dans l ’ac te de 1550 un ren vo i m al
compr i s ?
Babino Jean ne
Jean (1678 à
J

’

ai démon tré la nat i on al i té altaris te des Bab i n o (a), par
ce l a seu l q u ’u n Bab i n o fu t chargé , à L i ège ,

de fa i re , au n om
des Con su l s d’

A ltare , u ne n o t i ficat i o n à des verri ers a l ta
r i s tes . Les Bab i no se s ignalen t d ’

a i l leu rs par leurs al l iances
avec les Cas te l lan o à Nevers

,
avec les Ferro à Nan tes , v i l le

où ex i s ten t enco re des Bab i n , chez qu i FI llOD a re tro uvé
d ‘

anc i en s verres facon de Ven i se
Barberi o Thomas
Ce person nage por te le t i tre de 5° de L imonti , t i t re por té ,

( I ) A c te du 29 j u tllè t 16 15 , rep rodu i t par BOUTI LL IER , p . 86 .

—2) A cte du 12 févr ier 16 46
, documents communiqués par M . M A SSART, de

L iège .

(a) Bu tt . des Comm . roy . d
‘

a rt et XXV I
,
pp . 545 et 555 .
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au srec le dern ier , par Jean Perro tto , n eveu et successeu r
de Bernard Perro tto ,

à O rl éan s . On ren con tre , en 1688,

à A l tare (I ), un A n ton i o de Limonti . Limo nti es t le n om
d ’u ne co l l i ne tou t a fa i t vo i s i n e d’

A ltare et, de même qu e
Barber i o , c ’es t u n nom de fami l le encore por té dan s le
pays
Georges Barbar ia don t o n exp l i q ue d i ffi c i lemen t

l ’adm i ss i o n au L i vre d ’or de Murano , s’ i l é tai t Vén i t i en ,

comme d ’

aucun s le pen sen t , ne sera i t— i l pas u n Barber i o ,
d

’

Altare , récompen sé à Ven i se par so n i n sc ri p t i o n dan s la
corporat i o n , à t i t re hon or ifique ?
Ber tolu z z i Cather i n e Pon ta (vo i r c i -ap rès) é ta i t veuve de

Lauren t (en Fran co i s) Berth olu s ; M . l e chan o i ne Bou t i l l ier a
l e prem ier fai t préval o i r l ’ i den t i té Bertho lu s= Berto lu z z i , qu i
a perm i s d ’

ass igner un e o r ig i ne altarèse à la verrer ie i nau
gu rée en 1598 à Rouen (vo i r Normand ie) . I l y a l ieu
d ’é tend re encore l ’ i den t i té

,
e t le Bartholm i d’

A ltare c i té par
le même en 1606 , est b ien év i demmen t en core u n
Berto lu z z i .

Borm i o lo Hec tor
Jean
Hon oré (1655-1661)
Pau l (1654)
Jehan
Mari e (16574 698)

( I ) Rens . de M . M ar iano BRONDI .
(a) Id. de M . Enr i co BORDON I .
(3) Ba ll . des Comm . roy . d

‘

a rt et d‘

o rcheat .
,
XX I X

,
pp . 114 et 120. Voy .

cependant LAZAR I
,
Gaz ette des Beaux -A rts , 186 1, x1" vol. , p . 557 .

(4) Pp . 75 et 89.



Marc , 5“ des Rochers (165 8
An to i n e (1660) et A n to i ne , sr des Louv i e rs
A n ne t , sr des Mai l l ys d u Chambon (166 1
N i co las
Bernard (16 74
N i co las , s' de Fourchambau l t
P i erre ( 1689)
Franco i s (1699) et Franço i s , sr de la M iniardrere
A n to i ne ,

s
r des Rochers (1757

Cather i ne-Jacquet te (1740)
Jacques-Franço i s ( 1740-1745)
P i erre-Bernard (17 4 1- 1779)
C laud i ne
Claude- Franco i s (1745 - 1784 )

Jean - C laude (1746)
Lou i s , 5

° de Fou rchambau l t (1748)
Jacques (1748) ;
Jacques -Franço i s , sr de Fou rchambau l t
Pi erre (1750)
Léonard , s ‘” de Chambon
C l au de (1785
Madele i ne
Eu génie

- Jacquet te (1805 )
Jean ne-Ca theri ne e tc .

Le t i tre d e sr des Rochers é ta i t por té , en 1651, par Bar
thélemy Pon ta ; es t - ce de l u i q ue le t i en n en t Marc e t An to i ne
Bo rm io lo ?

J
’

a i déj à c i té An to i ne Borm io lo ,
s' des Rochers , t rava i l lan t

en 17 18 à la verrer ie de Baye l ( vo i r Cham pagne) .

Pl u s ie urs des prénoms c i -dessu s , comme A n to i ne , Jean ,
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Marguer i te
Jean —Bap t i s te
Hen r i
Jean Cas te l lan o ava i t q u i t té L i ège , où i l lai ssa son frère

Joseph à la verrer i e des Bonhomme (I ) . Les Cas tel lan o son t
or ig i na i res de Carcare , p rès d’

Altare .

Cornu elle Jean -Bap t i s te
C ’é ta i t u n tiseu r don t le nom do i t ê t re rapproché de

cel u i d ’un au tre I ta l i en , Jean -Bap t i s te Carnelle , paren t d ’un
Carnelle chargé d u même emplo i de tiseu r à la verrer i e de
L i ège

,
en 16 75 (a) .

Costa Bap t i s te , s
r de Baramond , fi l s d ’une Bu z z one

( 1658

Un Bap ti s te Cos ta é ta i t Con su l à A l tare en 1645 (a) .
Cu ore Mar ie
Jean
Jean -Bap t i s te
Un de ces Cuore se d i t de Corsesle (ou Co insert), m ar

qu isat de M onferrat i l s
’

agi t de Cosser ia , près d’

A ltare

les gen t i l shommes altaristes recru taien t souven t des a i des de
verrer i e parm i les paesan i des l ocal i té s avo i s i nan tes .
Cer ta i n e F ran co i se Cu rre d ’u n ac te de 1594 , où el l e es t

marra i n e d ’u n Saro ldo ,
es t sans d ou te un e Cuore .

Dagna A n to i n e (1624
Beno i t

( I ) Bu ll . des Comm . roy . d
’

a rt et d ’

o rcheat . , XX I I I , p . 505 .

(e) I b id .

, XX \‘ I I I
,
p . 2 14 ; Bu ll . l u s / i t . archéol . l ieg . ,

XV I I I
,
p . 598.

(s) B«-I uj . Fn. t on, L
’

a rt de ter re , p . 209 ; Bu ll . des Comm . roy . d
’

a rt et
XX I I I , p . 25 .
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Ferro Jean (1587
Gaspar dont je repar lerai (vo i r Provence) .

M arassano (voy . M assaro) .

M ar ino A n ne t
Pierre en Pierre—Franco i s (16 69)
P i erre t te (1669)
N . d e Mar i n
Les Mar i n o son t d u n ombre des verr i ers de Murano ,

at t i rés comme i n i t iateu rs de la façon deVen i se à A l tare ,

où une branche de ce t te fam i l le s'étab l i t d éfi n i t i vemen t , san s
d ou te dès avan t le xv1° s i èc le ce l u i de 1614 n e prend déj à
p l u s qu e la q ual ifi cat i on d’

i talien ,
i n d i ce de nat i onal i té

altarèse ( I ) .

M assaro César
Jean -A n to i ne ( 1659)
Deux ac tes , l’on passe a A l tare , l ‘au tre à Nevers , d onnen t

au prem ier le n om i n con n u Marassano ,
auque l M . En r ico

Bordon i n ’hés i te p as à su bs t i tuer cel u i deMassaro . N ’ou b l i on s
pas cependan t q u

’ i l peu t s’agi r d ’u n verri e r , i n d iq u é par le
n om de la l ocal i té d ’où i l v ien t , comme le Scalabrino don t
i l est parl é c i -après (préc i sémen t avec c i tat i on du nom de

Masseran o , peu t- ê tre deven u Marassano) .

M i rengo Pau l (1607
Ce gen t i l homme verr i er é ta i t ret ourné en 1620 à A l tare ,

où
i l fu t parrai n d ’un Borm io lo .

M ass i Carl o (1651
Ce verr ier é tai t peu t- ê tre encore u n des paesan i des

( I ) Bu ll . des Comm. roy . d
’

a rt et d‘

o rcheat. , XX I I I , p : 295 ; XX I V, p . 4 -1 ;

xxv1
,
p . 548.



env i ron s d’

A ltare , emp loyé comme a i de à la verrer i e ; cepen
dan t des Saro ldo on t por té le t i tre de srs de M a ssy ( I ) , et l

’o n
do i t se rappeler le n om de M u tio ,

de Bo l ogne (vo i r [ le de
France) .

I l ex i s te en core aujourd ’hu i des Muss i , à A l tare (a) .

Oda ti o Segu rano

Le n om comme le prénom , ex traord i na i res l ’un et l ’au tre ,

se ret rouven t dan s deux ac tes d’

A ltare
,
l ’u n en 1585 ,

l ’au tre
en 1700 J

’

ai s i gnal é, ma i s san s trop i n s i s ter , les verr i e rs
l i égeo i s appe l és Hardy e t auss i A u dax
Perna (vo i r Per ta) .

Per ro tto Vi n cen t ( 1599
Bernard ( 16 47 — 16 54 et 1704 )

Gas par
Bernard Perre t te ,

à L i ège
,
en 1664

,
se re t rouvera c i - après

à O r léans , d ’où i l rev i n t à Nevers , san s dou te momen tané
men t en 1704 (pou r u n ac te de bap tême) . Les Perro tto
son t or ig i na i res de Borm i da

,
près d’

A ltare , et on t é té
agrégés à l ’ Un i vers i tà del l’ ar te v i t rea (s) .

Por ta (var . I ’erna
,
Prena ) A n to i ne

Lauren t e t Ph i l i ber t
La forme Perla fa i t songer au x Per t i ca ou del le Pertie ,

( I ) BOUTI LL I ER ,
p p . 2 1, 6 4 , 80.

(a) Rens . de M . M ar iano BRONDI .

(s) I d . de M . Enr ico BORDON I .
Bu ll . des Comm roy . d

’

a rt. et d ’

a rch éo l. , XXV I I , p . 225 ; XXV I I I , p . 2 15 ;

A rch ives de Liège, G reffe Bcrmmo lin. OEuvres , 19 j u in 1568 Jehan Hardy ,
vo i ricr

(5) Ba ll . des Comm . roy d
’

a r t et d '

o rcheat XXV I , 55 4 et 555 ; BOUTI LLI ER ,

p . 154 .



d
’

A ltare (I ) ; mai s i l y avai t auss i des Pen na a Carcare , l oca
l i té vo i s i ne déj à c i tée .

Ponta Vi ncen t (1582
Cather i ne (1595- 1657)
Horace ( 1597
Fran ço i s (1599
A n to i net te
Jean
Bar thélemy

,
s
r des Rochers (16 5 1

Mar ie ( 165 1— 1665)
Jeanne ( 1676
Vi ncen t

,
Fran ço i s-V i ncen t

Bar thé lemy Pon ta (ou u n homonyme) fu t Consu l d
’

A ltare

en l
’

an 1645 .

Prevo t i Ph i l i ppe
Le nom est i n co n nu â A l tare ; mai s comme u ne var ian te
por te Privo to , i l n ’

es t pas défendu de s upposer u ne a l téra
t i on de Perro tto .

Sa ro ldo Jacques (1582 — 1599)
Vi ncen t (mor t avan t 1601) et Vi ncen t , 5

' de la Mi se
Grande (1587 - 16 19)
Jean (1587
Hu goné

Franço i s (1594

( I ) Bu ll . ei té , XXV l , p . 555 .

(2) J acqu es Saroldo étai t pet i t-fils des époux Gaspar Saroldo et Cather ine
M assaro , et fils d

’

Anto ine Saro ldo et M ar g uer i te Ponta, mar iés en 155 1;

témo i ns J o z ct Saro ldo ,
frè re, et Pier re Saroldo , s' de la Veste, cou sin-

germain

(BOUTI LLI ER , p . 6
, no te
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Cather i ne (1595 — 1606)
Léon ie ( 1507
Beno i tin ,

Marcoroli , Mar ie
É t ien ne
Marguer i te (1601
Manfrein (1602

A n to i ne (1604
Jérôme ( 1609
Juhe ( 16 11) ;
Valen t i n
F ran co i s ou V i n cen t-Franço i s
A ndré
Jacques (1051- 1654 et

Char l es ( 1654
Augus t i n (1658
Jean

,
s
r de Fon tenel le (vers

Jean —C laude (1673
Eu gène (1683) ;

Jean
,
s
r d e M assy (1697

Jacques (175 1) .

Un documen t d u 1" avr i l 1595 (1) nous apprend qu e
Jacques Saroldo ,

représen tan t les d ro i ts de Ju les Gam bia ,

m archand à Nevers achè te à Sai n t-Mal o 100 m i l l iers de
soude ou bari lle d’

Alicante. Les Gamb i n , or ig i na i res de
Faen za (a) , s

‘

occu paient de la con fec t i on des maj o l i ques ; de
l à la ques t i o n

.

: les Saro ldo ,
de Nevers

,
s
‘

occ u pèrent
- i l s d e la

( t ) Rens . de M . M I LET
, complétant ce que di t M . DE Gmancovar

,
p . 7 1

,

note 1.

(2) Cette o r igine est ind iquée par M . le chano ine Bour tu .ma , p . 15 .



fabri cat i on con n ue des faïenceS de Nevers ? On sera i t ten té
de le cro i re

,
pu i sq u‘on re trouvera c i -après e n Po i tou les

Saro ldo
,
à la fo i s verr iers et céram i s tes .

Nous re trouveron s Eugène Saro ldo (à Nevers e n
précédemmen t verr ier à L i ège en 1655 (Vo i r c i -après
O rléana i s) .

Les débr i s d u reg i s tre R i cevu to e speso ( 1) fon t con
nai t re à A l tare l es membres su i van ts de ce t te fam i l le
Jacques ( 1583 e t 1662 Charl es (1685 Jean
et Marc -Aurele A n to i ne (1693
Scalabr ino Jean—Fran co i s , Fran co i s—Mart i n , Claud i n e

Scalabrino est le n om d ’une sec t ion de la commun e de
Masseran o , près de Novare ; d ’où la poss i b i l i té q ue

,
comme

pour le verr ier su i van t
,
on ai t dés igné u n ouvri er par le n om

de son l i eu d ’or ig i ne
,
vo i s i n d’

A ltare (a) .

Su z a Jean de Sou sse
C ’

es t év i demmen t par Suze qu
’ i l fau t tradu i re ce nom ,

qu i es t ce l u i d u père d ’u n en fan t ten u su r les fon ts par
Beno î t Saro ldo e t Cather i ne Pon ta. Suza, comme Scala
bri n o

,
es t en P i émon t , n on l o i n d’

Altare.

Vara ldo Ambro i se (avan t
Ambro i se

,
fi ls d u précéden t (vers

C '

es t dub i tat i vemen t que la présence de ces verr i ers est
men t i on née à Nevers . Le père es t l ’obj e t d ’une c i tat i on peu t

(4) Rens . de M . Enr i co Bonp om .

(a) A com parer cependant le nom de So lobrino po rté, à Ambo i se, par un céra

m tste au s iècle (J acouz m m , M ervei lles de la cérami que, p .



é tre erronée (1) à laquel le se rappor te san s do u te ce qu i
concerne l e fi l s (a) .

I l . MURAN ISTES .

I ndépendammen t des Vén i t ien s pr im i t i fs , natu ra l i sés à
A l tare , comme les Ber to lu z z i , Ferro , Mar i n o , p l us ieu rs gen
ti lshommes verr iers venan t d i rec temen t de Murano on t t ra
vai l leà Nevers .

Rangeons - l es par ord re de dates pour d i scerner ceux q u i
on t é té en re lat i on s avec les A ltaristes avan t 166 5 , époqu e
où Jean Cas tel lano et Marc Borm io lo

,
son gen dre

,
on t été

chargés d ’

embaucher des ouvr iers vén i t ien s po ur Par i s .

Avan t 1665
Della Rivetta (var . Traveto ,

Breve t , de Reve t) A n ton i o
(1624 remarquon s la paren té , peu t—etre l ’ i den ti té ,
avec A n ton i o C imego tto de l la R i ve t ta, à Par i s , en 16 65 (vo i r
le de France et c i — après Com p lément ;
Ambro i se
A près 16 65 .

M éme fam i lle
Is i d ore
Dom i n i que (1684
M az z olao : Pau l

(1) DE Gmm couar , p . 92 ; deux no tes de ce regretté co r respondant , co p ies
d

’

un document de 1661, l
’

u ne rem ise a M . M ILET , l'au tre a mo i , conco rdent pou r
fixer ains i la su ccess ion des locali tés où Am bro i se Varaldo , le pè re, travai lla
dans les ver rer ies du Dau ph iné, p u is a Pam . p u is à Rouen tandis que

l
’o uvrage imprnné po rte p u i s à Nevers . Où est l

’

erreu r ?

(2) No te de M . M tLET Varaldo (Amb ro ise) a repassé à Nevers avant d
'

alle r
en No rmandie .
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et l ’on a re trouvé les noms des verr i ers Ragenu lf (i ) e t
Bal d ri c dan s u ne charte de l’an 86 5 relat i ve à l ’abbaye de
Sa i n t- Aman d - em—Pevèle ; de p l us , u n comp te de 1502 , sous
Pli i li p pè

- lè —Bè l, règle l e sala i re des o uvr i ers chargés de
cou per de la fougère dan s les bo i s de Normand ie ; u n d i p l ôme
de l

’

an 1533,
sous Ph i l i ppe de Val o i s , accorde pr i v i l ège à

un n orman d d u nom de Caqu eray pour la fabr i cat i o n des
v i tres (a) , etc .

Ma i s ce t te an t iq u i té d éj à for t res pec tab l e n ’es t r ien à cô té
de ce l le de l a gobele ter ie normande l ’ us i ne des Frontinu s ,
Frontini ana do n t les prod u i ts son t s i n ombreux
dans les fo u i l les de l ’époque roma i n e en Norman d i e , é ta i t
b i en pos i t ivemen t é tab l ie dan s ce t te par t ie de la Gau le or ,
pu i sq u ‘on s ’y l i vra i t d éj à

,
dan s les prem i ers s i èc l es de l ’ère

chré t ien ne, à la fab r i cat i o n des bar i l le ts et au tres réc i p i e n ts
en verre , i l se peu t for t b i en q u’ i l n ’y ai t pas eu d

’

interru p

t i o n l es gobe le teries n ormand es , r i en ne s ’y O ppose ,
sera ien t s i mp lemen t la con t i n ua t i o n des u s i nes romai nes
L ’or i g i ne n orman de des verri ers d’

Altare m e para i t
démon trée les t rad i t i on s l ocal e s parlai en t de Bre tagne , de
Normand ie , de F l an dre ; j e les ai d i scu tées de près e t je

( t ) M AR
'

I
‘

ÈNE et DURA ND
,
A mp lissz

‘

ma coi lect zo
,

p . 168, et non Ragenu t ,

comme on l’a souvent imp r imé . LA ZAR I
,
Ga z ette des Beau x -A rts , 186 1, p . 52 1,

conjectu re que les v1tres de \Vearmou th p rovenaient de Venise même .

(a) Le VA ILLANT DE LA Fi L
‘

FFE , p p 4 et 4 47 ; ne G l llA NCOURT , pp . 18 et su iv. ;

Ha ll . des Comm roy . d
’

a rt et X XV I
,
p . 547 . Voy . auss i J UVENEL

DE CA RLENCA S , Essa i s su r l
’

h isto i re des belles - lett res , des sc iences et des a rts
(Lyon, édi t . de I V ,

270.

(3) La décou verte récente du b eau vase à cou rses de chars de Couvin m ‘

au t0

r i s e (Annales de la Soc . arc/1601. de Nam u r , 1895 ,
p . 115) a poser la ques t ion

Parents ver res , dont on retrou ve des ex emp la i res en No rmandie, n
‘

ont— i ls pas été

lu b r i ques la même?



cro i s l es avo i r rédu i tes à l e ur vraie va le ur en concen tran t
su r la Normand i e seu le l es or i g i nes altaris tes .

Tou t , dans m es recherches q ue je résume i c i , a abou t i à
l a Normand ie comme berceau des A ltaristes d ’

après la tra
d i t i on

, des verr iers d’

au delà des A l pes aura i en t é té a t t i rés
dan s l’Apennin par u n compat r i o te , pauvre erm i te dan s
l
’ î l o t de Bergeggi , pos tu l é comme abbé par ses vo i s i n s , l es
mo i nes de l’op u lente abbaye de Forne l l i A u tou r de l’éta
b lissement verr ier a i n s i créé , vivaien t l es d ern iers représen
tan ts de la race l igure

,
au m i l i eu desquel s l es n o uveaux

venu s s
’

i so lèrent en s
’

ap pelant l es Mon su l es Mes

s ieurs hom qu i carac tér i sa i t préc i sémen t les gen t i l sh ommes
verr iers de Normand ie ; j

’

ai même surpr i s s u r le fai t u n
appel à ceux— c i A bo i re pour ces Mess i eu rs deven u à
A l tare Bu a Monsu cr i qu i révèl e l ’or ig i ne normande et

que les descendan ts des Normand s ne comprena i e n t
L

’

ethnograph ie , la l i ngu i s t i que , les mœurs
,
l es usages ,

mème l es procédés de fabr i ca ti on on t achevé m a démon
stration , qu i es t auj ourd ’hu i accep tée par les i n téressés les

h i s to ri ographes d’

Altare ,
les Bordon i , les Brondi , les Buda,

se son t , san s la mo i n dre res tr i c t i o n , rangés à mon av i s que
seu le l ’é tude comparat i ve des pato i s de Normand ie et d

’

A l

tare (cel u i - c i t rès d i s ti nc t de l
’ i tal i e n parl é au x env i ro n s)

encore à comp lé ter .

( 1) Ball . des Comm . roy . d
’

a rt et d ‘

arch éo l . , XX I I I , p . 26 ; voy . les dévelop

pements donnés à ce sujet , i b id . ,
p . 29 ; XXV I , p . 212 ; Bu ll . de fl ash : . arc/réel .

l ieg . ,
XV I I I

,
p . 594 ; Boun cu en, p . 156 .

(a) A j o u ter Le VA I LLANT , p . 70 , au sujet de la nob lesse ex igée en No rmandie

(comme a A lta re) po u r pou vo i r exercer l
’

art du ver re, ce que j
’

ai t radm t ver

riers, parce que nob les . Vo i r au ss i ne Gm .æs cw ar , p . 58, au sujet de la
fab ri cation no rmande et altariste des ver res a bou tons et a a b ranches etc .



Or l ’an t i qu i té de la co l on ie va serv i r à dé term i ner cel l e d e
la mé tropo le .

A A l tare , la t rad i t i o n par le d u m "
S teele ; on y mêle l e

sou lagemen t de tous après l’an 1000 ce t t e éch éanc e si
redou tée après laque l le l’Eu rope pr i t u n essor n ouveau auss i
b ien dan s l ’ i n du s tr i e qu e dan s les sc ien ces , les ar t s , etc .

Peu t-è tre est—ce t ro p v ie i l l i r ce t te ém igrat i on ; ma i s q uand
on songe qu e , des hu i t fam i l les q u i l

’on t con s t i tuée , sep t
ex i s ten t encore , o n do i t ne p as déda i gner des t rad i t i o n s
p ieusemen t con servées dan s u n m i l ieu auss i préservé de
mét i s sage m i l ieu où i l y a tan t de chances de les retrou
ver i n tac tes

,
et on leur at tr i buera u ne val e u r q u 'e l l e s n’

au

ra ient pas chez des popu la t i o n s mo i n s pures de mélange de
sang avec les vo i s i n s .
Scru ton s cependan t de près ces t rad i t i o n s l ‘h i s to i re , j e

l
’

ai déj à ann oncé c i-dessu s , va n ous mon trer (vo i r Pro vence),
au xv

° s i èc le , des Ferro é tabl i s au m i d i de la France ; l eu r
au teu r est u n Ferro

,
n é à A l tare au xxv

° s i èc le . Or , l es Fer ro
son t de Ven i se cer ta i n s d ’

en tre eu x ava ien t été ap pe l és à
A l tare pou r y fa i re l ’éd ucat i on des verr i ers dan s la fabri ca
t i o n s i m i l i—vén i t ienne ; cela n ous repor te en arr i ère , au mo i n s
j usqu ’

au xm
° s i èc l e pou r l ’érec t i o n d’

A ltare e t, par consé

quen t , au mo i n s au x u
e pou r l ’ex i s tence de la gobele ter ie

normande don t ce l le d ’

A ltare es t u ne émanat i o n .

Et ne n ous vo i là pas s i l o i n de l
’

an t i q u i té trad i t i on n el l e
d

’

Altare , d ’où résu l te l 'an t i q u i té encore an tér ieure de l ’ i n
du s trie—mère , la gobel e ter i e n ormande .

Burn , L
’

u n i versi tù dell
’

a rte vi trea d i A lta re, p . 15 .
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Ces quatre fam i l les de grosse verrer i e con fec t i on naient
l e verre en tab le o u à vi tres ; mai s p l us ieu rs de l eurs membres
se dé tachèren t souven t de ce t te fabr i cat i o n pou r se con sacrer ,
même à l ’é t ranger , à la gobele te r ie (1) n ous avon s eu , au x

s i èc les passés , u n de Bongars à L i ège (a) ; u n de Caqu eray
essayé de fonder u ne verrer ie à Bruxe l les (a) les de Bros
sard son t s ignal és parm i les verriers qu i v i n ren t s'é tab l i r e n
Belg i que (A) ; u n Le Vai l lan t est s i gnal é comme ayan t é té
embauch é par u n verr ier be lge
De p l us , n ous ren con tro n s des membres d e ces q uatre

fam i l les par to u t où i l y ava i t des verr iers altaristes le Jean
de Bongars

, de L iège , arr i va i t de Lorra i ne ; d 'au t res mem
b res de la même fam i l le son t s ignal é s en A ng le terre (6) e t
dan s le N i vernai s , part ie de la France où l 'on ren con tre éga
lemen t des de Brossard etc .

A u ss i ne fau t- i l pas pro tes ter con t re l
'

affi rmat i o n qu e des
gen ti l s h ommes i tal ien s son t al l és t ravai l ler dan s les verrer ies
de Normand ie dés le moven âge
Recherchon s les verrer i es de Normand i e où l ’on tra

( i ) M . M t i. £T me fa it observer . avec ra i son, que le b u t de l
‘

ém
i

gration des
memb res des qu at re tam i lles de g rosse ver rer ie a dû ê tre la fondat i on de

vei rcr i es a v i tres . C
’

es t donc par oceasmn et par excep t i on que ces ver r iers se

seront o ccu pés de go be let…ie .

—3) L i re ce nom , au lieu de Bau gard, dans la ( t
"

) Let / re de M . vmv DE

CASTEEL E, p . 5 1; Bu ll . Insl i t . archéol . l ieg . ,
XI V, p . 225 ; acte du no tai re Pawea

du 2 aoû t 1665 (A rch ives de Li ège) .
Bu ll . des Comm . roy . d

‘

a rt et d ‘

archéal X XV I I , p . 258.

(4) Lu c ien Q vnver , Les anc i ennes ver rer ies et les anc iens ver r iers d u p ays
de Ch a rleroy , p . 5 6 .

(5 ) L I". VA I LLA NT , p p . 476 a 478.

Ba l/ . des Comm . roy . d
‘

a rt et d '

archéol . , X X I X , p . 128.

( 7 ) UOUTI LLI ER pp . 12 , 97 ,

(8) Bücns n, pp . 20 et 5 1.
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vai l le en c r i s tal e t à l ‘a i de de verr i ers i tal i ens ou de leu rs
é l èves .

Flame ts-Freti l s (Se i ne -In fér i eu re) . I l aura i t ex i s té en ce t te
c ommune dès la fi n d u xv

e s i ècle u n e verrer ie qu i , après
d i verses é tapes , au Gau le , à Sai n t-R i q u i er e t à Real camp ,
sera i t deven ue cel le de la Grande Va llée (comm . de Guer
v i l le) , et M . Le Va i l lan t de la F ieffe ( i ) , comba t tan t su r ce
po i n t l’ 0 p inion d

’

Es tancelin dan s son Mémo i re su r le com té
d

’

Eu en at tr i bue l ’érec t i on à la fam i l le de Bo rnio lles . Ma i s
c‘es t p ar hypo thèse se u lemen t qu

’on peu t rat tacher ce t te
verrer ie au t ravai l à l ’ i tal ien ne , parce que ce t te fam i l le, à

l ad i te époque , hab i ta i t déj à Flamets .
En su i va n t avec at ten t i o n la généal og i e des Barnio lles

j usqu a Fran ço i s de ce n om
,
é tab l i al o rs en Normand ie , o n

ne t rouve pas de ram ification avec les Borm io lo arr i vés
d

’

A ltare ; ceux -c i o u cer ta i n s d ‘en tre eux prov i enn en t d ’un e
au tre bran che ; i l s on t pou r au teu r Ju les Borm io lo , né à

A l tare et na tu ral i sé en France l’an 1582 (a) .
Les de Barnio lles , de Flame ts formera ien t— i l s u n prem ier

essai m des Borm io lo dont l’arr ivee en France aura i t é té con
tem poraine de ce l l e des Ferro en Provence et en Dau ph i né ,
ou b ien son t- ce des Norman ds pr i m i t i fs n

’

ayan t jama i s
ém igré en I tal i e ?
C ’

es t seu lemen t dan s le cas de so l u t i on affirmative à l a
p rem ière par tie de la ques t i on qu ’on pourra i t con s id érer la
verrer ie deven ue cel le de la Gran de—Val l ée , comme s’é tan t
con sacrée à l a man i ère i tal i en ne dès le xv° s i èc le .

(1) P. 194 .

DE Gm aucouar . p . 91.
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Co ntinu ons l enuméral ion des verreries « façon de Ven i se »
,

cel les - c i b ien cer tai nes
,
qu ’on re t ro uve en Normand ie .

R o u en (Se i ne i n fér ieu re) . En janv i er 1598,
Vi ncen t Bu z

zone et Thomass i n Berto lu z z i , tou s deux nés à A l tare , ma i s
le second descendan t d ’u ne des fam i l les d e Muran o appe l ées
à A l tare pou r y ense i gner la facon de Ven i se fu re n t pr i
vilég iés par Hen r i IV ,

pour fab r iquer à Rouen d u verre
s i m i l i — vén i t ien .

Dès l e mo i s de décembre 1598, Buzzo ne e t Berto lu z z i
avaien t q u i t té l ’ us i n e n ormande pou r al l er s'at tacher à la

verrer ie de Saro ldo ,
à Par i s (a) .

Si c’es t b ien au xv1
° s i èc le qu

’

Ambro ise Varaldo , l e p ère
( vo i r I le de France) , t rava i l la à Rouen i l ne peu t avo i r
é té at tach é qu ’à ce t te prem ière verrer ie de 1598 ; mai s i l ne
fau t pas san s dou te tab l er su r la préc i s i on de ce rensei
gnement.

Le 8 mars 1605 , l ’ i n d us tr i e du verre , qu i ava i t é té i n ter
rompue , fu t repr i se par Franço i s de Garsonnc t, arr i van t de
Provence ; i l fu t au to ri sé à i n s tal ler à Rouen u n e verreri e
de c r i s tal pou r y fa i re t rava i l ler tou tes sor te s d ’ouvr iers
é trangers qu e bon l u i semblera i t e t , en effe t , i l al l éguai t (4)
avo i r dû les fa i re ven i r d e l ieu é tranger e t i n commode
I l s ’é tabl i t au faubou rg Sa i n t—Seven
C ’es t l ’époque où A n to i ne M ontch restien (Mau chrestien) ,

d i t de Valteville , écr i vai t so n Tra i té d’

économ ie poli tiqu e

(1) Bu ll . des Comm . roy . d
'

a rt et d
’

archéol . , X X I I I , p p . 508, 5 12, 5 13 ;

X XV I
,
pp . 2 19, 260, 5 14 , 556 , 559 Bul l . Inst zt . a rcheo l . I ieg .

, XV I I I , p . 596 .

(2) DE Gmm counr , p . 65 .

le .

,
p . 92

( t ) to .
,
p p . 115 et 115 .
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pagnaient san s dou te les d’

A z émar quand ceu x-c i al l èren t
s'étab l i r à Rouen Hen r i de V irg ille appara i t comme o uvr ier
à la verrer ie de Sai n t—Sever , en 165 1 et 1652
M a i s les gen t i l shommes fran cai s n e croya ien t pas pou vo i r

se passer comp lè temen t d u concou rs des verr iers i tal i en s
don t i l s é ta ien t les é lèves i l s en ava ien t con s tammen t avec
eu x ala verrer i e de Rouen .

C ’

es t d ‘

abord peu t- è tre Ambro i se Varaldo , l e père , s’ i l n’

a

pas fa i t par t ie de la ma i t r i se pr i m i t i ve ; c’es t en tou t cas son
fi l s qu i do i t avo i r t rava i l l é à Rouen vers 1650 ,

avan t d ’al l er
à Par i s (a) .

En 1620, c ’es t Tou ssai n t , de Ven i se , mai tre tiseu r de
can on s de verre et au tres émaux ; c'es t Bas t ien Mar i n , mai tre
tiseu r . Le prem ier do i t ê tre u n San t i (s) ; q uan t au n om de
Mar i n o

,
n ou s l ’avon s déj à rencon tré

Jean Borm i o lo
,
q u i excel la i t dan s la fabr i cat i o n des glaces

,

s’engagea vers 1622 ‘

a Sa i n t-Sever e t y t rava i l la pen dan t
se i ze ans
Un au t re Borm io lo , san s d és i gnati o n d e prénom , étai t à la

même verrer ie en 164 1 (c) .
Pao lo M az z o lao ( l e s ' de la Mo t te don t i l a déj à é té fa i t
men t i on) t rava i l la i t à Rouen en l’an 1665 , quan d Co l ber t
l
’

ap pela à Par i s . I l é ta i t b ien cer tai n emen t a t taché à la ver
rerie des d

’

A z émar , qu i , s’ i l s ne fu ren t pas auss i heu reu x

(1) DE GIRANCOURT , p . 89 ; La VA ILLANT, p . 195.

(a) Rens . de M . DE G IRANCOURT .

(5) C
‘

est l
’ op inion de M . A ngelo SANT I , de Venise, qu i a peu t-être t rouvé la

fo rme Toussaint (Ognissant i , Tu tt i i Sant i ), pou r les memb res de sa p rop re
fami lle.

(4-s-c) DE G IRANCOURT , p . 91; voy . au ss i Le VA I LLANT, p . 256 ; BOUTILL I ER .

p . 98.



hors de Rouen , du ren t au mo i n s à Rouen méme . avo i r é té
efficacemen t p ro tégés dan s la j ou i ssan ce de leu rs pr i v i l èges
exc l u s i fs .

En 1665 , un compagnon des t ro i s verr i e rs pr i n c i paux de
Muran o engagés à Par i s pour la fabr i cat i on d es glaces s’é ta i t
arrê té à Rouen où i l remplaça peu t—et re Pau l Maz z olao
(vo i r I le-de—France) .

La verrer ie de Sa i n t-Sever , par s u i te des pr iv i lèges de d u
Noyer (vo i r fu t rédu i te à s ’occuper un i quemen t des
verres de cr i s tal en abandon nan t la par t ie la p l us avanta
geuse de la fabr i cat i on , les émaux et les glaces (a) .

Le documen t qu e j
’

ai reprodu i t c i -dessu s (voy . C ham

p agne, à l
’

Ap pendice) . men t i on ne un cer t i ficat des mar
chaud s de Rouen de l’an 17 16 , con s tatan t que depu i s v i ng t
ans i l s t i ra ien t leu rs cr i s taux de la man u facture de Bayel .
La verrer ie rou ennaise pers i s ta tou tefo i s au mo i n s j u squ’en

1759. En 1758, e l le é tai t encore qual i fiée Manu fac tu re
royale de cri staux et

,
en 1759,

Lou i s Borm iolo , s
r de

Fou rchambau l t , y t rava i l la i t comme gen t i l homme verr i e r .
En 1768,

les fou rnai ses é ta i en t compl è temen t é te i n tes (s) e t
Peu chet n

’

en d i t pas un mo t au commen cemen t d u présen t
s i èc le el les n ’ex i s taien t d on c p l u s .
Le passage de M ontch restien c i té c i —dessu s dé term i ne cer
ta i n es cu r i os i té s de la verrerie de Rouen dan s l es débu ts
d u xvu ° s i èc l e ; l es d i p l ômes de pr i v i l ège (4) pou r la ver

rerie de Rouen perme t ten t de préc i ser quel q ues au tres par

( i ) COCH IN , p . 650 .

(e—s) LE VA ILLANT , p p . 272 et 291; GARN IER , p . 15 1; DE GIRANCOURT , p p . 108

et 109.

(4) DE G I RANCOURT , pp . 65 , 112 a 125 .



ticu lari tés qu i son t san s d ou te communes au x cr i s tal ler ies de
Normand ie

,
succursales o u r i va les de la fabr i q ue de Sai n t

Sever
Buzzon e e t Berto lu z z i , en 1598,

son t au tor i sés à fabr iq uer
verres de cr i s tal de Ven i se, verres dorés ( I ) et p l us ieurs
sor tes d’

émail pou r orfèvres en u n mo t , t ou tes sor tes
de verres et ouvrages q u i peuven t se fa i re à Ven i se et au tres
l ieux et pays é trangers et au tres q u ’ i l s pou rron t de n ouveau
i nven ter avec défen se d ’é tab l i r aucu ne au tre verrer i e
dan s u n rayon de v i ng t l ieues au tour de Rouen et avec
con fi sca t i on des marchand i ses q u i pourra ien t y ètre fai tes
excep té - l es verrer ies d e fou gère seu lemen t
M . de G i rancou r t c i te des cou pes de cr i s tal rem i ses en

gu i se d ’ ép i ces au con sei l l e r qu i ava i t fa i t fo nc t i on s de
rappor teu r l o rs de l’entér inement des pr i v i l èges au Parle
men t ; i l men t i on ne égalemen t t ro i s d ouza i nes de beaux
verres de c ri s tal d oré s t i pu lées comme par t ie d u bai l d e
l ’ i mmeu b le d e la verrer ie et al l ouées

,
pl u s u n chandel ier de

cr i s ta l à h u i t chan de l les , au propr i é tai re l ors de la rés i l iat i o n .

Franço i s de Garsonnet, en 1605 ,
ob t ien t le monopo le de la

verrer i e de cr i s tal , pour la décora t i o n des ma i son s royales et
pou r la commod i té d u pub l i c .

Le même, en 16 15 , est rense i gn é comme 5 etan t b ien et
d i gnemen t acqu i t té d e l ’exerc i ce de la verrer ie de c r i s tal
tan t en la manu fac tu re des verres de cr i s tal c ommun

,

comme raffinez en façon de Ven i se , qu e au ssy en l ’ouvrage
de can on e t csmau lx d e verre de be l les et r i ches cou leu rs
n on en core u s i tées

( i ) Et non ver res dou z comme l’ imprime, par er reu r , GARN IER , p . 159.
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l emen t l es glaces à m i ro i r
,
égala ien t en beau té et en p erfec

t i on les p l us rares p i èces de Ven i se
La fab r i cat i o n d u verre de cr i s tal n e fu t pas l ong temps
l e mon opo le exc l us i f de l ’us i ne de Rouen , pen dan t l e
xvn

c s i èc le (a) ; car vo i c i u ne l i s te de fou rna i ses , n on pas
seu lemen t s uccursal es , ma i s m ème concurren tes , où l ’on
s ’occupe de produ i ts s i m i la i res .
Parl on s d ’abord des succu rsales
La Gu y onne

'

e
, comm . d

’

A rcou rt (s) , dan s l
’

an c ien duché
d

’

A umale (Eure) . En 1626
,
Jean Borm iolo ,

arr i van t de
Nevers , s ’engagea à y travai l ler avec tro i s hommes en la
verrer i e fon dée par P ierre d

’

A z émar pou r y fa i re des verres
à demye cô te , à la bague dénom i nat i o n s q u ‘on re trouve

à L i ège . L
’

altariste A n to i ne Dagna (san s dou te l
’un des a i d es)

s igna à l ’ac te .

La Cau le—Sa inte-Beu ve (Se i ne- In fér i eu re) , vers l es fron
t ieres d e la Pi card ie . En 1634

,
Pierre d’

A z émar al la é tabl i r
l à u n e verrer ie ; u n con cu rren t al l égua q u ’ i l ava i t aban
d on né complè temen t la verrer ie de Sa i n t-Sever . D ’

A z émar

s 'é ta i t assoc i é avec Hen r i de V irg ille et al la ens u i te é tab l i r
à Sa i n t-Syl ves tre ,

au x Essartis e t en fi n au Gau le , l ’ us i ne qu i
a
, pré ten d - o u ,

é té p r i m i t i vemen t ér igée à F lame ts —Fréti ls .

Honoré Borm io lo fi l s de Jean et d e Franço i se de Vi r
g i l le , y est s ignalé en 164 6 , e t Hen r i d e V irg i lle en 1666 .

( i ) Le VA ILLANT, pp . 186 et 272 .

(Ii ) G ARNIER , p . 156 .

(3) I l ne peu t , comme me le fai t observer M . M ILET , s ’

agi r de Harcou rt (Seine
I nfér ieu re) , qu i fu t du ché elle—même ; la ment ion A rcou rt , du ch é d’

A umale

est textuellement ex t rai te d’

un document rep rodu i t par M le chano ineBOUTILLI ER ,

p . 50.
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En 166 4, Ambro i se Varaldo , s' de l a Fon ta i ne , t ravai l l a i t
à la verrer i e du Cau l e ( 1) .
Parm i l es fabr i q ues r i val es , i l y a à c i ter d ’

abord cel le
d ’un Mat th ieu De lamare fon deur de can on s en verre à

Rouen , con tre leq ue l les A z ém ar se pou rvuren t en 16 15 (a) ;
ma i s cela regarde de p l us près la fabr i cat i o n de l ’émai l .
Les au tres fabr iq ues con curren tes son t les su i van tes
Bea u bray (Eure) . Jean Borm io lo q u i ava i t q u i t té l a

verrer ie de Sai n t -Sever , al la t rava i l ler en verre de c ri s tal à
Beaubray e t fu t l ’obje t d ’une poursu i te des d’

A z émar en
1658 ; i l y mouru t e n 1649.

Une n ouvel le verrer ie y fu t é tabl ie en 1642 ; la veuve
d

’

A z émar ob t i n t q u’ i l fû t i n terd i t
,
sous pe i ne de démol i t i o n

,

d ’y fabr i quer au cu n obje t de cr i s tal .
Une verrer ie régu l i è re fu t é tabl ie à Beau bray en 1652
Vi ei lles , au j ou rd ’hu i commune de Beaumon t - lo - Roger

(Eu re) . En 16 45 ,
u ne verrer ie fon dée en ce t te l ocal i té fu t

égalemen t em pècbée p ar la fam i l le d
’

A z émar ; e l l e n ’

eu t
q u ’u ne ex i s tence éphémère
Deux verreri es ex i s ta ien t e n l a commune de L a Ferraere

a uœ—É tangs (O rme) .
Ce l le de la N ec“ , d i te la Pe t i te Verrerie, où Joach im de

Brossart , s
r de Peroux ou de Rou péro u x ,

a1eu l d e l'ex p lo i
tan t de 164 6 , t rava i l la i t déj à en cr i s tal à la fi n d u xv1° s i èc le

LE VA I LL A NT ,
p p . 194 , 256 ; DE G IRANCOURT , p p . 89

,
91.

(2) DE ( i lRA NCOURT , p . 74 ; le nom de la M are es t porté par la di rectr i ce
d

’

une ver rer i e au x Vi eu x -É tangs (vo i r Champ agne) .
(5) Le VA ILLANT, pp . 256 et 288; LE GIRANCOURT, pp . 97 et 100 ; BUUTILL IER ,

p . 5 1, no te.

(4) LE VA I LLANT , p . 519.
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o u au commencemen t d u xvu °
. Y é tai en t employés avan t

16 47 , deux ouvr iers n ommés A don i s Beles ino e t Barthé

lemy l e Barb i er ( I ) , qu e M . M i let inc line à cons i dérer comme
i tal ien s . I l a ra i so n le prem ier est b ien cer tai nemen t u n
Beleu c ino ou Beles ino , d ’une fam i l l e i n scr i te au L ivre d ’or
de M uran o (a) ; q uan t au second , i l est perm i s de rapp ro
cher so n n om de ce l u i de l’altariste des Barb iers o u Bar
ber i o qu e no us avon s ren con tré à A l tare (a) .

L ’

au tre verrer ie de La Ferrière-au x —Etangs ava i t l e n om
de Bau det, q u i , depu i s u n s i èc l e à peu près , se l i vra i t à l a
verrer i e de cri s tal .
Des l e t t res royales d ’oc tob re 1692 y au tor i sèren t défini

tivement ce gen re d ’ i n d us tr i e en y comprenan t t ou s au tres
o uvrages de verrer i e
Sai res- la-Verrer i e (O rne) . A la verrer ie de la Fou gère,

en ce t te commune (vo i s i n e de La Ferrière-au x -Etangs) , l e s
de M esenge se t ro uva ien t depu i s la fi n d u xv° s i èc le et, en
1629, u n documen t s i gnal e comme trava i l lan t chez eux
certa i n Adon i s d’

A lic ier (s) cel u i-c i
,

à ra i so n d e son

prénom s i except i o nne l , ne serai t- i l pas l
’

Adonis Beles ino

déj à c i té? L ’

e ffor t es t u n peu gran d peu t-etre ; mai s , en
réal i té , vu la ressemblance des au tres con son nes , o n arr i ve
à peu près au nom à forme francai se par la seu l e su bsti

tu tion d ’ un D à u n B .

(1) LE VA ILLANT, pp . 289, 558; DE G IRA NCOURT, p . 10 1, qu i donne a to rt à
ce nom la fo rme Belliss imo .

Z ANETT I , Gu i do d i M u rano , p . 208.

(a) BOUTI LLI ER , p . 61.

(1) LE VA I LLA NT , p . 555 .

( is) to . , p . 560 ; DE GIRANCOURT , p . 101.
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con sacrèren t en core des le tt res de su rannation de 1659.

A dater de ce t te époque , les l e t tres de pr i v i lège accordées
au x verr i ers d e Normand ie dev ien nen t gén éral e s ; les im pé
tran ts y so n t au tori sés à fa i re fabr i qu er par tel les per
son nes qu

'

i ls verron t bon es tre , tou tes sor tes d e verreries ,
men us verres de c r i s tal , émaux e t glaces à m i ro i r e t to u te s
au tres sor tes d ’o uvrages q u ’ i l s o n t accou tumé de fa i re e t
œuvrer au x au tres verrer ies d u royaume (I ).

Ce t te mod i fica t i o n dan s l ’é tat d e choses provoqua l erec
t i o n de n ou ve l les verrer ies de cr i s tal en Norman d i e
Le H eliet

, près de D ieppe (Se i ne- In fér i eu re) . Déj à en
1656 e t 1657 , et en fi n par le t tres d u 4 m ai 16 6 1, Pierre de
Masqu erel , baron de Boscgetfroy ,

fu t au tor i sé à é tab l i r u ne
verreri e dan s de semblab l es con d i t i on s
Co u r tra i , dan s la paro i sse de Gu i merv i l le , ac tuel l emen t

commune de Hodeng-au -Bosc (Se i n e- lnférieu re). Ce t te ver
rerie ex i s tai t déj à e n 1625 ; u ne soc i é té de pe t i te verrer ie
( fo ndée e n 1662) s

’y occupa de la fabr i cat i o n du verre de
cr i s tal ; e l le comp ta i t parm i ses membres d es Bo rnio lles
(Bo rm io lo ?) Honoré

,
s
r de Dri z anco u rt, Léonard , s‘ de

Blai n s , Pierre , s
r d u Mas t

,
successeu r d’

Honoré ; o n ren
con tre auss i en ce t te verrerie , comme assoc i é , C laude de
Massy (M u tio o u gen t i l homme ven u de pays
é trangers I l s ’y fabr iquai t des g laces , m i ro i rs , l u s tres
On a ren con tré déj à l es de Borm ioles , s '“ de Blai n s (vo i r
Champ agne) .

(1) LE VA I LLANT , p p . 26 1 et 5 15 ; DE G IRANCOURT , p . 105 .

(a) LE VA I LLANT, p p . 128 et 506.

(a) [D. , pp . 185 et su iv. , 445 .



La Ferté-Fresnel (Orne), en la v i com té de Breteu i l .
Godefroy-Mauri ce de la Tou r d’

Au vergne y perm i t , en
1665 , à Charles de la Por te , conse i l ler au Par lemen t ,
l
’érec t i on d ’une verrer i e à l aquel l e les d’

A z émar s ’oppo
sèrent san s succès
Sa int-R iqu ier

—en—R ivzere (Se i n e- In fér i eu re) . Une verrer i e
y fu t d i r i gée, en 1667 , par Hen r i de V irg ille, qu e n o us
avons d éj à rencon tré à Rouen en 1652 . L ’é tab l i ssemen t por
tai t le nom de Verrer i e de cri s ta l d u com té d’

Eu E l l e
ex ista ju squ

’

en 1715 (a) .

A u m a le (Se i ne-In fér ieure) . La d uchesse de Savo i e fu t
au tor i sée à é tab l i r , en 1678, u ne verrer i e d e cr i s ta l dan s l a
forê t d’

Au male l ’oc tro i est réd igé dan s la form u le i n augurée
depu i s 1659 (a) .
Va l—a u -Bo u rg ,

hameau de Mouchy-le-Preux , ac tuel l emen t
comm une de Campneusev i l le (Se i n e— In fér i eu re) . Char les le
Va i llant de Sai n t-A nd ré exp lo i ta i t l à u n e verrer ie de cr i s ta l
en 1687 . I l ava i t épousé Ca ther i ne de Bornio lles , san s do u te
u ne Borm io lo (A) d

’où la su ppos i t i on de rel a t i on s des ver
r i ers altaristes avec ce t te verrer ie .

Fro u st, commune de Sai n t-N i co l as -des—Bo i s (Orne) . Une
an c ienne verrer i e ex i s tai t peu t-è tre en cet en dro i t d ès 16 66 ;
É l i sabeth d’

Orléans , fi l l e de Gas ton , duchesse d’

A lencon e t
femme de Lou i s -Joseph

,
duc de Gu i se , mor te en 1696 ,

avai t
é té au tor i s ée en 1687 à fai re fabri quer à Frous t cr i s tal ,

( i ) LE VA ILLA NT, pp . 290, 5 14 ; DE GIRAR
‘

EOURT , p p . 106 et 124 . EXPI LLY,

v
° Ferté (la), y c i te des de la Po r te comme sei gneu rs .

LE VA ILLANT, p p . 188, 195, 196 .

(3) In. , p p . 228
,
5 12 .

(4) In. , p . 145 .



glaces à m i ro i r e t à l u ne t tes etc . On n
’

a r i en découver t
sur l ’expl o i tat i o n de ce t te cr i s tal ler i e (I ) .
N onant (Cal vados). La même d uchesse É l i sabe th , en

1687 , fu t au tor i sée à é tab l i r l à u ne verrerie pour y fabr i
q uer en tre au tres cri s ta l e t g laces à m i ro i r . On s i gnale
comme prod u i ts d e ce t te verreri e d es obje ts en verre b lanc
b leuâ tre et opaque imi tan t l’0pale , avec fleu rs et dev i ses ;
un vase por te la date de 17 17 (a) .
Des mémoi res su r la gén éral i té d’

Alencon , d ressés e n
1698

, pou r serv i r à l ’éd ucat i o n d u d uc de Bou rgogne, men
tionnentcette verrer ie e t la s u i van te comme pouvan t a t te i n d re
un déb i t an n ue l en verres de l i vres
Savary des Braslons c i te égalemen t ce t te verrer ie et

la su i van te parm i ce l l es où l ’on se l i vrai t a u commencemen t
d u xvn1e s i èc le à d e l égers ouvrages , so i t d ’usage, so i t de
curi os i té

,
comme des bén i t i ers , a i gu i ères , flam beau x

,

carafes , flacon s , sal i è res , hu i l iers et v i nai gr i ers , soucou pes ,
gobe le ts ( p l u s des appare i l s de ch i m ie) ; parlan t spéc iale
m en t de la verrer ie de Nonan t , dan s la forê t d’

Exmes , i l d i t
q u ’on y fabr i q uai t des verres de cr i s tal , de p ierre de

(1) LE VA ILLA NT , p . 562 .

(2) In.
,
p . 535 .

(s) G A RN I ER ,
p . 157 . PIGAN IOL DE L A FORCE, dans sa p réface, déclare avo i r eu

ces no t i ces a sa d i s pos i t ion pou r réd iger la Descr ip t i on de la France ; les Docu
ments i u r

‘

d i ts su r l
’

h i storre deFrance, p u b liés par la Section d
’

h isto i re du Com i té
des t ravaux h i s to r iqu es , ont commencé la p u b li cat ion desd i ts M émo i res des
i ntendants su r l

’

état des générali tés , dressés pou r l
‘

i ns tru ct ion du duc de

Bou rgogne Le p rem ier volume, tl l ém ozre de la généra l i té de Pa r i s
p . 5 45 , cont i ent seu lement la ment i on d

’

une ver rer ie de glaces La L i z ines , établ ie
par M de Lo uvms , et ayant cesse à sa mo r t .
(1) D i ct . du commerce, édi t . de 1725 11, p . 1889; éd i t . de l 742 , 1742 .

ts) A rap p rocher cette énumérati on (où SAVA RY DES B‘

RUSL0NS , éd i t . de 1725 ,

I , p . 885 ; édi t . de 1742 , I , p . 197 , ne p lace pas de vi rgu le entre de p ier re
et de chambou rm ), de celle qu i est mentionnée ci -des su s a La P ier re .
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l e s prod u i ts d e la c ri s tal ler i e «I
’

Eau p let en 1725 i l y a l à
év i demment des i n d i ces de fabr i ca t i o n facon de Ven i se
Le Va i l lan t de la F i e ff e don n e des dé ta i l s s ur u n e verreri e

qu i ex i s tai t en ce t te l ocal i té ; mai s i l n e s ’en occu pe qu’à
par t i r de l‘an 1729, où e l l e é ta i t d i r igée par un M . Lefebvre .

Or
, l es dé ta i l s s u r les prod u i ts d e l a fabr i ca t i o n que j

’

ai

p résen tés son t ex t ra i ts d’

almanachs de 1725 e t 1728.

La verrer i e de Sai n t—Pau l - l ez-Rouen , en ces deux an nées ,
est i n t i tu lée Manu fac ture roya l e d e cr i s taux , aga tes

,

jaspes , lap i s , porce la i nes et bou te i l l es E l l e l i vre des
bass i n s , a igu i ères , d rageo i rs , po ts à n e ige , gobele t s à

b lan c manger e tc .

, e tc . , tou t , e n u n mo t , ce qu i concern e
la gobele ter i e et même la cri s tal ler i e
Év i demmen t , c’es t u n e au tre fabr i ca t i o n qu e cel l e de ce

Lefebvre , i naugurée p l u s tard , e t les ve rr i ers i tal i en s ava i en t
passé par l à .

M . M i l e t a, en e ffe t , m i s la mai n s u r des documen ts qu i
ava i en t échappé à Le Va i l lan t de la F i eff e i l y a eu , de 1700
à 1729

, u ne cr i s tal l er i e facon d e Ven i se d i r i gée par le
vén i t ien N i co l as Maz z o lao , écuyer , s‘“ de l a Mo t te (fi l s de Pau l
Maz z o lao , q ue nous avon s déj à rencon t ré , en 16 65 , à Rouen ,
pu i s ‘

a Par i s) . En 1700, N i co las Maz z olao ava i t q u i t té la
verrer i e (du faubou rg de Chai l l o t , a Par i s) , où , d

’

après
A braham du Pradel , on se l i vrai t à l a fabr i cat i o n d

’

émau x

e t de verre façon d ’

agathe e t d e porcelai ne (presque l es
termes de l’almanach de 1725 e t d e I l al l a à Eaup le t ,
d ’

abord comme d i rec teur de la verrer i e , pu i s comme ex p lo i
tan t ; i l y é tai t e nco re à sa mor t

,
et c ’es t a l ors seu lemen t

qu
’

apparai t Lefebvre , le nouve l i n d us tr i e l ; ce l u i -c i é ta i t
peu t -etre d 'abord s imp le co n t i n uateur de la verrer i e de
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Maz z olao ; ma i s i l ne tarda pas à transformer la fabr i cat i on
car , tou t en se l i vran t encore à la con fec t i o n de carafon s ,
bou tei l les e t au tres verrer i es i l al l égua i t avo i r t rouvé l e
secre t d e fai re des verres b lan cs (e t n on p l us co l orés facon
d ’agale

,
jaspe , tap is e t ce qu ' i l recherchai t é tai t

formel l emen t une prem i ere i m i tat i on en France d u cr i sta l
d

'

Angleterre, hommage à la mode n ouve l l e . Mai s la fabrica
t i on an tér i eure de M az z o lao le prouve on avai t , au x por tes
d e Rouen , sur les deux r i ves de la Seine , j u squ ’en 1729
à Eaup l e t

,
j usqu ’en 1759 à Sa i n t-Sever , con t i n ué à emp loyer

des ouvr i ers i ta l i en s e t
, par conséquen t , à fabri q uer du

verre de cr i s tal facon de Ven i se
R om éni l, commune de Nes l e-Normandeuse (Se i ne- Infé

rieu re) e t Val—d'A u lnoy ,
commune de Sa i n t-R i q u i er-en

R i v i ère (même dépar temen t) . Là , deux verrer i es , la

prem i ère , en 1765 , sous la d i rec t i o n de J oach im La Haye
Dumesn i l , o ri g i na i re d e Pi card i e , e t , de 1772 à 1780, tou tes
l es deux sous cel le d ’u n Libau de , époux d ’une d u Bu i sson ;
c 'é ta i en t deux é tab l i ssemen ts o ù l ’on se l i vra i t à la fo i s à l a
fabr i cat i on d u verre b l an c ou cri s tal (de Ven i se), d u fl i n t
glass (cr i s tal d

’

Angleterre) , et en fin du verre de Bohème
et en général de tou tes espèces d ’ouvragesvi trifiés . Libau de

ob t i n t , en 1772 , u n pr i x nat i onal d e l i vres
,
pour

avo i r péné tré le secre t du cri s tal anglai s ( I ) .

La verrer i e de Valdeno i s (Val-d
’

Au lnoy) en voya i t , en
177 1 , ses produ i ts en Belg i que (a) .

( i ) LE VA ILLANT , pp . 171, 509, 5 10.

(1) Doss ier 2106 du C onsei l des finances (A rch ives de l
’

Etat à Bruxelles) ,
eos.



Peti t- Q uevi lly (Se i n e— In fér i eure) . Oppen heim , or ig i na i re
de Presbo u rg ,

y é tab l i t
,
en 1785 , un e Man u fac ture roya le

de cr i s taux qu i se l i vra exc l us i vemen t à la fabri ca t i o n d u
cr i s tal anglai s , qu e l e chef de l

’étab l i ssemen t avai t e u l ‘occa
s i o n d’ét ud ier

,
depu i s 1755, dans l es verrer i es de Bi rm i n

gham (I ).
L ’é tab l i ssemen t parai t ne pas s e tre sou ten u , e t u n e

nouvel le ten tat i ve
, par assoc iat i o n avec u n s

r Lemerc ier ,
pou r é tab l i r u ne verrer ie pare i l le au x env i ron s de Rouen ,
en 1784

,
n ’eu t pas pl us de succès ; car , en 1786 , o n ren

con tre u ne requè te d u même Oppen he i m , à l ’effe t d ’é tab l i r ,
à Rouen e t près d u Havre , deux fabr iques de to u tes sor tes
d ’ouvrages en verre e t éma i l de Ven i se .

Ce n ’éta i t p l us le momen t l a Manu fac ture d e cr i s tal de
Ven i se de Char les-Fon tai ne (vo i r Picardi e) é tai t al ors
même en l i qu i dat i o n , su r l a poursu i te des créan c iers , qu i l a
sai s i ren t imm ob i lièrement en 1787 ; les c l ien ts , qu i ne
demandai en t p l us l es verres facon de Ven i se deva i en t
manquer au ss i au x us i n es s im i lai res

,
e t u n graveu r sur

verre , engagé par l a nouve l le fabr i cat i o n , n e tarda pas à

qu i t ter l ’é tab l i ssemen t pour se l i vrer
,
à Rouen , à la gravure

su r métaux
Le Cas t , commune de Tanv i l le (O rne) . Au commence

m en t du présen t s i èc l e , on y fabr i quai t des p i èces de fan
taisie en cr i s tal (a) ; mai s les p rocédés de fab r i cat i on qu

’o n
y i nd i que prouven t qu 'on y éta i t abso l umen t dégagé de tou t
dés i r d ’ i m i ter les I ta l i en s .

(I ) LE VA I LLANT , p . 500 ; DE G IRANCOURT, p . 6 1.

(2) LE VA I LLANT , pp . 502 a 508.

(5) p . 559.
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XX . ORLEANA IS

I l y avai t au moyen âge des verr iers dan s l’Orléanais les

verres de Vendôme j ou i ssa ien t d ’u n e cer tai ne répu tat i on ;
on les c i te dan s les i n ven ta i res p ri n c iers e t i l s avai en t p r i s
p lace dan s l es d i c ton s popu lai res d u X I I I ° s i èc l e ( I ) .
L

’

archéologu e françai s Pi o t (a) affi rme q u
’ i l ex i s te en core

auj ou rd ’hu i des verrer ies à Vendôme j e n’

ai pu vér i fier ce
po i n t .
Or léans (Lo i re t) es t u n e des v i l les où Vi ncen t Saro ldo fu t

au tor i sé , en 1600 , à trava i l l er e n émai l (vo i r A nj ou ).
C’

es t erronémen t que M . Bavard avance (a) qu
'une verre

r i e fu t é tab l i e
,
en 1625 , à Or l éan s , avec priv i lège en faveur

de Jean -Mari e Perro tto e t Loren zo Ross i . Gerspach , qu i c i te
pou r ces gen t i l shommes verr i ers u n pr i v i l ège d e l ad i te date
( en réal i té de par l e seu lemen t de l’Angoum o is , d u
Po i tou e t de la Sa i n to nge .

Bernard Perro tto é ta i t , en t re 1647 e t 1654 ,
à Nevers

, avec
so n on c le Jean Cas te l lan o , et i l l ’y ava i t a i dé à rend re v i e
à l ’ i n dus t r i e du verre facon de Ven i se momen tan émen t
i n terrompue (vo i r N ivernw

‘

s).

On le rencon tre , en 1664 , à L i ege où travai l l a i t Joseph
Cas te l lano , frère d e son onc l e ; mai s ce d o i t avo i r é té u n
séj ou r acc i den tel , comme cel u i q u’ i l fi t , en 1704 , à Nevers ,

( I ) DE LAEoRDE , G lossai re c i té, p . 515 .

(a) Le cabi net de l
‘

amateu r , 1862, p . 289.

(3) D i cti onna i re de l
'

ameu blement et de la déco rat i on, I V , p . 1563.

(4) Bu ll . des Comm . roy . d
’

a rt et d ‘

archéol . ,
XXV I I

,
p . 227 .
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pou r ass i s ter au n bap tême , en se qual ifian t , à ce t te dern iere
da te , de mai tre de la verrer ie d’

Orléans ( I ) cet te qual i té
il aurai t pu la p rend re déj à à L i ège , car , s i M . l

’

abbé

Cochard (a) , q u i a ras semb l é s i so ign eusemen t les ac tes de
pr i v i lège accordés à Perro tto , ne fa i t d ébu ter la verrer ie de
cel u i - c i à Orl éan s qu e de l

’

an 1668, vo i l à qu e de nouveaux
ren se i gnemen ts rel ien t d i rec temen t l ’en t rée en exerc i ce d e
cette verrer ie au dépar t d e Nevers , en 1654 .

On n ous affirme , en effe t , qu e dès le moi s de décembre
1655 , Bernard Perro tto , n eveu de Cas te l lan o , de Nevers ,
avai t ob tenu le pr iv i lège de la verrer ie royale d’

Orléans et

de ce l le de Fay —auœ- Loges (Lo i re t) , qu i en é tai t la succu rsal e
à s i x l ieues d e là , su r le canal (a) .
I l est perm i s n éanmo i n s de se demander s i Bernard

Perro tto s ’es t m i s i mméd iatemen t à l ’œuvre à Or l éan s on
rencon tre

,
en effet , de 1556 à 1559, des commandes de

verres fai tes à la verrer i e de Nevers par d es marchands
d

'

Orléans

Jean Cas tel lan o , on c l e de Perro tto , commun iqua à ce

dern ier l e bénéfice d u pr i v i lège ob ten u en 166 1 à l ’eff e t de
vendre des verres tou t le l ong de l a Lo i re e t depu i s N evers
j u squ ’à Po i t i ers

( I ) BOUTI LL IER , p . 85 .

(2) Notes communiquées par M . le chano ine BOUTILLIBR.

(a) Ed. FIIURNI ER , notes de la réimp ress ion du L i vre commode de nu PRADEL ,
I I , p . 44 . M . M I LET m ’

eer i t que FOURN I ER do it fai re er reu r Fay-aux-Loges est
ment ionnée pou r la p rem iere fo i s en des lettres patentes dePh i li ppe, du c d’o rleans ,
du 24 mai 17 10, en renouvellement d

’

au tres , acco rdées vingt ans au paravant
d

’

une manière générale , le 18 j u i llet 1690. Les lettres patentes rovales sont du
5 j u illet 17 10.

( I ) BOUTI LL I ER , p . 68.

(15) In. , p p . 65 et 7 1.
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D
'au t res pr i v i l èges d u 15 j u i l l e t 16 62 (I ) et , enfi n ,

d u 7 (16) décembre 1668, d u 28 févr i er 1672 (28 sep tembre
accordent à Perro tto , pour Orl éan s , le d ro i t d ’y

fabr i q uer o u fai re fabr i quer
,
avec te l s assoc i és et par tel s

o uvr i e rs qu e bon l u i semb lera , pendan t le temps de v ingt
an nées , t ou tes sor tes d ’o uvrages de c r i s tal , de verre com
mun , de verre te i n t , d’

émai l e t au tres sor tes de verrer i e
,

en te l l es figures , façons , man i ère e t gran deur qu ’ i l convieu
dra pou r la commod i t é pub l i q ue .

A aj ou ter à ces p r i v i l èges d ’

au tres ac tes q u’o n c i te
con fi rmat i o n d u 22 aoû t 1672 , ex ten s i on d u 25 sep tembre
1688 (en regi s tremen t au Par lemen t le 10 j anv ier et

,

en fi n , la men t i on qu e Perro tto fu t au tor i sé à fabr iquer d u
verre so i t co l oré

,
so i t à bossage en re l ief, et pour l e coulage

des cr i s taux à tab l es c reuses avec figures (a) .

En 1686 , l es ambassadeurs s iamo i s , q u i se renda ien t
au près de Lou i s XIV ,

s
’

arrètèrent à la verrer ie d’

Orléans ,

où Perro tto leur fi t les hon neurs de son é tab l i ssemen t (a) .

En 1691 on trouve (4) la men t i o n s u i van te , concernan t
Perro tto M . Perro t , mai tre de la verrer ie d’

Orléans
,

a t ro uvé le secre t de con trefai re l’Agathe et la Porcelai n e
avec le Verre e t les Emau x . I l a pare i l lemen t trouvé le secre t
d u Rouge des A n c ien s e t celu y de jeter l e verre en mou le

( I ) H . HAvA RD , D i ct i onna i re de l ’ameublement et de la deco rat i on,
I V

,
p . 156 1.

Les var iantes de dates entre parenthèses sont celles de l’abbé COEII A RD .

(a) BOUT ILLIER , p . 65 ; M ONTEIL , Hi sto i re des França is de d i vers É tats
(xvn° s ièc le) , V I I , p . 455 ; V I I I , p . 491; COC II IN ,

loc . c i t . , p . 645 ; LE VA ILLANT
DE LA FIEFEE , p . 272 ; GERSPACH ,

p . 2 15 .

(s) Le M er cu re, c i té par HAVA RD , I V , p . 1501.

(4 ) Du PRADEL (réimpr . de I I , p . 44 ; vo i r au ss i GARN I ER
,
p . 169;

V i cto r GAY , I , p . 689.



https://www.forgottenbooks.com/join


120

au rai t pu ê tre , à la vér i té , une révé lati on pou r Perro tto l ors
de sa v i s i te d e 1664 ; mai s en Normand ie , depu i s 1616 ,

on
chauffa i t l es verrer i es au charbon de terre d ’

après l e pro
cédé breve té en A ngle terre , dès 16 10 , en faveu r d e s i r
Wi l l iam Sl i ngsby ( I ) .

Ce ne peu t- étre n on p l us l a tourbe ; i l do i t s’agi r de l’an
th rac i te

,
appel ée au s i èc le dern i er li thantraœ ou charbon

de p ierre qu ’on d i s t i nguai t so igneusemen t de l a hou i l l e e t
don t on venai t de découvr i r d ’ i m por tan ts g i semen t s
Mai s un e i n n ovat i o n b i en au tremen t i mpor tan te es t reven

diqu ée en l
’hon neu r de Perro tto i l s’ag i t de l ’ i n ven t i on du

cou lage des glaces , at t r i buée j usqu ’ i c i so i t à Thévart, so i t
à de Nehou
Vo i c i commen t M . Hen ry Havard résoud l a q ues t i on en

faveu r de Perro tto Dan s ces dern i è res an n ées , on a pro
d u i t u n documen t qu i ferai t remon ter a l ’an n ée 1672 (et non
1688

,
date d u pr i v i l ège de Thévart) la d écouver te d u cou

lage des glaces et q u i attr i buera i t ce t te i n ven t i on à Bernard
Perro t , d i rec teu r de la verrer ie d ’

Orléans . Ce documen t

( I ) Bu ll . des Comm . roy . d
’

a r t et d
'

archéol . , XX I V , p . 75 ; Bu ll . I nsti l .

archéol . l ieg . ,
X V I I I

,
p . 577 ; Calenda r of State p ap ers , 1602-16 10, p . 625 .

(a) SAVA RY DES BRUSLONS , 1" part ie, p . 789 ; F.xr1u v, vo Langu edoc ,
p . 55 . L

’

anth raci te qu
’on t rou ve en assez g rande abondance dans les Hau tes

A lpes , le Gard, l' Isère , la M ayenne, la Sarthe, t rouve auj ou rd’

hu i emplo i dans
plus ieu rs indu st r ies la cu isson de la chaux et des poteries , le chau ffage des
fou rs de ver rer ie, etc . (Voy . LAROUSSE) .

(a) Vo i r , à ce Suj et , les écr i ts des chano ines DEsNovERS et COCEARD , d
’o rleans

( c i tés par COCE IN , p . 645 , et BOUTILL I ER , p .

Un quat r i ème personnage semble au ss i dés igné pou r l
’

i nvent ion du cou lage des
glaces ; c

‘

étai t u n nommé R i \ ièTé —D II II 'é S II i (L R .
,
L es cu r i os i tés de Pa r i s ,

de Versa i lles , de M a r ly , etc .

, édi t . 1755
,
I , p . M ais i l y a erreu r : PIGAN IOL

DE LA FORCE , No uvelle descr ip t i on de la France, édi t . de 17 19, V ,
p . 104, attri bue

seu lemei i t a ce Rwiére-Du fresni une invent ion relat ive au polissage des glaces .



cons i s te dan s u ne let t re de confi rmat i o n accordée par

Lou i s XIV aud i t Perro t ; or , ce t te let t re commence par rap
pel er q u ’en 1662 e t 16 68

,
i l a déj à é té accordé au pos tu lan t

n on seu lemen t le d ro i t d é tab l i r une man u fac tu re , mai s
encore de vendre , san s aucu n empêchemen t , tou tes sor tes
de verrer ies en tou tes l es v i l les et au tres l ieux du royaume .

Néantmo ins , aj ou te l a l e t tre de con fi rmat i on , comme ce t te
nouve l l e i n ven t i on qu' i l a trouvée dep u i s ce temps- l à , de
fai re cou ler le cr i s ta l en tab le comme des métaux , paro ist s i
ex traord i na i re qu ’

e l le semb le n e pouvo i r ê tre en ten d ue n i
compri se sous des termes généraux e t q u ’ i l est nécessaire
d

’

en fai re u ne déc l arat i o n spéc i a le et préc i se , pou r os ter
tou t pré tex te à ceux qu i vo udro ient troub ler l ed i t exposan t
dan s son d i t p r i v i l ège , c‘es t ce qu i l’ob l i ge à recour i r à no tre
au thor i té , a ce qu ’en con fi rman t et expl i quan t le susd i t pri
vilège , i l nous p l a i se de l e faire jou ir d u fru i t d e ses travaux
et des dépen ses q u ’ i l fai te s pou r ses recherches curieuses
qu i peuven t ê t re u t i l es pour les orn emen ts p u bl i cs .

Cet te p hrase , d i t M . Havard , para i t d éc i s i ve e t la
conc l us i on se con fi rme par d

’

au tres fai ts en core .

Si l ’on s’arrê te mème à l
’an née 1688, comme é tan t ce l l e

des pr iv i l èges de Perro tto et de Thévart pour le coulage des
glaces , la pr i or i té rev i en drai t au prem ier , don t les le t tres
paten tes son t d u 25 sep tembre de lad i te année

,
tand i s q ue

cel les d u secon d son t du 14 décembre s u i van t .
Ma i s

,
de p l us , l e s prem ières g laces con fec t i on nées par

Thévart furen t seu lemen t m i se sou s les yeux de Lou i s XIV
en 1691 ( I ) , tand i s que dès l

’

an née 1687 , le 2 avr i l , l’Aca

( I ) GARNIER , p . 529.
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dém ie des sc i ences en reg i s trai t ce qu i su i t (I ) M . Perro t
,

mai tre de la verrer ie royale d’

Orléans , fi t vo i r à l a Compa
gn ie un ouvrage n ouveau de son art ; c ’es t de cou l er l e c r i s tal
o u l e verre en tab les et de l e rend re creux , en man i ère de
camayeu x . On y peu t représen ter tou tes sor tes de figures
d

’

ornements e t des i n scr i p t i o ns
,
etc . L

’

Académ ie cru t
devo i r l u i en dél i vrer cer t i fica t .

En pare i l l e mat i ère
,
m ’

eer i t M . M i l e t , Thévart ne comp te
guère . Je cro i s qu e Perro t a fourn i l

’ i d ée, et de Nehou l’ap
p l i cat i on . En réal i té

,
cel u i - c i a é té le me t teu r en œuvre (a) .

M . Coch i n s’es t demandé s i Perro tto n’ava i t p as é té
ouvrier chez d u Noyer

,
où i l aura i t p u s ’ i n i t ier au x essai s

q u i , dès 1665 , se fi ren t pour supplan ter l es Vén i t i en s dan s
la fabr i cat i o n des glaces de Ven i se : ce t te hypo th èse n ’es t
guère s ou tenab le

,
parce qu ' on con na î t les end ro i ts où Per

ro t to ex ercai t déj à auparavan t so n i n dustr ie comme mai tre
de verrer ies , à Nevers (1647 à pu i s à Orl éan s .

La suppos i t i o n i n verse sera i t beaucoup p l us p laus i b l e
d u Noyer n ’es t mor t q u’en 1685 ; or , avan t 1665 , i l a va i t
é té receveu r des ta i l les à Orl éan s (3) e t a p u s

’ i n i t i e r en
ce t te v i l l e au x essa i s d e Perro tto , q u i s ’y é tai t é tab l i au
mo i n s depu i s 16 62 , peu t-ê tre même depu i s 1655 o r , l a
g lace à m i ro i r avec d ess i n s qu e j

’

ai c i tée c i -des sus comme

( I ) Hi sto i re de l
’

Académ ie roya le des sciences, 11 ( 1686 p . 20 COCEIN ,

loc . c i t .

, p . 645
, ment i onne, en ou tre, le Mercu re galant , de mars 1687 , et les

Nou velles de la Rép ubli qu e des Lettres, demm 1688.

(a) M . M ILET aj ou te qu
’

i l t rouve dans ses no tes la ment ion d‘

un Per reau ,
m i ro i tier , qu i essaya de se fa i re passer pou r inventeu r du cou lage des glaces .

Ne sera i t-ce pas notre Perrotto , dont le nom franmsé Perrot , au rait p r is la fo rme
Perreau

‘

t

GARN IER , p 52 1.
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v al la seu lemen t pour régu lar i ser ce qu i concernai t l é tab l i s
semen t de cer tai n s A ltaristes en Fran ce .

A ce po i n t de vu e, i l n ’

es t pas i n u t i l e de rappor ter ic i la
teneu r de deux ac tes passés à L i ège le 2 avr i l de l ad i te
an née (4) e t qu i pourrai en t se rat tacher à la verrer i e
d

’

Orléans .

Par l e p rem i e r
,
Marc —A urel e Saroldo e t Eugène Saroldo (a) ,

gen t i l s hommes d'

A ltare, t ravai l lan t au x verrer i e s des Bon
homme , à L i ège , at tes ten t qu e Thomas Borm iolo e t son
épou se Au gus t i ne Dagna (fi l le de Bernard

,
auss i gen t i l

homme d’

A ltare , et de D
"‘3 Mar i e Buzzon e, sa veuve) , ont eu

u ne fi l l e
,
Marguer i te Borm io lo . Témo i n s à l ’ac te Gu i l laume

Varaldo et Fran co i s Massaro
,
auss i gen t i l shommes d’

A ltare.

Par l e deux i ème ac te , Joseph Cas tel lan o e t Ju les—César
Buzzone , gen t i l hommes d’

Altare , t ravai l lan t au x verreries
de L i ège

,
déc laren t ten i r d e Sébas t ien Dagna, qu e son frère

Bernard Dagna (dénommé à l
’

au tre ac te) , l u i ava i t prê té
env i ro n 50 p i s to les et l u i avai t d on né des ou t i ls pou r éd i fier
u ne verrer i e en Fran ce Buzzone aj o u ta i t avo i r trava i l l é
pendan t tro i s ans à Maes tr i c h t avec les deux Dagna . Thomas
Borm io lo demanda i t ac te de ce t te déc larat i on a laquel l e
ass i s taien t comme témo i n s Fran ço i s Massaro e t Bernard
Perro tto

,
au ss i gen t i l s hommes d’

A ltare .

Peu t-etre re tro uvera- t on à Or léan s o u à Fay
-au x —Loges ,

les noms des deux frères Dagna pour l esque l s Bernard Per
ro t to com paraît au second ac te .

( u) M inu tes du no tai re Pawea, aux A rchives de l’Etat, à Li ège . Rens . dus

a M . l
'

arch ivi ste VANDE CA STEELE .

(à) Nous avons retrouvé ce verr ier à Nevers en 1685 (vo i r N ivernais).
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La verrer i e d’

Orléans de Bernard Perro tto fu t b ien
traversée .

Une prem i ere fo i s , Pau l Maz z o lao , s
r de la Mo t te

, que

n ous avons déj à rencon tré
, ava i t , vers 1670 ,

ob ten u par
s urpr i se du d uc d’

Orléans l ’au to r i sat i o n d ’é tab l i r à Or l éan s
u ne fabr i cat i o n de cri s taux , émaux e t i m i tat i on s de m ême
nat ure ; c ’es t s ur l ’oppos i t i on formée par Perro tto q ue l e
pr iv i l ège de cel u i - c i fu t con fi rmé en 1670 ( i ) .
M . Édouard Fourn i er (a) , dédoub lan t mal à propos Pau l

Maz z o lao
, s '” de la Mo t te , d i t quele s '

” de l a Mo the concur
ren t de Perro tto , comme l ’ava i t é té Pau l de Masselai
provoqua, en févr ier 1692 ,

u ne enquê te s ur la fabri ca t i o n
de la verreri e d’

Orléans . Le con trô le ur gén éra l écriv i t
,
l e

29 févr i er 1692 , à l
’

intendant d
’

Orléans , M . d u Crei l , pour
savo i r où en é tai t la faïen cer ie et v i t rer i e privi l ég i é e de
Perro tto ; l e s

tr de la Mo the d i sa i t la let tre , demandai t lu i
au ss i un priv i l ège pour fabr i quer avec u ne mat i è re vi trifiée
don t i l a le secre t , des ouvrages en façon de porce la i n e
d ’

agathe , de jaspe , de lap i s La répon se de M . du Cre i l fu t
,

à ce q u’ i l parai t , favorab le , car s i la Mo the eu t son p ri
vilège , Perro t garda l e s i en (a) .

Une t ro i s i ème fo i s , Perro tto fu t mo i n s heureux . A pe i ne
Thévart ava i t- i l ob ten u , au moi s de m ai 1695 , l’entérinement
de son pr i v i l ège (sol l i c i t é depu i s qu e le 5 novembre
su i van t , i l fi t sai s i r à Or léan s l es g laces de Perro tto preuve
i n con tes tab le d ’ une fabr i cat i o n s i m i lai re a i ns i qu e les
appare i l s emp loyés au cou lage des glaces . Perro tto , appuyé

Rens . de M . M ILET ; GERSPACH , p . 2 13.

(a— s) Béimpr. du L i vre commode de DU PRADEL , [ I , p . 44 , notes .



p ar le d uc d
’

Orléans , pro tes ta en 1696 , mai s en vai n san s
d ou te s ’ i l con t i n ua la fabr i ca t i on de l a gobele ter i e

,
i l d u t

cesse r cel le des glaces
Bernard Perro tto ,

auque l les pro tégés d e Lou i s XIV en le
vèrent a i n s i l e b énéfice de so n i n ven t i on , mou ru t le 10 n o
vem bre 1709 ; sa veuve con t i n ua so n i n d us tr i e avec Jean
Perro tto , S

P de L imont i
,
t i t re q u’avai t por té à Nevers , en

1638, u n au tre A ltariste , Thomas de Barber i o Ce Jean
Perro tto n e peu t pas ê tre l e Jean Perro t s i gnal é comme
émai l leu r à Nevers cel u i -c i é tai t m or t en 1679 (s) .

Le 2 aoû t 17 10 ,
Jean Perro tto ,

assoc i é avec u n s i en
paren t , Jacques Jourd an , ob t i n t p r i v i lège pendan t v i ng t ans
pou r la fabr i cat i on d u verre à Or léan s v i l l e où d u t

, par

con séquen t , préval o i r en core assez l ong temps l a façon de
Ven i se à l 'ai de de gen t i l shommes verr i e rs d’

A ltare . I l é ta i t
d i t dan s le p r i v i l ège qu e les ouvrages d e Perro tto égalai e n t
en beau té et en qual i té les porcela i n e s
En 17 16

,
date du documen t t ran scr i t à l’ar t i c l e Cham

p agne (Append i ce) , la verrer i e de cri s ta l d
’

Orléans é ta i t
en core fl or i ssan te .

Savary des Bru slons (a) écr i t c e qu i su i t T ro i s raffi ne
r ies u ne verrer ie con t i n uen t à en tre ten i r u n assez bon
négoce dans O rléans e t ses en v i ron s

,
où ces fab r iq ues so n t

é tab l ies e t d ’où
,
ou tre la con somma t i o n de la p rov i n ce , i l

Notes de l’abbé Comm u n.

(a) Baurn.u æn,
p p . 6 4 et 85 .

UU Bin i c DE SEGANGE , La fa zence , les fa z encz
‘

ers et les éma i lleu rs
Nevers , p . 955 .

(4 ) Mens . de .
\l . M u .er et notes de l 'abbé Cocaxnn.

(s ) lîd. Fo…m uen, loc . c z t .

(c) Edi t . de 1725, I , p . 870 ; id. dc 1742
,
1, 2° partie, p . 156 .
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Charles-Fonta ine , commune de Sa i n t—Gobai n (A i s n e). Non
l o i n du châ teau où fu t é tab l ie , so us Lou i s XIV , la cé l èb re
man ufac tu re de g laces , n on l o i n auss i d ’u ne anc ien n e abbaye
de bénéd i c t i n s d i te de Sai nt-N i co las-au x -Bo i s ( l ) , ex i s ta i t
depu i s le commencemen t d u xve s i èc le (a) u ne verrerie à n e
p as con fo ndre avec l a glacer ie créée à la fin d u X… " s i èc le ,
car cel le- c i s

’

approvisionna parfo i s de « manchon s de verre »
à la verrer ie
Mar i e de L uxembou rg , b isa1eu le de Hen r i IV , deven u e

veuve
,
en 1495 , de Franco i s de Bou rbon com te de Vendôme ,

se re t i ra dan s sa terre de La Fere , d où dépen da i t Sai n t
Gobai n , e t y favor i sa d ’ un e façon to u te par t i cu l i ère , j u squ

'

à

sa mor t en 1546 ,
l a verrer ie de Char les—Fon ta i ne ; des

membres d e la fam i l l e n orman de de Brossard furen t pré
posés à la d i rec t i o n en récompen se de la con du i te méri to i re
de cer ta i n s des leurs à l a batai l le de Pav ie
Les pr i v i l èges de la verrer ie de Char les—Fon ta i n e fu ren t

con fi rmés par Charl es IX e t Henr i I I I . Quan t à Hen ri IV,
i l do i t n ’

avo i r pas é té i n d i fféren t au x progrès de ce t te ver
rerie ressor t i ssan t patrimonialement à l u i —mème , comme
héri t ier de l a dame de La Fère.

Les verr i ers paya i en t à ce l le- c i e t aux ro i s de Fran ce , ses

(1) EXPILLY ,
v
° Pi ca rd ie, p . 675 , affi rme que le nom de Saint—Ni colas-aux -Bo is

étai t plu s communément celu i de la ver rer ie de Char les-Fontaine ; pou r mo i ,
je n

’

ai pas rencontré ce nom .

(2) M arron, l) tct zonn . top ogr . du dép artement de l
’

A i sne , p . 58, c i te la
menti on fai te, dès l

’

an 1417 , du fou r a vo i res de Charlefontaine- lez -Saint
Gouhaing .

(5) Documents des arch ives de Laon pou r l
’

an 1769, comm . par M . M assxar .

La VA ILLANT ne LA F IEFFE , p . 484 ; voy . auss i HAVARD, D i ct i orm . de

l
’

ameu b lement et de la déco rati on. lv, p . 1560.
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successeu rs , u ne redevance an n ue l l e d ’un fai x e t d em i de
verres à p ied (so i t 150 verres à bo i re) .
Les de Brossard ,

en con tac t en tan t d ’

en dro i t s avec les
Altaris tes , eu ren t recou rs à eu x ,

car , en 1670 ,
n ou s decou

vrons à Charles-Fon tai ne u n Fél i x Greno , qu i es t qual ifi é
d escen dan t d’

I talien ( l ) e t , peu après , en 1681 , nou s ass i ston s
à l ’en trée des Massaro d’

A ltare dan s l ’é tab l i ssemen t de
C har les-Fon tai ne I l y eu t u n e a l l ian ce en tre l es deux
fam i l l es d e Brossard e t Massaro , e t b i en tô t ceux—c i su ccé
dèrent à ceu x— là, san s dou te par su i te de par tages hérédi
tai res .
Sou s l es Massaro , la fabr i ca t i on d e Charles-Fon tai ne se

perfec t i on na e t se d i s t i ngua par la beau té , la dél i catesse e t le
bon goû t de ses produ i ts ; parm i ceux - c i , on s ignale p articu
lièrement, au xvnr

° s i èc le (a) , des cabare ts à café , en verre
q u i sou ffre l e feu e t q u i peu t ê tre préféré à cer tai ne p orce
la i n e .

Des documen t s i n téressan ts concernen t la fam i l l e Massaro
,

an ob l i e et t i trée désormai s d e M assary (a) , mai s à

laquel l e je n
‘

enlèverai pas son nom pr im i t i f.
Les Massaro or i g i na i res d’

A ltare , pays de M onferrat,
comme cela es t p or té expressémen t dan s les ac tes invo

qu aient l eu r an c ienne n ob lesse q u i l eu r avai t co n fère , dans

(a) Rens . de M . M ILET .

(a) PIGAN IOL DE LA FORCE , Nouvelle descr ip t i on de la France, édit . de 1752 ,
11

,
p p . 145 a 145 et qu i fai t h onte à certaine po rcelaine qu

’

i l y a passage
atténu é par EXPI LLY ,

vo P i ca rdi e.

(5) Ex trai ts 1° du registre 1885, dossier 45546 , de la collection Pi èces
or iginales

‘

a la B ib liothèqu e nati onale, a Par i s ; 2° du tome IV ,
p . 79, des

regi stres des chartes du royaume 17554 759. coté P ,
2595 , au x A rch ives

nationales à Par i s (commu niqués par M . M ASSART-DELCOUR , de L iège) .
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l eu r patr ie , le d ro i t d e trava i l ler en verrer ie verr i e rs ,
parce qu e n ob les e t i l s o b t i n ren t l eu r adm i ss i o n dan s la
n ob lesse fran çai se , a ra ison des serv i ces rendu s à l ’i ndus tr i e
verr i è re

,
en la Man u fac tu re des verres de cr i s tal de Ven ise,

é tab l ie à Sa i n t -Goba i n , d ’

après u n arrê t d u Con se i l d’

É tat

dat é de Fon ta i neb leau l e 20 oc tob re 1705 ( t i tre répé té par
des le t tres paten tes de j u i l let 174 2 , mai s avec om i ss i o n de s
deux mo ts de Ven i se
Dep u i s l e xv1“ s iècle j u sq u ’au xvm

"

, ce fu t don c b i en
o uver temen t

,
b ien o ffi c iel lemen t

,
que la gobele teri e francai s e

s ’adou na à la fab r i ca t i on d u verre façon de
Les t ravaux de la verrer ie de Char les—Fon tai n e

,
d i se n t

ces documen ts , fon t u n b i en con s i d érab l e à l a prov i nce e t
au commerce .

Vo i c i des d ocumen t s pour serv i r à la gén éa l og i e de ce t te
bran che des Massaro , d i s t i n c te de cel le d e Bretagne .

I l a déjà é té parl é de Vi n cen t Mas saro -Ferro et de son
fi l s Jean —Bap t i s te Massaro —Bo i ltaux (vo i r Champ agne) .

Vo i c i ce qu i con cern e leu r descendance
Une ordon nan ce du s' d’

Ormesson , i n ten dan t d e la gène
rali té de So i sson s , en date d u 26 mai 1705

,
avai t d échargé

l es Massaro d ’ un e pours u i te en u su rpat i o n d e n ob lesse
,
e t

enfi n l’arrê t d u Con se i l d’

É tat
, v i san t des l e t tres paten tes

d e n ob l esse , d éj à acco rdées à C laude-Franço i s Massaro , l e
1“ sep tembre 1688 (ou tre des documen ts re l a t i fs à V i n cen t ,
san s d ou te la déclarat i o n des C on su l s d’

Altare, en

déc lara i t q u ’ i l y avai t l i e u à anob l i r Char les — Franço i s
,

A n to i n e , C lau de , Jacq ues -Engu crrand , ces deux dern iers ,
fi ls de Pi e rre , décéd é en 1705 ,

e t u n second C laude Massaro ,
cel u i - c i frère d ud i t Pi e rre .
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La no t i ce que j e possède (1) d e ce procès n e m en t i on ne
pas l ’ass i s tan ce d u père

,
Pierre Massaro , mor t e n 1705

seu lemen t son décès récen t es t rappe l é dan s l ‘arrê t d u
Con se i l d’

É tat de ce t te ann ée
,
et i l est su rprenan t qu ’ i l n e

figure pas dan s la procéd ure comme tu teu r peu t- ê tre l a
t u te l le l u i fu t —e l l e en levée à rai so n d e so n remar i age avec
u ne Greno , con s tat é en 1789. (Vo i r c i -après .)
Vo i c i ce t te n o t i ce : 1687 . Charges , d épô ts e t p roduc

t i o n s fa i te s au gre ffe du ba i l l iage de La Fère , par l e p rocu
reu r de Mar i e-A n n e e t Hen rie t te de Brossard, con tre Engu er
ran d e t C laude d e M assary .

Ce procès dura l ong temps ; i l fu t term i n é seu l emen t en
1751 , comme cela résu l te de cet te au tre n o t i ce : 1751 .

Sen ten ce su r l es con tes tat i on s en tre les hér i t i ers de René
de Br ossard e t de P i e rre de M assary , a l

’occas i on d u par tage
de l eu rs success i on s .
Vo i c i en core des sommai res de documen ts des arch i ves

de Lao n et des reg i s tres paro i ss i aux con cernan t les
Massaro
1702- 1704 . Procès cr i m i nel pou r séduc t i on d e Made l e i n e

Perro t (Perro tto par Char l es -Franco i s Mas saro ;
1706 . Rembou rsemen t d’

u n cap i tal à Jean - Franço i s
Massaro , écuye r , hér i t i er d’

Anne de Colnet, son aïeu l e
mate rnel le ;
1706- 1756 . Au tor i sat i on de cou pe de bo i s , accordée au x

Massaro ;

(4) Notes p r ises dans les documents des arch ives départementales de Laon,
commu ni quées par M . M ASSART-DELCOUR .

(2) Do cuments c ités ; regist res paro i ss iau x de Saint-J u lien, à Laon ; doss ier
c i té (comm . de M . M ASSART).



155

1712 . A c te de tu tel le et d emanc i pat i on des en fan t s
m i neurs de Charles —Franco i s Massaro ;
1725 . Payemen t de ren tes à C laude —Fran co i s e t El i sabeth

Massaro ;
1725 . Décharge d ’

amende en faveu r de M . Massaro de
L i s le ;
50 aoû t 1725 . Jean - Franco i s Massaro , écuyer , s' de Péro t ,

âgé de 25 ans (fi l s de feu Fran co i s et de feue D“° Mar i e
Greno) , épou se D"e A ngél i que de Légret , âgée d e 18 ans

(fi l le d ’u ne de Brossard) ;
8 mars 1727 . Nai s sance de Jean —Lou i s , en fan t d esd i t s

é poux . Parrai n Fran co i s—C lau de Massaro ; marrai n e
D"° A n ne d e Bros sard ;
1745 . En reg i s tremen t des le t t res de prov i s i on e t de

nob lesse de la fam i l le Massaro ;
174 6 . A cte de tu te l le e t d eman c i pat i o n des enfan t s

m i neurs de Cl aude Massaro , écuyer , mai t re de la verrer ie
de Charles—Fon ta i ne ;
1752 . Révocat i on de la donation fai te par Jean -Fran ço i s

de L ignière au x en fan ts de Claude Massaro , écuy er , mai t re
de la verrer i e de Char les-Fon ta i ne ;
1756 ( i ) . Procès cr i m i ne l . Hom i c i de d u sr Massaro de la

Cresson n i ère
1756 . A c te de tu te l le , émanc i pat i on e t av i s de paren ts des

en fan ts m i n eurs de Franco i s —Engu errand Massaro , écuyer ,
s' de L i l le m ai t re de la verrer ie de Char les - Fon tai n e , et de
Lou i se-Therese Charpen tier , sa femme ;

(1) La p rocédu re (qu
‘on a vis i tée depu is l‘envo i de ces documents) se rappo rte

à l
’

année 1765 ; i l ne s
’

ag i t guère de mo rt d
’

homme, et l
‘

affai re tu t p rom ptement
classée



1765 . Refus par l e cu ré de Sa i n t-Gobai n d m humer e t de
fa i re prend re à Charl es —Fon ta i ne le co rps d e Jean —Fran ço i s
Massaro

,
écuyer

,
s
r de Pé ro t , décédé aud i t l ieu ; l e c u ré

prétendai t q ue le corps devai t ê tre por té au x p rem ières
mai son s de Sa i n t-Goba i n ; appe l comme d ’

abus fo rmé
con tre u ne sen tence de l’o ffic iali té d e Laon , s u r laque l l e
l ed i t cu ré fon dai t so n refus ;
1767 . Payemen t , à charge d ’un i nd i v i d u d e Br ie , d ’un

su rcens réclamé p ar Fran ço i s-Eng u errand Massaro , écuyer ,
s
r de L i l l e , m ai tre de la verrer ie de Charl es—Fon tai ne ;
1769. Procès cr i m i ne l . Coups de bâ to n don n és par Fran

ço is
-Engu errand Massaro , écuyer , s ' d e L i l le à Mar i e

A n ne Pecqu a, veuve de Lou i s Massaro , gen t i l homme verri er
à Char les—Fon ta i ne ;
1775 . Procès cr i m i ne l . Inj u res ad ressées par le méme ,

q ual i fi é mai tre de la verrer ie de Char les—Fon tai ne , à Su z ann e
Marguer i te—Madele i ne-Vi c to i re —Mortaine-Gu i l l aume de Bl an
checo u rt, sa femme ;
1775 . Bentes et baux re la t i fs à C laude Massaro

,
s' de

Cann e , maître en par t ie de la verrer ie de Charles -Fon ta i n e ;
à Jacques - Franço i s ?) - Engu errand Massaro , écuyer , s

r d e
L i l le , son frère , et à la femme de ce dern ier , d éj à n ommée ;
1777 . Scel l és apposés par su i te d u décès de Fran ço i s

Engu errand Massaro , ma i tre de la verrer i e de Char les
Fon ta i n e , y demeuran t ;

( i ) M . M ILET , avant la communi cati on unc i ‘al reçue des documents concernant
la fam i lle M assaro , m

‘

avai t dej à s ignalé la découverte fai te par lu i du nom de

Franço is -Enguerrand de M assary , chevali er , s IP de L i lle,
‘

a la ver rer ie de Charles
Fo ntaine, en 177 1-1772 .
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Lorrai ne , en Pi card ie , qu e n ous ren con tron s l es m embres
de ce t te bran che de la fam i l le Massaro
Le 15 avr i l 1685 , Jacques Mas saro com paraît en u n ac te

d u n o ta i re Ame l Dujard i n , à L i égé
,
pou r au tor i ser son fi l s

C lau de à trava i l ler à la verre r ie d’

Oda de G len (épou se de
L éonard Bon homme) , et , le 5 janv ier 1689, est bap t i sée en
l ’égl i se Sai n te-Vérone , à L i égé ,

paro i sse hab i tée par les
ver r iers , Oda , fi l l e d e Pi e rre Massaro , s' de L i l le , et de

Fran co i se Greno ,
son épouse , ten ue su r l es fon ts p ar

A n to i ne Massaro e t Oda de G l en (épou se de Léon ard
Bonhomme) .

I l résu l te de ce documen t que Pi erre Massaro , deven u
veuf et ayan t dû san s dou te qu i t ter la verre r ie de Char l es
Fon tai ne ,

p ropr i é té commun e à ses en fan ts et au x de Bros
sard ,

épou sa u ne Greno ,
san s d ou te fi l le du Fél i x Greno de

1670 , et, après un cour t passage à la verrer i e de Chauny
(vo i r i nfra) , al l a s’é tab l i r à L i ège A n to i n e Massaro

,
son

frère
,
l ’y accompagna ou

,
au mo i n s

,
a l la l ’y v i s i ter à l ’occa

s i on de la nai s san ce d e l ’en fan t d on t i l fu t le parrai n .

C laude e t Pierre Massaro d o iven t n ’

avo i r fa i t q u ’u n assez
cour t séj ou r à Li ège , a en cro i re les men t i on s de l ’arrê t d u
Con se i l d’

État de 1705
, rappor té c i —dessus , qu i p arle d u

t ravai l des Massaro a la verrer ie de Char les-Fon tai ne depu i s
v i ngt-quatre ans , en la i s san t san s dou te de cô té les i n terru p
t i on s

,
comme quan t i tés n égl igeab les Eu tous cas

,
ce t arrê t

de 1705 con s tate , a Char les—Fon ta i n e , le t ravai l d e C laude
et des deux fi l s de P ierre Jacques -Engu errand et Claude
Massaro , où i l s é tai en t a i d és de Charles—Fran co i s , fi l s de
Vi n cen t Massaro

,
et de P ierre et A n to i n e , fi l s de Jacques

Massaro .



157

En 1774 ,
les verrer i es belges recru ta ien t l e ur person ne l

parm i l es o uvr iers de Char les -Fon ta i ne
Que j e n ’oub l ie pas de men t i on ner q u e les de Virg ille, ces

é lèves francai s des gen t i l s hommes verr i ers i tal i en s , s i so u
ven t rencon trés en compagn i e des A ltaristes , on t apparu ,
l
’

an 1685 , en Picard i e ce n e peu t è tre q u a la verrer i e
de Charles—Fon tai n e , à moi n s

,
comme me le s uggère for t

à propos M . M i l e t , qu e ce n e so i t à ce l le de Machy (vo i r
c i -après) .
Ce t te verrerie n ’ex i s te p l us e t l es l ocaux son t occupés par

u ne fabr i que de soude (a) .
Chau ny (A i sne) . C ’

es t laqu e Pi erre Massaro , SP de L i l le ,

en q u i t tan t Charl es -Fon ta i n e , à la mor t de sa prem ière
femme , essaya de s’é tabl i r en 1688, avan t so n dépar t pour
L i ège les arch i ves de Laon ( 1) n ous apprennen t qu e Pierre
Massaro et Franco i s Massaro , mai tres de l a verrer ie de
Chauny

,
envoyèren t des verres de leu r u s i ne à Par i s ;

La fabr iq ue de Chauny ex i s te en co re auj ourd ’hu i ; c’es t
l à qu ’on po l i t les glaces de la cé lèbre man ufac ture de Sa i n t
G0bai n (a) .

M achy (Somme) . En 1691
,
Benjami n Peregr i n , mar

chan d de l a v i l le de Rouen , qu i avai t é tab l i u n e verrer ie à
Machy , o b t i n t l ’au tor i sa t i o n (a) d

’y fabriq uer to u te sor te

(1) A rch ives de Bruxelles , C onsei l des finances , doss ier 2010, p p . 556 et 559 .

Les noms des ouvr iers engagés tant a C harles—Fontaine qu
’

au Rony (Hainau t

français) y sont c i tés r ien d’

ltaliens .

Rens . de M . M ILET .

(a) M ATTON , loc . c i t . , p . 58.

(4) Ex trai ts commu niqu és par M . M ASSART .

(s) TURGAN , loc . c i t . , p . 55 .

(a) La VA ILLANT DE LA Freres , p . 515 .
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d emau x , cr i s taux , verres à bo i re et m i ro i rs (pou rvu , sa n s
dou te

, qu e ceux - c i n’

ex cédassent pas cer ta i n es d i men s i on s
réservées à la man ufac ture de Sa i n t -Goba in) .
Benjami n Peregri n j oua un rô le dan s l ’ i n d ustr ie verri è re
nous le ren con tro n s ( 1) comme assumé avec Rober t Ferre t
(Ferro ?) et Pau l de la Hau te (var . l a Han te) , en l a ver
rerie de Pon th ieu en Pi card ie , dén om i nat i o n se rapporta n t
à ce l le de Machy (a) , s i t uée , en effe t , dan s le com té d e
Pon th ieu .

M . M i le t
, qu i me s ignale ce t te i den t i té , a retrouvé Peregr i n

à La Hau le ( comm . de Hauv i l le, Eu re) , verrer i e don t i l es t
par l é c i — dess us (vo i r N o rmandie) .

Q a im ngrogne (s) , commune deWi my (A i s ne) . I l ex i s te l à
u ne verrer ie remontant à des temps b i en anc i en s , car o n en
fixe la créat i o n à l’an 1290 Les de Co lnet q u i eu ren t
tan t de re lat i o n s avec la Bel g i que

,
y son t s i gna l és dès

1467

E l le leu r appar t i en t en core au j ou rd ’hu i e t
, en 1867 , e l l e

é tai t ex alo i tée par u n de leurs al l i és , le v i com te van Leem
pool de N ieuwmun s ter , q u i fi t par t ie du Séna t belge .

Mai s cet te verrer ie sor t de mon cad re comme s ’ é tan t con
sacrée pr i n c i palemen t à la fabr i cat i o n pu remen t i n d us tr i e l le
des bou te i l les

,
de mêm e q ue les verrer ies vo i s i nes de la

Th iérache, gouvernemen t de l a Capel l e , où appara i s sen t
éga lemen t l es de Co lnet, en 1670

( t) Tunoxx , Les g randes u s ines , I I I , p . 15 .

(et) LE VA ILLANT , p p . 270 et su ir .

(5) D
‘

ap rès M arron ; J exnns écr i t Q niquengrogne, comm . de V imy

(1) In. ,
p . 4 4 ; Gensm cn,

p . 195 .

(s) La VA I LLANT, p p . 59 a 4 1.

(s) Bu ll. des Comm . roy . d
‘

a r t et d ’

o rcheat. , X XV I I , p . 270 .
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anc i en nemen t au serv i ce des armes ; n ous avon s pour tan t
rencon tré (vo i r Berry) u n Massaro , s” de la Cresson n i ère ,
at taché à u ne verrer ie , e t l a procéd ure cr i m i nel le c i tée
c i - dessus i n d i que des relat i on s i n t i mes e n tre les de Massary
de la Cresson n i ère et de l’I sle (ceux- c i verr iers).

X X I I . Perron.

La grande ressemb lance d es verres des fabr iques d u
Po i tou

,
an tér i eurs au xvr° s i èc le , avec l es verres de Muran o ,

ava i t frappé Benjami n F i l l o n e l le l’engagea à proposer
ce t te dou b le hypo thèse o u b ien

,
dès le xve s i èc le , des ver

riers po i tev i n s é ta ien t al l és en I ta l ie pou r s ’y i n i t i er à la
facon de Ven i se o u b ien dès l ors des ém igrat i o n s d e
verr iers i tal i e n s avaien t pén é tré en Po i to u
I l y a , en effe t , u ne anal og ie frappan te en tre l es verres

anc i en s de Ven i se et ceux qu
’

on
‘

a re trouvés en Po i to u
co upes , c i bo i res , ai gu ières , po ts à l ’eau , drageo i rs , p lat eaux ,
bou te i l les , bu re t tes , d ’ u ne pâ te co lorée ressemb lan t à
l
’

0 pale , ou marb rée , ponc tuée d ’un for t beau rouge , d e rose ,
de b leu , p l us raremen t de ver t fon cé o u de v i o le t , et les
i n ven tai res pri nc i ers , en tre au tres ce l u i du duc de Berry en
14 16 (a), c i ten t des verres i m i tan t l

’

o pale , etc . (a) .

A l ’expos i t i o n d e Pari s
,
en 1867 , M . F i l l on , a i n s i q ue l es

m usées de Ren nes et de Po i t i ers avai en t exh i bé d es verre

(1) Benj . Fi LL0N , L
‘

a r t de ter re, pp . 206 , 208.

(a) GERSPACH , p . 179.

(a) Répétons cependant ici la réserve qu i concerne certaine gou rde de chasse
annu lai re, ressemblant s ingu lièrement a un obj et de fab r i cat ion nivernaise, daté
de 1785 .



r ies de ce gen re por tan t des armo i r ies d ’

anc ien nes fam i l les
po i tevi nes , en tre au tres des Pi neau (de la Rochel le) , des
Taveau de Mor temar t

, e tc .

Bien q u e cer ta i nes i n d i cat i on s n ou s permet ten t d0j ’l de
remon ter assez hau t pou r les débu ts de la fab r i ca t i o n en
France du verre facon de Ven i se l ai s son s de cô té les

n ombreuses ver rer ies de Po i to u où , des avan t le x ve s i ècle,
au Parc-de—N

'

Iou lchump (Vendée) , au Bi c h at , par . d
’

A u b ig né,

près d e Chauv igny (Vien ne) , on se l i vra i t a la fab ri cat i o n
d e fio les

,
ac uères (a i gu i ères) , vo irres (par douz ai n es) ,

godo fles o u go ttèfles
Je vai s c i -après mon trer en Proven ce les Ferro , d’

A ltare,

accompagnan t le ro i René lo rs de sa re t rai te de Nap les , en
14 42 t ro i s ans après

,
u n Co l i n Ferré est s igna l é à l a

verrer i e de la Bou /ear
,
commu ne de Vaux (Vien ne).

Par lan t d e Jean Ferro , verr i e r é tab l i à Nan tes , F i l l o n (a)
s ecrie Ferro

,
ou p l u tô t Ferré cel u i — c i

,
en e ffet

,
es t à

ses yeux u n Ferré de Proven ce ; mai s comme les Ferré o u
Ferry de ce t te dern i ère con trée ne so n t au tres q ue des
Ferro

,
d

’

A ltare , de même le Co l i n Ferré de 14 45 redev i en t
l u i —mémé u n
Ce t te res t i tu t i o n s

’

0père d
‘

au tan t p l u s n a t urel l emen t q ue
le prén om de Col i n o u N i co las , fréquen t chez l es Ferro
(comme ce l u i d e Jean) , é ta i t préc i sémen t ce l u i d

’ un con tem
p orain, N i co las Ferro , d i rec teu r de la verrer ie de Go u l t .
N ’

es t-cc pas de l u i -mème qu
’ i l s ’agi t ?

(1) L
‘

a rt ancien à l ’ex p os i ti on de 1878, p . 280 ; F ILLON , p . 206 .

(e) P. 2 10.
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Nous savon s q ue Ren é ava i t de n ombreux doma i nes en
Po i tou , les un s dan s le dépar tem en t ac tuel de la Vendée ,

les

au tres dan s cel u i de la Vienne n ou s savon s q ue dans les
prem iers i l favor i sa par t i c u l i èremen t les verr iers ce que
j

’

ai d i t (vo i r A nj o u ) de la R oche-su r- Yon ,
ac t ue l l emen t

Napol éon -Vendee ,
do i t ê tre tran sposé i c i .

Commen t les au tres d omai nes de René , en Po i tou , n
’

au

ra ien t- i l s pas é té compr i s dan s la répar t i t i on de ses b i en
fa i ts ? blème s i La Bo u teu r ne l u i appar tenai t pas (je n

’

ai pu
l e vér ifier) , ses verr iers de préd i l ec t i on , les Ferro , a t t i rés
par l u i e n A nj ou et en Po i tou , y auron t essai mé .

J
’

étends m a conc l us i on
,
mai s avec mo i n s d e conv i c t i on ,

a certa i n P i e rre Musse t , verr ier au Bi chat , e n 1442 ,
q u i

pou rra i t b i en ê tre u n M a ssi ou Mu li o , e t je comprend s dan s
les verrer ies à l ’ i tal ienne favor i sées par René cel les de
Co u rlac , de Le Ferr z

‘

ère Vandelogne (Deux-Sèvres), d u
Hor i co n , commune d e Domp ierre (Vendée), d on t le n om est

c i té en des ac tes de 1465
,
14 66 , 1496 .

Mai s où i l n ’y a p l u s d’

hés itation , c ’es t a u XV I e srecle .

Am a i tlo uœ (Deux-Sèvres) . G i ro lamo Mat teo , nat i f d u
P i émon t (A l tare en fa i sa i t par t ie) , d i r igea i t la u ne verrer i e
en 1557 (a) .

La rg en ti e
‘

re , commun e de Prai l l es (Deux -Sèvres) . Fabian o
Sal v iat i , de Ven i se, y é tabl i t u n e verrer i e , en 1572 ,

sou s l e s
aus p i ces d u com te d u Lude (a) .

( 1) Lacor ne LA M ARCHE , I , p . 19. I l allai t y fai re des séj ou rs ( ID I I , p .

(s i Annan, p . 566 ; Gensracu , p . 198 ; M . HAVA RD, I V, p 1565
,
présente la

date 1500

( s) FI LLON, p . 2 15 ; ANDRÉ , p . 567 ; Bu ll . des Comm . roy . d
‘

a rt et d ‘

archéal .

,X X I I I
,
p . 14 .
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tro u s
,
en 1696 ,

au Hartea u ,
en l ’us i ne déj à c i tée , u n F rédér i c

e t u n Lau ren t d e Rou ssy , q u i pourra ien t b ien ètre des
descendan ts de ce Lauren t Ross i , de même qu e la veuve de
ce dern ier

,
Jean ne Raqu el , d i rec t r i ce de la verrer ie ap rès

so n époux
,
es t san s do u te u ne Rache llo . Les Ros s i su pposés

q u i con t i n uèren t à exp lo i ter la verrer ie d u Bo rteau j usq u ’à
la Révo l u t i o n de 1789, n ’y é ta ien t- i l s pas déjà , même au

x v
° s i èc le

,
l o rs des prem iers ac tes où i l s ’ag i t de ce t te u s i ne?

X X I I I . PROVENCE .

L ’ i n d us t r i e d u verre est an c ien ne en Provence ; o n l ’y
s ignale d ès l e x ru ° s i èc l e
A u s i èc le s u i van t , le carac tè re ar t i s t i q ue de la fabr i cat i o n

d u verre es t con s taté en cet te con trée les i n ven tai res pr i n
c iers (a) men t i on nen t des verres d e Proven ce On c i te
les verrer ies de Rei llane (Basses -A l pes) e t cel le que les
Char treux fu ren t au tor i sés , en 1285 , à é tab l i r dan s la forê t
d

’

O rves (s) ; les prod u i ts con s i s ta i en t en po ts de verre de
d i verses c ou leu rs , bocaux et bar i l s
Bücher com pren d la Proven ce parm i les par t ies de la

Fran ce où I l s ignale , dès le m oyen âge (vo i r Lor ra ine), la
présen ce de gen t i l s h ommes verr i ers d’

I talie .

( i ) I .rcov ne LA M A RCHE , Le ro i René , sa vie , son adm i n ist rat i on
,
etc .

,
I I

,

p . 13 ; I n Revue des q u es t i ons h i s
tor i q u es , XV p . 145 .

te l l i t: m anne ,
toc . c i t .

,
p . 545 ; PI NCH ART , Bu ll . des Comm . roy . d

‘

a rt et
d

’

arch éo l XX I , p . 550 .

(5) J
'

a i en va in cherché cette fo rê t d ‘

O u es q u i do i t avo i r été vo is ine d
’

un

monastè re de M ontr ieu x , en Provence 0 rves ne fi g u re pas dans l
’ ouvrage

d
‘

A li
”

. M auav,
Les forêts de la Cau le (Par is , Forê ts de Provence, p . 582 .

ts ) GA RN IER ,
p . 116 .



S
’

i l est peu t—et re t rop hard i , à l ’appu i de ce t te thèse , de
cons i dérer comme u n Greno , d

’

Altare
,
le verr ier Gu i l laum e

Ag rène , q u i fu t, de 15 15 à 1525 , ma i t re de la verreri e de
Marse i l le

, au mo i n s le fa i t s u i van t p rouve- t- i l q u e la fabri ca
t ion d u verre s im i l i - vén i t ien avai t , en Provence ,

précéd é la
Rena i ssance .

Le ro i Ren é d’

Anjo u , quand i l se re t i ra en Provence,
en 14 42 ,

se conso la de ses gran deurs perd ues en pro tégean t
les ar ts , et nous l 'avons vu ,

en ses doma i nes d u Po i tou ,
comprend re dan s ses faveu rs les ar t i s tes verr iers .

I l ne pouvai t fa i re mo i n s dan s les l ieux où é ta i t sa p r i n c i
pale rés i dence , en con s i dérat i on de la gen t i l lesse et

n ob lesse q u i es t en l ’ouvrage de verrer ie e t qu e auss i c
’es t

l e b ien d u pays et de la chose pub l iq ue
I l a t t i ra en Provence des verr i ers i tal ien s , les Ferry , q u i

descenda ien t , d i t- on (a) , de Jean de Ferry ,
né en 1555

,

écuyer , de la v i l le de Lanteo ou Lanta ,
d i ocèse de N ota .

Rec tifions la l ec tu re ( i l y a t rep d ’é lémen ts réun i s pour
hés i ter) Ferro

,
de l

’

A ltare A llu re
,
d i ocèse de No li

E t s ur tou t su ppr i mons l es mo ts dans l ’an c ien ne Pou i l le
qu e l

’on aj ou te au n om de l i e u N ota i l a b ien ex i s té u n

( i ) Lscev ne LA M ARCHE , I , p . 484 ; Ges sracn,
p . 196 .

(a) Rseeun, not i ce déj à c i tée , p . 5 ; In. , Notes h i sto r i ques et généa log iqu es su r
les fam i lles de Fer ry et d

’

Escr i van (Pi se, p . l ; La Ce s s n a— 0 5 513015 et

Em ma ,
\

’ I I
,
p . 956 .

(5) C
‘

est également l
’

avi s de Gaasm u ,
p . 124 i l s u ppose les Fer re , de

Nantes , de la même fam i lle qu e ceu x de P rovence . M . M I LET ava i t deja fa i t cet te
dédu ction a p ropos des Fer ry Ferre Fer ré , ct i l l

’

ava i t commu niquée à
B . Fi llon, qu i l

'

a ment ionnée dans son Coup d
‘

œi l su r la ver rer ie p ortenine
(su ivi de Recherches su r les ver r iers et faïenciers i tali ens) . Fontenay , 1865 ,
p . 20, no te .



évèch é de ce nom dan s l’ I talie mér i d i onale, mai s l à i l n ’y
a pas le mo i n d re v i l lage ou hameau dont le n om se rapproche
de Lan ta ou Lanteo

,
tand i s q u ’à A l tare , d i ocèse de No l i , i l

es t cer ta i n q u
’

hab i taient des Ferro , arr i vés de Ven i se pou r
en se i gn er au x verr iers altaristes l ’ar t de fabri q uer le verre
facon de Ven i se e t leu r don ner par l à des occas i on s de
se p rodu i re dan s tou tes les rég i on s d e l’Eu repe où la mode
fa i sa i t rechercher ce gen re d e fabr i cat i o n .

Ex p i lly (i ) , au s i èc le dern ier , de n os j ou rs le com te de
Q uatrebarbes et au tres

,
affi rmen t qu e les Ferry é tai en t

é tab l i s en Dauph i né l orsq ue René d ’

Anjo u les att i ra chez
l u i ; mai s vo i là q u ’

au j ou rd ’hu i l ’on prod u i t cer ta i n s docu
men t s héral d i ques at t r i b uan t à Ren é le dés i r , non pas seu
lemen t de p ro téger l ’ i n d u s tr ie d u verre , mai s en ou tre de
récompen ser l 'affec t i o n e t l ’attachemen t qu e Ben o i t d e
Ferry l u i ava i t t émo ignés en le su i van t dan s sa com té d e
Proven ce
De là à la n o t i on q ue Ferry éta i t à Napl es avec René , i l
n ’y a q u ’u n pas , e t ce t te n o t i o n en a susc i té u ne au tre l es
Ferre é taien t or ig i nai res de la par t ie mér i d i onal e de l’ I talie
et l e p ré tend u Lan ta du d i ocèse de Nola a fai t son appa

Ma i s y a- t- i l dan s ce t te ém igrat i o n d’

I talie en Proven ce
au t re chose qu ’ une al légat i on des Ferry pou r se fa i re val o i r
davan tage en se van tan t pl u s tard d 'avo i r en des t i tres à la

b i en ve i l lance de Ren é , n on pas seu lemen t comme verriers ,

W Ap t , p . 2 19.

(2) Hi s to i re de René d
’

Anj ou (Angers , p . 225 .

(5) E xt rait des ti tres de no b lesse, au x A r ch ives départementales des Bou ches
du Rhone, sér ie B, Co u r des comptes , n° 127 , 1° 299, C i té par Rescue , p . 5 .
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C e taien t l à des verres émai l l és comme on en fa i sai t al ors
à Ven i se

, et les Ferro qu i ava ientém igré de Ven i se à A l tare ,

préc i sémen t pou r i n i t i e r les verr i ers d u M onferrat à la

fabr i ca t i on des p rodu i ts s i m i l i -vén i t ien s , ava ien t u ne dou b le
ra i so n d e se l i vrer en Provence à Li m i tat i o n des verres de
Muran o leur ori g i ne vén i t ienn e e t l ’ense i gnemen t , mot i f
de leu r ém igra t i o n , auque l i l s é ta ien t n écessa i remen t res tés
fid èles ; auss i n 'es t- i l po i n t é tonnan t de vo i r c lasser les pro
d u i ts des Ferro au xv° s i èc le comme é tan t , s i no n fabr i qués
à M uran o , au mo i n s d écorés à l ’aide des p rocéd és en

u sage à Muran o (i ) c
’

es t préc i sémen t parce qu e la sérénis
s i me répu b l i q ue i n terd i sa i t l ’ém igrat i o n de ses verr iers ,
q u ’on s 'ad ressa i t au x A ltar is tes pou r avo i r d u verre façon
de Ven i se
Je me défie des général i tés d édu i tes d e spéc i men s i so l és
i c i o n s ignale (a) cer ta i nes d i ff éren ces en tre les vrai s verres
de Murano et leu rs i m i tat i on s Les émau x des verres de
Proven ce manq uen t de l a pu re té qu i d i s t i ngue hab i tuel l e
men t ceux de Ven i se ; i l s son t mal ad ro i temen t posés , ternes
et l ou rd s d ’

aspec t . On n ’y t rou ve pas ce bel or jaune e t
br i l lan t qu e l

’on remarqu e s u r tou tes les verreries ven i
t i e n nes de ce t te époq ue, ne fû t-cc q u ’à l ’état de
Bien cer tai nemen t i l peu t y avo i r eu des exempla i res

d éfec tueux ; ma i s Ven i se e l le-mème en a produ i t
,
e t i l y

aurai t i nj u s t i ce et téméri té à c lasser , dan s les co l lec t i o ns , les
p l u s beaux verres comme venan t d e Muran o , l es pl u s i m par
fa i ts comme sor tan t des mai n s des A ltaristes on ne do i t pas
ou b l i er qu e ceux-c i é ta ien t arr i vés un te l degré de perlee

( 1-2) GARNIER , p . 118.
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t i on q u 'en i mposa i t q uel quefo i s au x verr iers vén i t ien s
tran sfuges l ’ob l igat i o n de t rava i l ler à la facon des se i gneu rs
altaristes

On a conservé u n échan t i l l on de la fab ri cat i o n p r i m i t i ve
des Ferro pou r le ro i René d’

Anjou : u n gran d verre à

bo i re
,
à l ’ex tér ieu r d uq uel est u ne représen tat i o n pe i n te en

éma i l ; a i n s i trava i l lai t- em à Ven i se avan t 1465 , date de l ’ i n
ven t i o n d u verre de c r i s tal par Beroviere .

A ce t te fabr icat i o n , mai s d u xv° s i èc l e , se rappor te u n
vase de la col lec t i o n S lade , à Londres , souven t reprod u i t
par le dess i n (a) e t provenan t de la co l lec t i on d

’

Huvvetter , à
Gan d , ai n s i décr i t dans le catal ogue

N ° 4 55 . De Ven i se . Gobe le t t rès évasé à p i ed . Pe i n
tu re en cou l eu rs éma i l l ées représen tan t u n se i gneu r o ffran t
u n bouque t . Et su r u ne bandero lle : I E svi s a vovs . Une dame ,
tenan t - u n cœu r cadenassé , répon d ne CV EV R AVES . Dan s u n
t ro i s i ème cem partiment se tro uve u n bouc l échan t l

‘ouver tu re
d ’u n vase à co l é tro i t . Le tou t es t su rmon té d ’u n cerc le d oré
avec l ’ i n sc ri p t i on 1EHAN nove .… ET ANTHOYNETTE nove . Les
cos tu mes d én o ten t le temps de Hen r i I I I . Hau teu r
Les fam i l l e s Bouc et Bo u cau lt son t tou tes deux proven
cal es

( i ) Bu ll . des Comm . r oy . d
'

a r t et d ‘

o rcheat . , XX I I I , p p . 2 1 et 5 16 ; XX I V ,
p p . 59 et 76 ; XXV I , p p . 25 1 et 528 ; X XV I I I , p . 280.

(a) a en r , Coll. S tade, p . 156 , p l. x x ; Pi er , Le cab inet de l
’

amateu r , 1862 ,
p . 289 ; Gnnsrxca , p . 2 10 ; Havane , I V , p . 155 1. Ce ver re auquel on attache
b eau cou p d ’

impo rtance à l‘é lranger, et q u i est pou r M . E . Pi er , l
'

archéelegue

français , le prenncr exem p lai re q u
'

i l ai t vu d
‘

u n verre émai llé fab r ique un xv° ou
au xvi

°
s i èc le, à l‘ im i tat ion de Veni se, n

’

a p as été rep rodu i t par ONGHENA , dans
les Z eldz aamheden du cab inet d ’

Huyvetter.

Le Cnem vs - Ds ssors et Em m a
, a ces noms , p . 65 1; Exmu .v

, P rovence,
p . 978.
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Les verr i ers Ferro , sou s le n om de de Ferry
,
se mu l t i

p l i èren t d ’une man i ère vrai men t excep t i on ne l le en Provence
e t même en Dauph i n é ; Perr i n Ferro , fi l s de N i co las et

frère de Beno i t , é ta i t res té à A l tare et y fu t san s do u te la
s ouche des Ferro qu i y ex i s ten t enco re au j ou rd ’hu i .
D i fféren ts p r i v i l èges furen t accordés au x Ferro par

Charl es V I I I le 16 j u i n 1490, Fran co i s 1‘t r le 25 févr ier 15 16 ,
Charl es IX l e 27 févr ier 156 5 , Lou i s X I I I e n j u i n 16 15 .

Au s i èc le dern ier , on s ignalai t l es Ferre comme ayan t
possédé presque tou tes les verrer i es q u i se son t é tab l i es en
Proven ce ; ce t te affi rmat i o n est répé tée de nos j o urs
Ces verrer ies son t les su i van tes
Dépar temen t de Vauc l use Ap t et Go u lt , pour mémo i re ;
Id . d u Var Belgen ti er , Fréj u s , Gare

'o u lt , Ma z a ugu es ,
M e

'

ou nes , Neou les , Po u rci eu æ ,
Pou r r ières , R ians , R oqu e

br u ssanne
,
R oqu e/

”

cu rl , Sa int-Max im in ,
Tavernes

,
Tou lon ;

Id . Bouches -du -Rhone A i e: Gem enos , M arsei lle ,

Roqu eva i re , S im iane , Tretz

Id . Basses-A l pes Va lsa inte .

On n e peu t songer à présen ter i c i la l i s te beaucoup t rep
con s id érab le des n ombreux Ferro qu i se répart i ren t le
travai l dan s ces d i fféren tes verrer ies : je me borne à ren
voyer au x n o t i ces de Rebou l qu i d i v i sen t les membres de
ce t te fami l le en p l us ieu rs rameaux , les de Ferry-Lacombe ,
de Ferry- Vau nière , de Ferry-de C lap ier , de Ferry-Lebla
che , etc . , en core subd i v i sés eux -mêmes (a) .

( i ) PIGAN IOL ne LA Ponce , Nou v. desar . de la France , V , p . 442 ; EXP1LLY ,

v
° Ap t , p . 2 19 ; REBOUL , p . 6 .

(a) R£BOUL ,
p . 15 .
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altar istes , fu ren t m ai n ten u s dan s leur po ssess i on par arrê t
des comm i ssai res gén éraux de Proven ce

,
d u 50 j u i l le t

166 7 ( i ) .

Ju squ’ i c i , en fai t d e gen t i l sh ommes altaristes de ces n oms
et d ’

au tres q u ’on a re t ro uvés en Proven ce, en n e peu t
s i gnaler q u e les su i van t s
Jacques Saro ldo , de Nevers , en 1600 ,

se d i sai t de
Marse i l le (a) , e t ce t te v i l le é tai t p réc i sémen t en la même
ann ée ass ignée à V i n cen t Saro ldo pou r y trava i l l er e n émai l .
(Vo i r Anj o u . )

Deux verrer i es , i n dépendan tes de ce l le des Ferro , à

La Requ eb ru ssane y furen t créées en 16 16 et 1645 , par
Fran co i s Ben ,

Jean -Pierre de V irg i lle et Joseph Bo rm io lo
Joseph Ferro ava i t épousé

,
en 1694 , É l i sabet h Barr io l

(Borm io lo ?)
A n to i ne de Perrot (Perre t te verr i e r , i m pl i qué avec u n
Ferro dan s u ne pou rsu i te en u su rpa t i o n de n ob lesse , tr iem
phai t , comme l u i , l e 25 j u i l le t 1699 (a) .
En 17 19, u n au tre Perro t é ta i t ma i t re de l a verrer i e de

Tavernes (Var)
En 1754 , u n ac te s ignal e , en Proven ce , des verr iers d on t

l es n oms son t présen tés avec p l us ieu rs var ian tes
,
parm i

l esq uel les l es formes Bu issonni e t Bernie] perme t ten t d e

(1) LA CHENAYE—DESBO IS et Baume , v° M ar i n , p . 158, qu i c i tent encore en

Pro vence des B r igno l, des Bou rdon (Beraneh ? Bordoni ?)
(a) Rens . de M . M I LET .

(s) le . ; De G I Il ANCOURT ,
p . 91, et Res cu e, 2° o pu scu le, p . 5 .

( i ) REDOUL , p . 15
, où , p . 12 , sont au ss i s ignalées des alli ances des Ferro avec

les de Vi rg i l/e .

(5 ) I n 2° op u scu le, p . 5 .

(c) Rens . de M . M ILET .
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reconnai t re san s effor t des Buzzone et des Borm io lo de

l ongues p i èces de procédure cop i ées à A ix por ten t
,
comme

con c l u s i on
,
la défense fa i te au x maî t res de verrer i e

,
sou s

pe i ne d ’

amen de
,
de don ner p lace dan s leurs fabr i q ues aux

é trangers n on nale ralisés (1) .
Quan t au x de Bon et au x d

’

Escrivan ,
qu i appara i s sen t

souven t dan s les ac tes relat i fs au x Ferro
,
on leu r ass igne

égalemen t u ne or ig i ne i tal ien ne mème l ’on affi rme (a) qu e
Franco i s Bon on de Bon , é tab l i a Marse i l le en 1575 et na tu
ralisé França i s en 1596 , é ta i t n é Lan ta ( l’A ltare A l tare) .
Mai s , malgré ce dé tai l t rès p réc i s

,
des recherches pour

re t rouver ces deux noms à A l tare son t res tées i n fruc tueuses .
Les verrer i es de Provence, d i r igées par les Ferro , fu ren t

u ne pépi n i ère de gen t i l shommes verr iers , qu i al l èren t tran s
por ter dan s les au tres con trées de la France l ’ar t d u verre ,
où les verr i ers d’

A ltare fu ren t leu rs éducateurs Rebo u l (a) ,

par lan t des Bon , des de V i rg i lle , des Borm io lo , les appel l e
é l èves des Ferry (Ferro) .
Tel fu t en co re Franço i s de Garsonnet , qu e n ous avon s

ren con tré à Ro ue n au commen cemen t d u xvn° s i èc le ce

verr ier qu i arr i vai t d’

A ix ,
où i l ava i t san s do u te t ravai l l é

,

car l ’expéri ence , la capac i té , l ’ i nd us t r ie pour fa i re tou te
sor te de verres de cr i s tal lu i fu ren t u n t i tre pou r ob ten i r ,
en 1605 , son pr i v i lège de verrer ie à Rouen C ’

es t a l u i
év i demmen t q u e s

’

ad resse en tou t prem ier l ieu le tém o i

guage , déj à rappel é , d u normand M ontch res tien , quand i l

(n e) Rens. de M . M i LET .

(3) 2° opuscu le, p . 5 .

( i ) DE GIRANCOURT , p p . 66 et 1 15 .
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parle des gen ti l shommes fran ca i s é lèves d es gen t i l sh ommes
verr iers d’

I talie
,
et

, par le fa i t , le témo ignage de l
’

écono

m i s te rouen nai s con s tate pr i nc i palemen t , parm i les éco les
où ces é l èves se forma i en t , cel l e s de la Provence , d 'où arri
vai t de Garsonnet .
A la fi n d u XV…"

816 010 , Peu chet ne d i t p l u s u n mo t d es
fournai ses à verre de la Proven ce el les venaien t san s dou te
d e s ’é tei n d re

,
depu i s les t races qu i v i enn en t encore d ’en ê t re

s i gnal ées en 1754 .

C i ton s pou r mémo i re le cél èbre céram i ste de Cléricy ,
dont la fam i l le figure dan s le n ob i l ia i re de l a Provence
ré sumé par Ex p i lly , e t qu e n ous avon s vu ( [ le de France)
se l i vran t à l ’ar t d u verre à Fon ta i neb leau .

Je m
’

occu perai de la Proven ce dan s ma l e t tre su r
l emailler ie .

X X I V . SA INTONGE .

La Sa i n tonge ( vo i r Angou m o i s) fu t un e des prov i n ces d e
France où Lau ren t Ross i et Jean -Mar ie Perre t te ob t i n ren t
l ’au tor i sat i on

, en 1627 ,
d ’é tabl i r des verrer i es . J ’

ai déj à fai t
remarquer q u e le secon d des i m pé tran ts est san s do u te l

’

he

menym e q u e j
’

ava i s s i gnal é ‘

a L i ège en 1626 (vo i r Po i tou ) .

I l ava i t san s do u te l e su i van t comme com pagno n .

J
’

ai déj à , d ’

après M . M i l e t , s ignal é c i - dessus (vo i r
A ngoum o is) ces deux verriers à Con tré (Charen te-In fér i eu re) ,
au l ieu de Cas tré , qu i ava i t é té i n d iq ué erron émen t . Jean
Mar ie Perro t es t q ual ifi é sr de Ner le .

Bernard Buzzone (appel é d u Basson n om con servé
par sa descendance) hab i ta i t la commune d

’

O r io lles (Cha
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su ls d
’

A ltare , s i gné A ugus t i n Paratro , J . et Presto r

(j ur i scon su l ta s e t A n to i n e Saro ldo et Franco i s
Alassare .

I l s p rodu i s i ren t leu rs t i tres devan t M . d
’

Agu esseau , inten

dan t eu la gén éral i té de L i moges , e t i l s fu ren t (s i n on tous
deux

,
au mo i n s le second) déchargés , l e 15 j u i n 1668, de l a

poursu i te en usu rpat i o n de n ob lesse .

La dern i è re descen dan te des Buzz one ,
d

’

Or io lles , a

épou sé M . De lo l
,
con se i l l e r à la Cour d 'appel d e Bordeaux .

Je do i s à l’obligeance de ce dern ier l es ren se ignemen ts
su i van ts

Vo u s pouvez con s i dérer comme cer tai n le fa i t de l ’ex i s
ten ce d ’un e verrer ie à Co i ffard ,

commune d’

Orio lles . Je
t ien s ce fa i t de mon beau - père a i n s i q u e de person nes b ien
ren se i gn ées su r le passé de la fami l le et j

’

ai la presque
cer t i t ude

,
d ’

après mes so uven i rs , qu e j
’

en re tro uverai la
preuve dan s les pap i ers de

Je s ignale
,
de pl u s

,
ce t te doub le con s i d érat i o n qu e ,

d 'une par t
,
i l ex i s te dan s les bo i s q u i couvren t u ne par t i e de

la propr i é té de Co i ff ard un po i n t s i tué au cro i semen t de deux
al l ées q u i por te encore le n om de can ton de la verrer ie
de même q u ’u n au tre por te ce l u i de can to n Jean Far i ne
où on t ex i s té et ex i s ten t en core deux mou l i n s . D

’

u n au tre
cô té

,
on découvre fréq uemmen t dan s le so l des scor i es d on t

j
’

ai mo i —m ème des échan t i l l on s e t q u i p rov ien nen t évidem
m ent de la fabr i cat i o n d u verre .

M . l e ma i re d ’

Or io lles aj o u te à ce la l e ren se i gnemen t
su i van t

Le 9 décembre 1705 ,
Pi erre du Basson , écuyer et sr de

Rochefor t , e t son père Jean d u Busson d’

Or io lles à Co i ffard,



157

achelèrent, moyen nan t l i vres , les propr i é tés q u i
em ironna ient Co i ffard , d ’où leu r ti tre de se i gneu rs de
Ce i ffard e t de Bo isbreleau . C ’

es t la q u ’

es t le tom beau de la
fam i l le , d on t le dern i e r représen tan t m â le es t mor t i l y a
quatre ans .

COMPLEMENT .

A u momen t de term i ner ce t te é tude , j e rassemble encore
de n ouveaux ren se ignemen ts re lat i fs au x con trées q u i
ava ien t fa i t l 'obje t de la prem ière par t ie de ma le t t re .

Dan s mes observat i on s pré l i m i na i res
,
j ava i s

,
n on san s

hés i tat i on , m i s en avan t le nom de Jean I lartho lu s , émai l l eu r
d u x 1v

° s i èc le , parce qu e l es écr i vai n s chez qu i le rensei

gnement avai t été pu i s é n e j ou i ssen t pas d
’une au to ri té su ffi

san te ; mai s j ’hés i te mo i n s au jou rd
’hu i Ju les LABA RTE , dan s

so n H isto i re des ar ts indu str i els , I l, p p . 449 et 45 1 c i te les
émai l leu rs G i ovan n i Bartelo et Barto lu cc io ; de pl us ,
M . Hen ry HA VARD , I I , p . 561 , men t i on ne a l 'époque i nd iq uée
un Bartho lu d (Joannes) , comme orfèvre émai l leur a L i
moges .
Lorsque je rappela i s les paro les d u m i n i s t re deVergen nes ,

je m e demandai s s
’ i l n e fa l la i t pas les rappor ter à la gobele

terie a laquel le on se l i v ra i t en e ffe t dans la forê t de Lyons ,
en tre au tres à Saen s ( 1) (vo i r PI GA I\‘ IOL en LA FORCE , N o u v.

Il ne p eu t , me fa i t observer M . i
‘J i LET , s

’

ag i r de Saint-Saens , qu i est dans
la feré t d

’

a y (Se i ne- I ntér ieu re) ; ma i s ce la donne a mon savant co rrespondant
l
’occas i on de me d i re qu

‘

i l possède des no tes étab li ssant que les deBrossafl lu b ri

quaient du ver re a Sai nt-Saens , i ndépendamment d
'

une ver rer ie a vi tres , anc ien
nement

‘

a Bu lly , p u is trans férée ii Li hu t (comm . de Sand -Saens) ; cel le derniere
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«laser . de la France , 5
° éd i t

,
IX ,
p . ma i s i l est à

remarquer qu e les v i t res de Bohème e l les-mêmes péné
t ra i en t en France au xv1n

° s i ècle (Havane , IV , p .

P I GAN IOL , qu e je v ien s de c i ter , avai t con su l té les n o t i ces
des i n tendan ts des prov i n ces , écr i tes à la fin du X… " s i èc le
pou r serv i r à l ’éduca t i on d u d uc de Bourgogne beaucoup
de dé ta i l s recue i l l i s par Savanv DES BRUSLONS et Ex erccv

son t exac temen t ceux q u e je t rouve dan s l
’éd i t i o n de la

N o u velle descr ip ti on de la France pub l i ée en 1719 à

Amsterdam ,
q u i es t san s d ou te con forme à la t ou te p rem i è re

éd i t i o n de 17 15 : po u r ces ren se ignemen ts , i l s’ag i t de
recu ler ju squ

’

au commencemen t d u xvm ° s i èc le des fai t s qu e ,

su r la fo i de l 'éd i t i o n de SA VARY de 1742 et d
’

EXPi LLY

o n sera i t ten té d e con s i dérer comme appar tenan t au
m i l ieu de ce s i èc le . C ’es t a i n s i q ue j

’

ai en occas i on c i - dess u s
de c i te r l ’édi t i on de 17 19 pou r deux fa i t s con cernan t le
N iverna i s .

A n jo u . M . HAVARD ,
I
,
p . 102 6 , c i te u n i n ven tai re d e

Ren é d’

Anjo u ,
d ressé en 14 71

,
pour le mob i l ier de so n

châ teau d’

A ngers ; en y ren con tre c i nq pe t i tes écuell e s
p lac tes de verre cr i s tal l i n , faic tes à ung chande l i er
de verre cr i s tall i n q u i a la bebesche pers deux lon
gues esg u éres de verre cr i s tal l i n a pré e t

tro is pet i ts bac ins de vo irre cr i s tal l i n q u i son t jau nes par les

ava i t été ap po r tée en dot par Charlo tte Le Vaillant a Lo u i s —Charles S tepa ( fi n
i l l! xvn°

s iec le) D
‘

où vient , dcmande M . M I LET . cette fam i lle Sta/i a ,
rep résentée ,

en 1697 , par A lex and re S topa , fils du p récédent, major des ga rdes su i sses , m ai tr e
de la ver rer ie de L i h ti t ? Serment-i ls enco re des Stu a (vo i r c i-ap rès Lor
ra i ne) ? (Ver ification tante , Pi GANi 0L d i t Lyons et Saens
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dé term i ner , d ’une man iere préc i se , l age et la nat i o nal i té
d ’ u n mon umen t , san s songer encore à d i s tr i b uer ce t te même
nat i o nal i té en prov i n ces o u rég ion s ?
J e p lace sou s l ’au tor i té de ces réflex i on s cel les q ue je n

’

ai

cessé de présen ter à l ’appu i de la thèse que par tou t les
M u ranis tes et A ltaristes on t travai l l é de la même facon e t
qu e leurs prod u i t s son t i den t i q ues par to u te l

’

Eu rope , sau f
les seu les mod i ficat i on s im posées par les u sages en les goû ts
de ceux chez q u i i l s s ' é ta ien t i n s tal l és pour la fabr i cat i o n .

B r e ta g ne . M . HA VA RD
,
IV , 1565 ,

fixe à l ’an n ée 1590,

l ’ i n s tal lat i o n de Jean Ferro e t con sor ts à Machecou l ; mes
ren se ignemen ts ne me perme t ten t pas d

’y me t tre au tan t de
préc i s i o n

,
c’es t ce qu i m ’

ava i t engagé à i n d iq uer vaguemen t
après 1588
On peu t i n du i re l es relat i on s des Racche t te ,

de la Franche
Com té , avec ceux de Bre tagne , des fai ts su i van t s
Déj à en 1655 et 1654 ,

nous avon s rencon tré des Racche t te ,
d

’

A ltare
,
q u i s ’é taien t fixés en Bretagne pour y prat iq uer

l ’ar t de la verrer ie . Or , c’es t p réc i sémen t dan s ce t te con trée
qu

’

e lle s ’é tab l i r Lou i s Rache l le , s‘ de la Vie i l le-Loye (en
Franche-Com té) , où ex i s tai t u n e verrer ie ; cel u i - c i fi l souche
en Bre tagne , après avo i r ob ten u l ’arrê t de recon na i s sance
d u 29 n ovembre 1689, d on t i l sera reparl é p l us l o i n .

Cepen dan t Lo u i s Racche t te ,
qu i épousa É l i sabeth Cocagne

de la Pinard iére , n’

eu t pas u ne descen dance de verr i ers
so n fi l s Reno bert, écuyer , s

r de la Vie i l le- Loye
,
épousa

( 1) Note de M . M i LET B . Fi LL0N donne la vra ie date 1588, pu i sée dans un
mandement de la Chamb re des comptes de Bretagne (Co u p d

'

œi l c i té ci -dessus ,
p .



Mar ie—Thérèse d
’

Andresso t et en eu t Jean —Frédér i c , q u i ,
en 176 1

, é ta i t p rocureu r d u Ro i en la Sénéchaussée et Barre
royale de Rhu i s e n Bre tagne , e t Barnoux , q u i en tra au

serv i ce m i l i ta i re .

Ce t te bran che des Racchet to , qu i ava i t p r i s le n om de

d u Bague t , s
’

allia au x Gouvel l o , Chomart et l e Ro i de la
Trochardrais ( i ) .

Le d i p lôme de natu ral i sat i on de Dam ien Bacche t to ,
é tabl i à Sa i n t—Magan , est d u mo i s d ’oc tob re ] 654 (e) .

Fercé . Les Massaro é tab l i s en ce t te local i té comme verr iers
é ta ien t quelquefo i s q ual i fiés v i com tes de Fercé , s

"8 de la

Raimbau dière (Thou r ie, I l l e—et- Vi la i ne) et de la Hou ssaye en
Bre tagne ; i l s se fond i ren t dan s les fam i l les Léz iar t et

Tréderu . Les armo i r ies d e ces Massaro corresponden t pour
les meub les

,
ma i s n on pour l es émaux , à cel les des Massaro

,

d
’

A ltare (a) .

Un arrê t d u Parlemen t d e Bre tagne (é tab l i à Ren nes)
en reg is tre , le 16 j u i n 1746 , des le t tres paten tes de n ob lesse ,
du ro i Lou i s XV , où son t cons tatées les générat i o n s su i van tes
des Massaro

, d
’

A ltare

1. Sébas t ien Massaro ;
I l . Marc , ayan t épousé

,
le 10 sep tembre 1627 , Ju l ie

Perro tto ;

I I I . Sébas t i en l l
,
n é le 26 n ovembre 1651 ayan t é pousé à

A l tare (qu i t tance de do t d u 4 aoù t 1675) Madele i ne

(1) LA Cam u s-Dess ous et Em ma
,
v° Rag ::et ; Foru mon Connor , Nob z l ia z

‘

re

et a rmo r ial de Bretagne , 22" édi t . (Nantes et Par i s , p . 525 .

(9) ANDRE ,
p . 199.

Foru m nr: Co uncv, loc c i t .

, I I , 119 ; G o tta… DE LA GBA SSEBIE , À I
‘

UI Û Ï Îü I

de Bretagne 1618 (Bons . de M . M ASSART- DELCOUR) .
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IV . Franco i s —Ambro i se Massaro , n é à A l tare le 10 novem
b re 1644 ; é tan t al l é s ’é tab l i r en Bre tagne et y ayan t épou sé
Suzan ne Gu i t to n , le 50 j u i n 1695 ; ayan t fa i t en reg i s trer
(q u i t tance du 1"r avr i l 1697) ses armo i r i es en q ual i t é
d ’

eco yer et avan t o b ten u , en aoû t s u i van t , des le t t res de
natu rali té

,
en regi s t rées à la Chambre des com p tes de Nan tes,

le “22 janv ier 16 98 ; ayan t comparu , en 1701 , en qual i té d e
gen t i l homme à la con vocat i o n d u ban de la n ob lesse de
Bretagne ; ayan t passé revue devan t le commandan t d u
rég imen t des gen t i l shommes de l ’évêch é de Nan tes le 5 mai
170 1 décédé le 15 mars 17 25 ;
V . Jean —Franco i s Mas saro

,
n é le 12 sep tembre 1697 ,

ayan t épou sé
,
le 90 décembre 172 1 , D

"° Marguer i te d u
Ce l l ier (fi l le de N i co las —René) . I l es t qual ifié sr de la Ra i m
bau diérc et de la Br iais , et i n sc r i t , sous ce t te dénom i nat i on ,
au rô le des no b les de la Bre tagne q u i on t ass i s té au x É tat s
de 1798, 1752 , 1754 ; le p rem ier de ces t i tres , on v ien t de
le vo i r , es t at t ri b u é au x Massaro , de la Percé , ce qu i
i m pl i q ue au mo i n s la paren té des u n s et des au t res . Un arrê t
d u Con se i l d’

É tat
,
rend u le 25 mars 174 6 ,

à Versa i l les , porte
en sa faveu r confirm at i o n de n o b lesse ; ce t arrê t fu t s u i v i
d ’ u n arrét du 16 avr i l , ordon nan t l ’ en reg i s tremen t , ren d u
égalemen t à Versa i l les
A l ’appu i de l a demande de concess ion et recon na i ssan ce

de n ob lesse , é ta i t p rod u i t u n cer t i fica t d on n é , l e 26 j u i n
1686 , par l es Con su l s de l ’ar t de l a verrer i e l égal i s é par

( 1—2) A rch ives du Parlement de Bretagne, 5° rev. ,
2° s . . 1“ 98 et 99 (arrêt

du Conse i l d ‘

Eta t
, po r tant confi rmat ion de no b lesse en faveu r du s r M assar de la

Barmbau drère
,

'25 mars 1716 .
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16 11, i l se P€J0 l i li de la ru i ne de cet te ve rrer ie , qu i est al l ée
en fumée I l y a d on c erreu r man i fes te .

M . VA N DE CA STEELE , arch i v i s te de l’État a L i ege , qu i
s ’es t occu pé de la verrer ie de Li ège , a recu a l ’occas i on de
ses recherches u ne

°

letlre qu e l u i a ad ressée dom Noë l , chan
celier de l ’abbaye de Solesn es . 11m e l’a commun iquée et j ’y
l i s a propos de la verrer ie de Méz i ères ( 1607 ) et de Charle
v i l l e ( 1650) Comme Char levi l le a s uccédé à la paro i s se
Sai n t-Lamber t —d '

A rches e t q u ’un fau bou rg de ce t te dern i ère
en a é té d i s trai t po u r étrc réun i à Méz i ères , je sera i s porté à

c ro i re , sau f pre uve con tra i re , q u ’ i l ne s 'ag i t qu e d
’ une

seu le et même verrer ie J e s u i s d ’

acco rd s ur l ’ un i té de
l ’ i nd us tr ie verr i ère d ’

abord à Mez ieres , pu i s à Char levi l l e ;
m a i s l ’argumen tat i o n ne t en d -e l le pas à su pposer l

’ i n
verse , c

’

esl-à-d i re l ’ i n d us tr ie verr i è re exercée d ’

abord à
Charlev i l le ?
M . Havane parle de la créa t i o n d e la verrer i e de

Chatr i ces , dès 16 18. Je n
’

ai pas à con tes ter ce t te an tér i or i té ;
r i en ne m ’y au to r i s e

,
e t je me borne à déclarer q u

’ i l ne m ’a
pas é té don n é d

’

en d écouvr i r la j u s ti frcation.

M . É douard Fo u nm ee ,
dan s ses an n o tat i on s su r l e Li vre

com mode de o u PRADEL , I I , p . 4 4 , d i t que Pau l Maz z o lao
(dont i l co rr ige le nom de M asselai , et n on Masso la
a l la é tabl i r u ne verrer ie à R i zaucou r t . I l y a év i demmen t
con fus i on en t re ce M az z o lao e t son paren t Jean —Bap t i s te .

M . HA VA RD , en pl u s ieu rs end ro i ts (lv, pp . c i te
cer ta i n s p rodu i t s de la verrer ie de Baye l ce son t , en tre
au tres , des l us tres , pende l oq ues pou r l u s tres . enfilades
des fi o les a sel s e t rou l eau x I l y a l ieu de com pl é ter
ce t te én umérat i on par cel le de l

‘

arrê té du 7 sep tembre 1727 ,



qu i se trouve ê tre préc i sémen t , d 'après le J o u rna l de
Verdu n de mars 1728,

ce l l e d es prod u i s de Baye l ( i ) .

D a u p h i n é . M . de V i lleno isv , des musées de Sa i n t-Ger
ma i n , m ’

ap prend qu e mon i n t rouvab le Cham bo rant n
’

es t
au t re qu e Chambaran (Drôme, où i l y a

,
en e ffe t

,
u ne

forê t , p l us d i vers l i eux d i ts , de ce nom Chambaran ,
Cham barand) .

Fr a n c h e-C o m té . J
'

ai vou l u vér i fier de p l u s p rés l ’or ig i ne
altariste (sou pconnée par M . M I LET) des verr iers Con s tan t i n
et Hercu le Bague t o u d u Bague t (a) et de Charles-Huber t
d u Bague t , rencon trés en 1674 et 1757 au Grand -Bu i sson
et à la Vie i l le-Loye (corr iger ai n s i : Vie i l le-Laye , i m pr imé
erronémen t par moi ) .
Je re trouve les d u Bague t (si c) et n ommémen t deux des
person nages c i tés Hercu le et Char les -Huber t , son pe t i t- fi l s ,
e t i ls por ta ien t , eu x ou au mo i n s les descen dan ts d u prem ier ,
cou s i n s du second ,

le t i tre de s
rs de la Vie i l le— Loye ; en la

paro i sse de ce n om é tai en t dom i c i l i és les o btenteu rs de

l ’arrê t de 1689. (Vo i r c i - aprés . )
Claude d u Bague t , pére d

’

Hercu le , avai t fa i t fai re
,

le 9 sep tembre 1680 , dan s l’É tat de M onferrat, u ne enq uê te
où i l fu t at tes té q ue C laude , fi l s d’

Herc u le , pet i t— fi l s de
Ph i l i ppe et arriére-pe t i t-fils d’

Anto ine Bachetto , é ta i t n ob l e
et i ss u d ’une n ob le et an c ienne fam i l le, reconn ue pou r te l l e
de tou t temps dan s le M onferrat cet te enquê te fu t a ttes tée

( 1) Vo i r cette énumération Bu ll . des Comm . roy . d
‘

a r t et d '

archéot . , XX \‘ I
,

p . 225 .

(a) En relisant les no tes de M . vo i s que ces deu x étaient frères .



p ar l eveque de Nol i , le 14 sep tembre 1680 ,
et p ar p l us ieu rs

au tres au to r i té s
,
d on t tou t s péc ialemen t les magi s trats e t

Con su l s d ’

A ltare .

A n to i ne Bacche t to , le pl u s an c ien des dén ommés , ava i t
é pousé Marguer i te de Sérode ; Ph i l i ppe , n é en 1524 , s’é ta i t
mar i é le 1e r j u i l le t 1548 avec A u gus t i ne Massard , fi l le de
n oble Jacq ues Massard et de Jean ne d e Barb iere ,

d
’

A ltare ,

et les femmes son t cer tes auss i altaris tes Saro ldo
,
Massaro

,

Barber i o (ce dern ier nom rencon tré à Nevers) .
De p l us

,
é ta i t p rod u i t l ’ex t ra i t bap t i s ta i re d u père même

de C laude , dat é d u 7 avr i l 1589,
dé l i v ré par le curé d

’

A ltare

le 7 sep tembre 1684 et l égal i sé le 25 d u même mo i s par
l ’évêque de Nol i .
I l n ’y a pl us de dou te : les Bague t , d u Bague t ou d u

Baque t , son t b ien des Racche t te ,
d

’

A ltare ,
d i ocèse de Nol i ,

dan s le Mo nferrat .
Les pet i ts —fils de C laude

,
P i e rre -Clau de,deu x reme d u n om

(mor t san s pos tér i té) , et Lou i s (vo i r Bretagne, c i —dessu s
dan s l’Append ice) , dom ici l i és à la Vi ei lle-Lay e . bai l l iage de
Dô le , au com té de Bourgogne ,

s
’

adressèrent à la Chambre
des comp tes de Dô le pou r ob ten i r leu r mai n t ien dan s
l ’ é ta t et anc ien ne possess i o n de nob lesse et

, par arrê t de
ce corps , ren d u le 29 n o vembre 1689, les i m pé t ran ts fu ren t
recon nu s pou r descen d re d e nob le race ; perm i s à eu x de
con t i n uer à prend re les q ual i tés de n ob les e t d’

écuyers , tant

en j ugemen t qu e partou t a i l l eu rs
Pierre Bacche t to , écuyer , sr de l’Orme ,

fu t père de Char les
Hu ber t , écuyer , sr de Mon tjay , qu i épousa Mar ie—Lou i se de
Green dame de Sa i n t-Marsau l t ; i l m ou ru t en 1759
c 'es t l u i qu e M . M I LET m ’

a fa i t connai tre comme verr i e r en
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at tr i bue à la verrer ie de Sa i n t -Germai n — eu —Laye ,
d i r igée

p ar M u tio (l), l e s obje ts s u i van ts de la col lec t i o n Joan d‘

Hu y

ve t ter (ven te à Gand , 20 oc tobre a i n s i d écr i ts dan s
l e catal ogue

N“ 4 56 e t 4 97 . Verre opal e éma i l l é de d i tTérentes
cou l eu rs . A igu ière et bass i n . Su r la pan se , u n bou langer
devan t so n pé tr i n vrvr: LA BELLE eva mon coavn A IM E .

Le bass i n por te la même i n scr i p t i on e t la date 1625 .

Cel u i — c i es t légèremen t fèlé. Hau teu r de l'aigu i ère,
D iamèt re d u bass i n ,
M . Laber te y aj ou te erro némen t l e verre c i t é (vo i r

Provence) des fam i l les p rovencales Bo u cau lt e t Bouc . La

Provence n ’

ava i t pas à recour i r à d ’

au tres verrer ies q ue l es
s i en n es pou r la va i s se l le de ses hab i tan ts .

M . Havane comme t un e erreu r s i ngu l i è re ( IV , pp . 1501

et en d i san t q ue l a verrer i e fon dée en 155 1, à Sa int
Germ a in-en-Laye, par Teseo M u tio , ex i s ta i t en core au com
m encement du X… " s i èc le , où e l le é ta i t exp l o i tée en 1612 ,

p ar A n to i ne de C ler i cy , de Marse i l le , et en aj ou tan t q u’el l e
d ev i n t

, en 164 1 , Man ufac tu re royale .

Ce t te erreur es t formée par u n amal game d u tex te d u
J o u rna l de J ean HÉnoano , I , p . 215 , et d ’un e n o te des
éd i teurs , MM . Bud . Soomé et Ed DE BARTHELEM Y vérifica

t i on fa i te
,
i l s ’ag i t d ’une verrer i e q u i ex i s tai t en 1606 ,

à
Fonta ineblea u , so us u ne des arcades de la te rrasse , au gran d
j ard i n , e t c’es t par hypo thèse seu lemen t qu e les éd i teu rs fon t

(1) L
‘o r igine de ce M u l io , qu

’on sou t ient auj ou rd’

h u i être vém t ienne, s
'

appu ie
sans do u te su r le témo ignage de Laz anr, toc. ci t . , p 550, qu i Ci té un M u z io , de
M u rano , dès le x lv° s iè cle .



de cet te verrer i e le berceau de cel le de 16 4 1
,
date où appa

ra i t seu lemen t Clér icy aud i t Fon ta i neb leau . Le dauph i n
,

depu i s Lou i s X I I I , a l o rs âgé de c i nq ans
, se compla i sa i t

à vo i r travai l ler les o uvri ers à Fon ta i neb leau ; i l empor ta
d ’une de ses v i s i tes , u ne sarbacan e q u ’ i l ava i t fai t fai re sou s
s es yeux .

M . Havane pen se qu ’ i l fau t con s i d érer le nom de la ru e

de la Verrer ie , à Pari s , où l ’on fai t vo iri ères d ‘

après
Gu i llebert de Met z

,
comme i n d i q uan t seu lemen t u ne fabr i

cat i o n de v i traux pe i n ts .
Le même au teur ( IV , p . 1565) s ignale un Gu i l laume

Bricheu x comme s ’é tan t t rouvé
, en 1605 , à la tè te de la

verrer ie de Par i s : j
’

ignore d
’où es t t i ré ce ren se i gnemen t,

peu compat i b le avec l
’

arr ivée à Par i s , dès 1598,
des Saro ldo

et Pon ta
,
mun i s d ’ un pr i v i l ège exc l us i f pour la fabr i cat i o n

d u verre de cr i s tal .
De même l’assertion de SA VARY nes Beu sr.ons (répé tée par

EXPI LLY ,
v
° Par i s

,
p . 4 15) qu

’ i l n’

v ava i t pas eu de fabr i ca
t i on de glaces en France avan t 1665 , do i t ê tre exac te , au
mo i n s pour Par i s ; mai s dan s ce cas , i l est d i ffi c i le de la
conc i l ier avec le témo ignage de DULAURE , H i sto i re p hysiqu e,
c ivi le et m ora le de Par i s V II , p . 68, qu i d i t
qu

’

Enstache de Grandmon t et Jean -A n to i ne d’

Anthonneu il

(Anthom esni l
‘
l) pr i v i l ég i és l e 1‘*r aoû t 1654 ,

t ransm i ren t le
29 mars 1640 , le béné fi ce de leu rs le t tres pa ten tes à Raphaë l
de la Planche, tréso r ier généra l des bâ t i men t s d u ro i . I l est
vra i qu e Dom ena d i t qu e ce n

’

étai t — l à qu ’une opérat i o n
fi nanc i ère et qu e l

’en t repr i se ne fi t qu e langu i r .
La verrer i e des Saro ldo e t Pon ta é tai t , comme je l

’

ai d i t
,

é tab l ie à Sa int—Germ a i n-des—Prês , al o rs faubourg de Par i s ;
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j
’

ai mai n tenan t la p reuve
,
d ’

après le J ou rna l de J ean

Héno sno (1, p p . 190 et 580 , et I I , p . 64 ) q u
’

en 1606 ,
1609,

16 11, Lou i s XII I , al o rs en fan t , al la i t fréq uemmen t v i s i te r l a
verrer ie de Sa i n t-Germa i n - des -Prés , où i l fa i sa i t fa i re de
pe t i tes besognes par exempl e des verres , des pan iers ,

des corne ts
,
de pe t i tes fo n ta i nes

I l sem ble démon tré par l à qu e Pi e rre l e Marescha l , don t
i l es t par l é comme d i rec teu r de la verrer ie dès 1606 , n 'es t
qu e le con t i n uateu r des Saro ldo et Pon ta .

Pr i v i l ège exc l us i f p ou r les Saro ldo en 1598,
pr i v i l ège

exc l u s i f en 1606 pou r Le Mareschal , ayan t l ’u n e t l 'au tre
pou r obje t la con fec t i o n d u c ri s tal ; en fi n , pers i s tan ce d e l a
fabr i cat i o n au même l ieu , le fau bourg Sa i n t-Germai n—des
Prés , en vo i l à p l u s q u ’ i l n’

en fau t à l ’appu i de l ’ i den t i té
d es deux dés ignat i on s ; i l n ’y a qu ’u n e seu l e manu fac tu re ,
où l e s Saro ldo e t Po n ta on t ou pour successeurs les Le
Mareschal .
Les donn ées su i van tes

,
t i rées n on p l u s d e la s i t u a t i o n de

la verrer ie , ma i s de la compos i t i o n d u person ne l occ upé à la
fabri cat i o n , m e con du i sen t à con s i dérer de même la verre
rie des Le Mareschal

,
au faubou rg Sa i n t-Germai n , comme

s ’é tan t t ran sfo rmée , par su i te d e c i rcon s tan ces en core igno
rées , en ce l l e que d u Noyer é tab l i t , en 1665 ,

au fa u bo u rg
Sa int—An lo i ne .

M . le chano i ne Bou t i l l i e r (p . 72) n ous apprend que , l
’

an

166 1, Eus tache le Maréchal
,
écuyer , s

' de la Grange ,

gen t i l homme ord i na i re d u duc d ’

Orléans , é ta i t m a i t re e t
propr i é ta i re de la verrer ie de Par i s : la fabri cat i o n de ce

s
r de la Grange est spéc i fi ée par so n o ppos i t i on à u n pr i v i l ège
q u ’

ava i t ob ten u Jean Cas te l lan o
,
ma i tre de la verrer i e d e
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o rd re de Sa Majes té , pou r é tabl i r, en u n ou p l us i eu rs
endro ic ts de son royaume ,

des manufac tu res des d i c tes g laces
et m i ro i rs u n b reve t de pens i o n an n uel le de
d on t le tex te a été re tro uvé 51 Ven i se , dan s les pap iers des
Inqu i s i teurs . (Havane , I l , pp . 907

D EPP ING , I I I , p . 850,
pub l i e u ne le t tre d u 15 j u i n 1670 ,

ad ressée par Col ber t à Sai n t -A nd ré , m i n i s tre de France à
Ven i se Vous m ’

avez don n é par t de la pro pos i t i o n q u i vou s
a é té fa i te par l es s ieurs Bivo tta, Barb i n et Crau rano ,

ouvr iers en glaces , de s 'engager au serv i ce d u Roy , s u r
qu oy je vou s d i ra i q u

’ i l s o n t don n é tan t d e pe i ne pendan t
q u ’ i l s on t t rava i l l é à la man u fac tu re de Par i s , e t fa i t paraî tre
tan t de mal ign i té dan s leu rs espr i t s q u e j e ne cro i s pas q u

’ i l
fus t avan tageux de les y appeler u ne seconde fo i s .

I l est a i s é de reconnai tre les d eu x prem iers A n ton i o
C imego tto del la R i ve t ta et G ieronimo Barb i n ; quan t au t ro i
s ieme , le n om es t s i for t es tr0p ié qu e je n e parv ien s pas à le
résoudre en cel u i de quel q u ’u n des gen t i l shommes vén i t i e n s
nommés comme ayan t é té em ployés précédemmen t à Par i s ;
ma i s le L i vre d ’or de Muran o (ZANETT I , Gu ido di M u rano ,

p . 208) m e donn e le nom G i urano , q u ’on au ra mal t ran scr i t
o u mal l u su bs t i t u t i on d ’un r a u n i e t pron onc i a t i o n à

l ’ i tal ien ne
, Cro u rano ; dan s cet te hypo th èse , n ous au r i on s u n

n ouveau n om à aj o u ter à l a l i s te des verr i ers ayan t t ravai l l é
à Par i s en 16 65 .

M . HA VARD ,
D i cti onna i re de l

’

am eu blem ent et de la

décora tion ,
IV

,
p . 1054 , par le de l a fabr i ca t i on su i van te

(à Pa r is , san s d ou te?) Ber t i n
,
dess i nateu r o rd i na i re du

cab i ne t d u ro i , ob t i n t p r i v i lège pou r fa i re seu l des l u s tres de
cr i s tal fon d u q u i i m i ten t le cr i s tal de roche (M ercu re,



oc tob re un e des pl us heu reuses découver tes d e
l ’ i n d us t r i e fran ca i se .

En ce q u i concerne la verrer ie de Cha i llo t , au x por tes
de Par i s

,
j e n’

ai p u m e procu rer la prem i ère éd i t i o n de la
Descr ip ti on de la v i lle de Pa r is

,
p ub l i ée en 1684 - 1685 , par

Germai n Bru ce je su ppose q u
’ i l s ’ag i t dan s ce q u i s u i t

d ’une add i t i o n u l tér i eu re fai te à l ’o uvrage de Berne (qu i eu t
de n ombreuses édi tions t vo i c i ce qu e je l i s dan s l a s i x i ème
(de I , p . 115 A ssez p roche de ce tte mai so n
(La Savon aer ie , fabr i que de tap i sser ies , en sortan t d u Cours
la—Re i n e) , o n pou rra vo i r u ne verrerie ,

dan s laquel le on
travai l l e con t i n uel lemen t

'

à quan t i t é d ’ouvrages don t i l se fa i t
u n assez gran d déb i t . On y fa i t auss i des gobe l e ts d ’ une
nouvel l e espèce de cr i s tal q u i rés i s te au feu .

Dan s l ’éd i t i o n de 1725
,
I , p . 171 On y a trouvé , à ce

qu e l
’on d i t , l e secret des gobe lets de verre qu i rés i s ten t

au feu .

PI GAN IOL DE LA FORCE ,
N o u velle descr ip ti on de la France

(n ouve l le éd i t i on , Ams terdam ,
I I

,
p . 70 , parlan t de

Chai l l o t , d i t I l y a u ne verrer ie à l ’en trée de ce v i l lage ,
où l ’on trava i l l e con t i n ue l lemen t a tou tes sor tes d ’ouvrages
dan s le goû t des cr i s taux ; on y fa i t même des vases d ’ u n e
espèce de cr i s tal q u i rés i s te au feu .

LA ROUSSE , v
° Par i s

,
p . 280 , a t t r i b u e à P I GA N IOL , l ’éd i t i o n

n ouve l le d ’un ouvrage i n t i t u lé C u r i os i tés de Pa r i s
,
de

Versa i lles et de M a r ly , par L . B. , 17 25 ,
ln—12

,
qu i , vo l . I ,

(r) M ILET m’

info rme qu
’

i l n
‘

y est pas par lé de la verrer ie de Cha i llo t . qu i ,
en eff et

,
dort dater de 1691

, au plus tô t ; ce p r i vi lège de Pau l M az z olao date

d
’

ai lleu rs de 1686 seu lement .
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p . 14 1 (éd i t . de porte Tou t p roche (de Cha i l l o t)
est la verrer ie où l ’on peu t fac i lemen t vo i r trava i l ler et
ache ter des ouvrages de cr i s tal de la dern i ère dél i catesse ,
qu i s ’y fon t en perfec t i o n .

HA VARD ,
D i cti onna i re de l’am eu blem ent et de la décora

t ion
,
I
,
p . 1055 , et I I , p . 987 a c i té ces deux au teu rs ; ma i s

l es s u i van ts l u i on t échappé
L ’

abbé LEBEUF,
H i sto i re de la banli eu e ecclési asti qu e de

Par i s
, i m pr i mée en 1754 ,

p . 60,
parle de ce t te verrer i e

comme trava illant
°

enco re de son temps , e t i l d on n e des
dé ta i l s s u r la fabr i cat i on e t les mai t res de la verrer ie
A. l ’en trée d u v i l lage (de Cha i l l o t) , d u cô té d e la Se i ne ,

es t u ne verrer ie . Le 50 mars 1708, le Par lemen t regi s tra les
le t t res pa ten tes qu i accordo ient à Lou i s Gou ffé , mai tre de
ce t te Verrer ie , le p r i v i l ège pou r v i ng t ans de fai re tou tes
sor tes de cr i s taux et d’

émau x ; et le 11 mars 172 6 , d ’

au t res
le t t res en faveu r des s ieu rs Domgrelo t et Du p i n , pour l e
p r iv i l ège de fabr iquer d u verre a v i t res et tou te so r te de
mat i è re v i tr i fi ée ; ma i s la vér i fi cati o n fu t fa i te san s préjud i ce
des s ta tu t s des Verr i e rs —Fayanc iers , de la profess i o n desq uel s
les i m pé tran ts fu ren t d éc larés ten u s de se fa i re recevo i r et
d ’avo i r touj ou rs u n de leu rs o uvr i ers M ai tre .

Bnu z en DE LA M ARTINIÈ RE ,
v
° Cha i llo t , p . 459,

d i t
,
en

1750 , q u ’ à l ’en trée de ce v i l lage
,
i l y a u ne verrer i e où

l ’on trava i l le à des ouvrages dan s le goû t des c r i s taux .

J ’

aj ou te peu d
’

importan ce au x énon c ia t i on s u l tér ieu res
q ue je tro u ve dan s les d i c t i o n na i res géog raph iq ues dan s
l ’ i m po ss i b i l i té d ’o pérer , ar t i c le par ar t i c le , e t ce la pou r to u t
l ’un i vers , la rev i s i o n des d i c t i o nna i res an tér ieurs , les au teu rs
se cop ien t les u n s les au tres e t son t exposés à représen ter
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La fab r i que de flacon s de verre qu i ex i s ta i t à Sèv res avai t
u ne grande répu tat i on au m i l ieu du XV…" s i èc l e (LEBEUE ,
VI I , p . e l le fu t , en 1750 ( t) , don née par Lou i s XV
à Madame de Pompadour (HAVARD , IV ,

p .

DULAURE ,
H i sto ire p hysi qu e , c iv i le et m ora le des envi rons

de Pa r is , I , p . 104
,
d i t La verrer i e de Sèvres , cé lèbre

par la bon té de ses bou te i l les , appar t ien t à la commune de
Meudon .

L o r r a i n e . M . de Lahau t , de Verd un , a fai t la revue des
ac tes paro i ss iaux re lat i fs à la verrer ie ; en vo i c i le résumé ,
avec reprod uc t i o n des ac tes les p l us i m por tan ts , concernan t
les gen t i l s hommes verr iers

,
avec que l q ues déta i l s c ur ieux

sur le degré d ’ i n s t ru c t i on des verr iers , l e u r recherche d e
relat i on s nob i l iai res , etc .

15 oc tobre 1655 ,
bap tème d ’un en fan t de Jacques des

O ud ins e t d’

Anto inette de Massar t , so n épou se .

Mon ob l i gean t co rrespondan t
,
t rès versé dan s la nomen

c latu re virdu no ise , à laque l l e ce nom n ’

appar t ien t pas san s
dou te , n ’hés i te pas à affi rmer qu e ce n om de Massar t es t

cel u i de la fam i l le Massaro ; o r , comme Jean T i lman d’

Heu r

ne pr i t la d i rec t i o n de la verrer i e de Verd un q u ’

en 16 66 ,
i l

en résu l te q u e cel l e — c i é ta i t en ac t i v i té au paravan t , à l ’a i de
de gen t i l sh ommes altaristes .

J
’

ai déj à t i ré ce t te conc l u s i on des mo ts q u i se fon t à
Verd un d u con trat d u 9 janv ier 166 6 en tre les Bon homme
et Mar i us ; j ’y aj ou te u n au tre i n d i ce le con trat d u 11 dé

( 1) No te de M . M 1LET Les lettres patentes , sou s le nom du s
r B retonnier,

sont du t er novemb re 1750.
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cembre de la mème an n ée (1) avec d
’

Heu r , por te su r tou te
verrer ie ér igée ou q u i pourra s

’

ér iger à Verdu n ou a i l leu rs
sur les terres de S . M . Très Ch ré t ien ne . Je rappor te les
u n s au x au tres les mo ts sou l ign és et je déd u i s de la qu e les
Bon homme avaien t en vu e la verrer ie de Verdun

,
déj à en

exerc i ce
,
et subs i d ia i remen t tou te au tre verrer ie à é tab l i r en

France .

Les Massaro
,
en re lat i on s à L i ège , au mo i n s depu i s 1665 ,

avec l es Bonhomme (a) , au ron t at t i ré l
’

at ten t i o n de ceux— c i
s ur la verrer ie de Verdun , où leurs paren ts é ta ien t at tachés ,
et su r le parti à en t i rer .

Une lacune de hu i t ans ex i s te dan s les regi s tres‘ bap t i s
maux de Verdun , en tre le 1°”janv ier 1660 e t l e 51 décembre
1667 ; pu i s l es ac tes co ncernan t les verr iers son t con servés
nombreux
18

’ févr ier 16 68
,
baptème de Mar i e—Sco las t i que , fi l le d’

An

g lebert des Bu i sson s , gen t i l homme verr ier , et de D"° M ar
guer i te Gordidan . D

’

Ileu r
,
m ai tre de la verrer ie , et sa femme

D"e Mar ie—Sco las ti q ue Sai llet t i n ren t l ’en fan t su r les fon ts .
Nous ren con treron s des var ian tes d u nom de la mère ;

q uan t à cel u i d u père , d on t j ’ava i s déj à dé term i né la nat i o
nali té altarèse , c ’es t b ien défi n i t i vemen t un Buzzone .

La fam i l le de Sai llet , a laq ue l le d’

Heu r s’al l ie , é ta i t o r i g i
na i re de Verd u n et fu t anob l ie le 26 oc tobre 1591 par le t tres
de Char les I I I , duc de Lorrai ne , en la personne de N i colas
Sai llet, l ieu tenan t général au ba i l l iage de Clermon t

( l ) Vo i r ces actes au p rotocole du no tai re Pawea aux A reh h es de L iege .

(2 ) VA N DE C A STEELB , (Prem iè re) Let tre à M S .
,
su r l

’

anc i enne ver rer ie
l i égeo i se ,

p . 50.

(s) Rens . de M . DE LAHA UT



26 jnin 1668,
bap tème d ’un en fan t de Hen ry Ladu z ain ,

de Liége ,
t rava i l lan t en la verrer ie , époux d

'

Hélène Hen ne
s i n t . Parr . Jean Dande l o t , gen ti l homme verr ier ; marr .
madame des Bu i sson

,
pou r la femme d u d i rec teur de la

verrer ie ( l esquel s on t d éc laré ne savo i r s i gner) .

La mère n ’es t— el le pas u ne de Hennez el ? Quan t au père ,
i l n ’

es t au tre qu e Hen ry Ladu sant, témo i n à p l u s ieu rs ac tes
d ’

engagemen t de verr iers de L iége , engagé l u i —mémé comme
ma i t re l i seur a la verrer ie des Bon homme I l re tou rna à

L i ège , où on le re tro uve , l u i o u so n fils , d u mème prénom ,

en des ac tes n o tar i és et paro i ss iaux (e) .

5 aoû t 1668, bap tème de Jean , fi l s de Ju l ien de l a
Perche , gen t i l homme verr ier en la verrer ie de ces te v i l le ,

et de Mar ie de la Mo t te . Parr mon sr d’

Heu r , mai s t re de
la verrer i e . Marr . Genev i ève Bai lto t , femme d u sr Bap t i s te
Massaro

,
gen t i l h omme verr ier . La marra i ne se borne à ap

poser sa marq ue .

9 oc tobre 16 68, bap tème de Mar ie-An n e , fi l l e amon sr
Dheu re , ma i s t re de la verrer ie de Verd un , et D‘“ Mar ie
Scho lasticqu e Sai llet, so n es pou se . Parr . mon sr Mo le

,

chano i n e de l egl i se ca th éd rale ; marr . l1 "° Mol e , sa tan te .

15 mai 1670,
bap tème de Hen r iet te , fi l l e des mêmes .

Parr . Engleber t des Bu i sson s , gen t i l homme verr ier , au

n om d u s
r Hen ry Bonhomme , gen t i l homme verr i er , et

(1) Protoco le Pawea , 4 avr i l 16 18, 24 mai 1650, 6 mars 165 1, 26 mai 1657 ;
vo i r au ss i ac te de la paro i sse Sainte-Veronne du 7 févr ier 1660 .

(2) Pro to cole Amel Du ja rdi n, 18 novemb re 1880
,
2 1 j anvier 1681; actes

paronss iau x c i tés , 22 décemb re 1682
,
16 ma i 1685

,
15 et 26 janvi er 1701,

2 1 décemb re 1702
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26 j u i n 1668
,
bap tème d ’un en fan t de Henry Ladu z ain ,

de Liége ,
t rava i l lan t en la verrer ie , époux d

‘

Hélène Hen ne
s i n t . Parr . Jean Dande l o t , gen ti l homme verr ier ; marr .
m adame des Bu i sson , pou r la femme d u d i rec teu r de la
verrer ie ( l esque l s on t déc laré n e savo i r s i gner) .
La mère n ’es t— e l le pas u ne de Hennez el? Quan t au père ,

i l n ’

es t au tre q u e Hen ry Ladu sant, témo i n à p l u s ieu rs ac tes
d ’

engagemen t de verr iers de L i ège , engagé l u i -mém é comme
ma i t re l i seur a la verrer ie des Bonhomme ( i ) . I l retou rna à
L i ège , où on le re t ro uve , l u i o u son fils , du mème prén om ,

en des ac tes n o tar i és et paro i ss iaux (a) .

5 aoû t 1668, bap tême de Jean , fi l s d e Ju l ien de l a
Perche , gen t i l homme verr ier en la verrer ie de ces te v i l l e ,
et de Mar ie de la Mo t te . Parr mon s r d’

Heu r , mai s tre d e
la verrer ie . Marr . Genev i ève Bai l lo t , femme d u sr Bap t i s te
Massaro

,
gen t i l h omme verr i e r . La marra i ne se borne à ap

poser sa marq u e .

9 oc tob re 16 68,
bap tème de Mar ie—An n e , fi l le à mon sr

Dheu re , ma i s tre de la verrer ie de Verd un , et D"° Mar ie
Scho las ticqu e Sai llet, so n es pou se . Parr . mon sr Mo le

,

chan o i ne de l egl i se ca thédrale ; marr . Il Mol e
,
sa tan te .

15 mai 1670,
bap tème de Hen r iet te , fi l le des mém é s .

Parr . Engleber t des Bu i sson s , gen t i l homme verr i e r , au

n om d u s
r Hen ry Bonhomme , gen t i l homme verr ier , e t

(1) Pro to co le Pawea , 4 avr i l 16 18, 21 mai 1650, 6 ma rs 1651, 26 mai 1657 ;
vo i r au ss i ac te de la paro isse Sainte—Véro im c du 7 févr ier 1660 .

(2) Protocole Amel Du ja rdi n, 18 novemb re 1880
,
2 1 j anvier 1681; actes

paro i ss iau x c i tés , 22 décemb re 1682
,
16 ma i 1685 , 15 et 26 janvier 1701,

2 1 décemb re 1702 .
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m" des verrer i es de la v i l l e de L i ege ; marr . D“° Saillet ,

sa tan te . (S ignatu res : de Bissont, A n ne Sai llet) .

5 1 m ai 16 71 , mariage de Lau ren t Bou rgu ignon , âgé de
20 ans , nat i f de Sa i n t- Ju l ien , d i ocèse de V ien ne , serv i teur
en la verrer ie, avec u ne j eune fi l le de 16 ans

,
en présen ce

de mon sr d’

Heu r , m
re de la verrer ie d u s

r Anglebert des

Bu i sson s
,
de monst de La (S ignat u res d

’

Heu r , de

Bissont, N ico las des
2 1 j u i n 167 1 mar iage de P ierre Cou s i n , natif de Mondan ,

p roche M ontm irel, âgé de 25 ans servan t en la verrer ie , et

Marie Grat ian , âgée de 25 ans , nee à Ho u diom ont , servan te
chez M . d

’

Heu r . Présen ts mon sr d’

Heu r ,
mon sr des

Bi s son s , mon s' de Massard et monsr Bap t i s te des Massards ,
tou s gen t i l s hommes verriers q u i on t s i gné . (S i gnatu res
D

’

heu r
,
de Bisso nt, N i co las des Massar , Jean Massar) .

6 sep tembre 167 1
,
mar iage de Ph i l i ber t Bisbou r , âgé de

20 ans , na t i f de Pilieu x ,
en Dauph i n é , d i ocèse de Vien ne ,

demeu ran t en la verrer ie de Verd un depu i s 14 mo i s , avec
M arguer i te P ierron

,
âgée de 22 ans , en présen ce de

mess ieu rs de la Vaux , des Bi sson s , Massards , tous gen t i l s
hommes verr iers . (S i gnatu res N i co las des M assarts ,

Ang lebert de Bissont, Jean Massar) .
Vo i l à t ro i s ac tes qu i

,
j o i n t s à ce l u i d u Ladu sant de L i ege ,

v iennen t s i n gu l i èremen t corroborer ma th èse au suje t d u
cosmo po l i t i sme des verr iers et de la s i m i l i tude des produ i ts
fabriqués tous

,
j usq u ’

aux a i des de verrer ie , son t nom ades
et pas sen t con s tammen t d ’un e u s i ne ’

a l ’au tre , d u Dau ph i n é ,
du pays de L i ège en Lorrai ne

,
comme j

'

a i déj à mon tré le
champeno i s Perr i n

,
a i de de verrer ie ,

su i van t u n Bo rm io lo
de Bayel à Nevers (vo i r Champ agne) so uven t les grand s
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garçon s dénom i nat i o n app l iq uée parfo i s à des ‘

homm è s

déj à avan cés en âge accompagna ien t leur m aître dans
ses pérégr i nat i ons , d ’où la chan ce de ret rouver des verrer ies
a l ’ i tal ien ne aSa i n t- J u l ien , Mondan , etc .

Mar ie de la Mo t te es t—e l le paren te de Pau l Maz z o lao , s ' de
la Mo t te ,

don t j
’

ai souven t parlé ?
11 sep tembre 16 71 , bap tème de L uc ie-Fran ço i se , fi l le de

N i co las de Massard , gen t i l h omme verr i er , et demo i se l le
Catheri ne Bi go t , sa femme . Parr . le 5

’ Chri s t ian de Condé
de Parfouru , escu yer , représen té p ar l e s‘r des Bi sson s ; marr .
demo i sel le Luc ie des Bi go t s . (S i gn é Ang leber t de Bi s son s ,
L uc ie de Bigau lt . )
Chré t ien de Con dé , sr de Parfouru (on peu t l i re auss i

Parfouru n om de se i gn eur i e qu i ex i s te en Norman d ie) ,
apparai t en u n ac te passé à Chàtrices , en 1694 (Vo i r
Champ agne) .

5 n ovembre 167 1 , mar iage de Joseph de Mon on , nat i f de
la v i l le de M o ntmarsan , en la prov i n ce de Guyen ne , d iocèse
d

’

A ire
,
e t demo i sel le An ne M assard , âgée de 25 ans

, fi l le du
s
r Jacq ues Mas sard ,

gen t i l h omme verr i er , et de feue C laude
D urand , nat i ve de Beneuvre

,
d i ocèse de Langres . Deux

témo i n s de la l ocal i té s i gnen t fau l te de paren ts avec
l ’époux et l ’épou se .

Ce t te men t i o n fau te de paren ts i n d iq ue sans dou te
quel q ue désaccord ou quelq ue em pècbement ; Jacq ues Mas
saro

,
père de l ’é pou se , é tai t l ’onc le des Massaro de Verdun .

Beneuvre (Cô te— d’

Or) est u ne l ocal i té de la Bourgogne q u i ,

(1) VAN ne C ASTEELE , 2
° Lett re, p . 11 .

(2) LA C H ENA YE -DESBOIS et BAUI ER ,

‘

a ce mot .
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4 d écembre 1672 ,
bap tème d ’un en fan t de Jean Vern i er

,

manœuvre à la verrer ie . Parr . Jean d’

A ndelo t
,
âgé de 7 ans ,

représen té par le s
r M arc Dande l o t

,
gen t i l homme verr ier

,

so n père ; marr . A n ne- Mar ie d’

Heu r
,

fi l le à M on sr d’

Heu r
,

m
'° d e la d i t te verrer ie , représen tée par la servan te . L ’âge du
parra i n et de la marra i ne (cel le— c i âgée de mo i n s de 4 ans ,

s i el l e est la Mar ie-A n ne de l ’ac te d e bap tème du 9 oc

to bre 1668
, et d ’

a i l l e urs ass i s ta i t— e l l e person nel lemen t à
ex p l i q ue la men t i on l ’une (si c) et l ’au tre on t

déc laré ne scavo ir s i gner
2 2 janv ier 16 75

, mar iage de Char les Cornu , âgé de
18 ans , nat i f de Lefond , d i ocèse de Langres , servan t en l a
verrer ie ,

fi l s de feu C laude Corn u , bourgeo i s d ud i t Lefond
e t de Genev i ève Bu lleto t, sa mère , présen te et femme a

ron s ' Bap t i s te Massard , gen ti l h omme verr ier avec Mar i e
Boyer , âgée de 18 ans

,
fi l le d ’u n père bou rgu ignon . Les

par t ies on t déc laré ne scavo ir s i gner , mai s le parâ t re de
l ’époux s igne Jean Massar
I l s ’ag i t de Lefi’onds (Hau te—Marne) , en Bou rgogn e , où

n ou s avon s déj à rencon tré des verr iers de la fam i l le Massaro .

La mère d u fu tu r est Genev i ève Bo iltau x (var . Bai lleteau ) ,

qu i , avec son époux Jean -Bapt i s te Massaro , a é té rencon trée
p l u s tard au x Vieux -Etangs

,
à Chat r i ces , au Fo rrr-de-Par i s

et à la Harazee ; à y aj ou ter peu t— è tre Le ffon ds , où Jean
Bap t i s te Massaro au ra i t fa i t la con na i ssance de la veuve
Cornu , e t où d ’

ai l leu rs hab i ta i t Char les Massaro
,
verr i e r .

(Vo i r Bo u rg ogne e t Cham p agne . )

25 févr ier 1675
,
bap tème d ’u n fi l s de C laude Chevale t ,

manouvr ier de la verrer ie . Parr . M ons' Jean-Bap t i s te Massar ,
gen t i l homme demeuran t en la d i te verrer ie ; marr . la



femme d e Lau ren t Bou rgu ignon , vale t dan s la Verrer ie
(S igna tu re Jean Massar t … )
22 m ai 16 75 , mar iage d e C laude Cheval e t , âgé de 25 ans ,
nat i f de Fon tai ne—Franca i se , manouvr i er en la Verrer ie , avec
u ne jeu ne fi l le de 22 ans (au tre qu e la mère dénommée en
l ’ac te précéden t) , en présen ce de Mons' d’

Heu r
,
ma i s t re

des verr iers de Verdun et de Mon sr J ouy (S i gna tu res
d

’

Heu r , Jean
Les n oms m on s ieu r Jouy et Jean Massar » se

rappor ten t l’ u n à l ’au tre (Mon1jo uy ,
vo i r c i -après 15 n ovem

b re

10 sep tembre 1675 , bap tème de Jean ne —Thérèse
,

fi l le
au s

r Jean — T i l man d’

Heu r , esc u yer , m” de la verrer ie de
Verd un , et Mar ie- Sco las t i q ue Sai llet, sa femme Parr . et
marr . des membres de la fam i l le de Sai llet .
4 oc tob re 1675 , bap tème de Jean -Bap t i s te

,
fi l s au

s ieu r N i co las-Anth o ine Massard
,
gen t i l homme verr ier , et

D“6 Cather i ne des B i go ts , sa femme Parr . le s
r Jean

Bap t i ste Massard , son on cle , au ssy gen t i l homme verr ier .

(S i gnatu res Jean
6 janv ier 1674 , bap tème d ’ un en fan t de P ierre Cous i n

Grat ian , servan t en la verrerie . Parr . Ju l ien
,

fi l s au s '” des
Bu i sson s , gen t i l homme verr ier marr . Cather i ne

,
fi l le

au s
r Mas sard , qu i a déc laré ne scavo ir s igner . (Si gnatu res :

Ju l ien de Bu i sson … )
Jul ien Buzzone , dénommé de Bi s sen t , é ta i t en 1679,

à la verrer i e des V i eux-Etangs (vo i r Bou rgogne et Cham

payne) .

M ème jou r , bap tème d
’une fi l le de Lauren t Bourgu ign on

,

servan t en la verreri e . Parr . Jean —Bap t i s te Massard
,
jeune
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fi l s marr . D"° Mar ie—Thérèse Saillet
,
jeune fi l l e .

(S i gnat u res Jean —Bap t i s te ,
Thérèse Sai llet) .

Ces ex press i on s jeune fi l s , jeu ne fi l le se re trouven t à
Nevers , sous la forme b onneste fi l s

, honneste fi l le
(BOUT I LLI ER ,

p .

22 avr i l 1674
,
bap tème d ’u n fi l s d ’

A lex is Bou langer , ser
van t en l a verrer i e .

16 j u i n 16 74 . En fan t de Jean Pér i e
,
v igneron . Parr .

Jean — Bap t i s te Massard
,

fi l s au s
r Massard

,
gen t i lhomme

(S i gnatu res Jean
12 sep tembre 16 74 , décès de Pi erre Cous i n , servan t en

la verrer ie . Ont ass i s té à son convov,
mon sr d’

Heu r, m" de
la d i t te verrerie

,
e t l e sr des Bu i s son s , m ' °

au d i t Cou s i n
(Si gn a tures d

’

Heu r , de Bi s sen t) .
11 janv ier 1675 ,

bap tème de Jean , fi l s au s ' Jacq ue
Fran co i s Th uva escu yer , s

r deVau sselier e t deFlabevi lle ,
et Dl i e Mar ie-Jean ne M ichel , son espou se . Parr . le sr Jean
T i lman d’

Heu r
,
auss i escu yer , mai s tre de la verrer i e de

ce t te v i l le
, (S i gnatu res

5 sep tembre 1675 , bap tème d ’u n en fan t des époux Hu au lt
Baudou i n (non qual i fi és) Marr . A n ne des Bu i sson s ,
fi l le au s" Ang leber t des Bu i sson s , gen t i l homme verr ier ,
laq uel le a d i t ne scavo ir s igner
15 n ovembre 16 75 , bap tème d’

Anto ine ,
fi l s au s

' Jean

T i lman d’

Heu r , escu yer , se i gneur d e M onljo u y , Gi lvécou rt

et Bo i sroger en par t i e , et de D
“° Jacqu eline

—Marguer i t te de

(1) I l y ava i t
‘

a L iège des verr iers i taliens du nom de Stua ( t
f ° Lettre de

M . en CA STEE LE , p .
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ces te v i l le e t marr . D
l le J acqu elinne

—M tirgu eri tte de la
Marre

,
son es pouse (Si gné de la Marre) .

2 sep tembre 1676 , bap tème d ’ u n en fan t de N i co las Bour
l ier

,
manœuvre à la verrer i e . Marr . Lau rence Gra t ia ,

femme à A n to i ne Mer le ,
manœuvre à la verrer i e

15 oc tob re 1676 ,
bap tème de Mar ie-Thé rèse , fi l le au

s ' T i lman d’

Heu r
,
escu yer , m

re de la verrer i e de ce t te v i l l e ,
e t de D'“ Jacque l i ne -Marguer i t te de la Marre , so n es pou se
Parr . le s

r A n to i ne de Cesson ,
s
r d

’

Esc lim ier ; marr .

D”° Mar i e de L im pu t de Léant, sa tan te . (S i gn é Desc linier

de Cousson, Mar i e de Lum p u tte de Léan) .

25 j u i n 1677 ,
bap tème de Genev i ève , fi l l e à Angleber t

de Bu i sson
, escu yer , et Marguer i te Gerlido t, sa femme

Marr . Genev i ève Bailto t, femme à Jean-Bap t i s te (Massar t) ,
escu yer .

6 septembre 16 77
,
bap tème de Théodore , fi l s au s' T ilman

d
’

Heu r , esc uyer , m
' °de la verrer ie de Verd un , e t de D'“ Mar

gu eri tte
- Jacquel i ne de la Mar re , so n es po u se Parr . l e

s ' Théodore d’

Heu r , son onc le , représen té par le s ' Jean de
Léan de Le im p u tte , esc u yer , l ieu tenan t réfo rmé au rég i men t
de Pi card ie M arr . D"° A lex i s de Léans , sa tan te
(S i gna tu res Jean de Le im pu tte , A lex i s de Léan . )
2 oc tob re 16 78,

bap tème de Jean -Bap t i s te ,
fi l s au sr Jean

Th i llem ent d
’

Heu r
,
m

'° de la verre rie de Verdu n , e t Dl le Jac
q u eline

-Marguer i t te de la Marre Parr . le sr Jean - Bap t i s te
Le Bou rgeo i s

,
l ieu tenan t général au ba i l l iage de

La ma i tr i se qu i trava i l la en verre de c ri s ta l a la fi n d u
x vu

e s i èc le é ta i t a i n s i c om posée
Ma i t re de la verrer ie ,

Jean —T i l man d’

Heu r, neveu des
Bon homme , de L i ège , et ayan t con servé des re lat i o n s avec
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eu x ; i l s’ i n t i tu le b ien tô t écuyer , pu i s sr de M ontjo u y ,
de

G ilvéco u rt e t de Bo i s roger en par t i e . En 1680 , nous l ’avon s
vu deven i r sr d ’

Heu r . (Vo i r Lo rra i ne . )
I l épousa M ar ie-Sco las t i q ue de Sai llet, et en secondes

n oces Marguer i te-Jacque l i ne de la Mare ; i l eu t à Verd u n
quatre en fan ts de chac une de ses femmes .

Gen t i l sh ommes verr iers altaristes
Jean —Bap t i s te Massaro , époux de Genev i eve Bo i ltau x .

N i co las —A n to i n e Massaro
,
époux de Ca ther i n e de Bigau lt,

frère d u précéden t . Tro i s en fan ts à Verd un .

Engleber t Buz z one , époux de Marguer i te Gorlido t. Deux
enMnŒ.

Franca is

Jean Dan del o t o u d’

Andelo t .

M arc
,
frère d u précéden t .

J u l ien de la Perche .

On au ra remarqué les var ian tes n ombreuses des n oms .
Cel u i des Massaro se re tro u ve so u s les formes Massar

,

Massard , Massar t, M assards , M assarts (parfo i s avec de ou
des) ; cel u i de Buzzone dev ien t de (ou des) Bi s sen t , Bi sson s ,
Bu i sson

,
Bu i sson s .

Sous les ord res de ces gen t i l sh ommes , t rava i l la ien t en la
verrer ie , comme servan ts o u manouvr iers A lex i s Bou lan
ger , Lau ren t Bou rgu ignon

,
N i co las Bourl i er

,
C laude

Chevale t
,
Charles Corn u , P ierre Cous i n , Hen ry Ladu sant

A n to i ne Merle , Jean Pagno n ,
C laude Person , Ph i l i ber t

R isbo u r , Jean Ve rn ier les noms de ces su ba l ternes ne son t
pas i n u t i les à no ter , car , on l

’

a v u , p l u s ieurs d ’

en tre eux
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ven a i en t de for t l o i n
,
et leurs pérégri nat i o n s

,
q u ’ i l est bon

de no ter , serven t à la dém ons tra t i o n de m a thèse . Tel e t tel

d ’

en tre eu x se ren con tren t a i l leurs .

L y o nn a i s . M . HAVARD ( IV , p . d i t qu e Vi n cen t
Saro ldo , à qu i i l at tr i b ue auss i la fon dat i on d ’une verreri e
à Nevers en 1548, en créa u ne au t re à Lyo n en 1555 .

Je cro i s qu e c
’

es t u ne erreu r
,
d ’

ab ord en ce qu e r ien n e
m ’ i n d i q ue q ue la verrer ie de d u Carpe l

,
à Lyon

, ava i t cessé
sa fabr i cat i o n e t q u ’on ai t fond é u ne n ouve l l e verrer ie pour
la remp lacer ; en su i te parce qu e , en 1596 ,

u ne al l us i o n au
travai l , à Lyon , d e la m ai trise d’

Altaristes don t Saro ldo a fa i t
par t ie , ne remon te qu

’

à t ren te ans (ANDRÉ , p . e t qu ’ i l
do i t même ê tre en tré dan s ce t te mai trise assez l ong temps
après l’an 156 6 , l u i q u i apparai t encore à Nevers en 16 19,

après s ’ê tre mar i é seu lemen t en 1595 (Bourreu en ,
pp . 6 , 7 ,

52 ,
28) on comprend ra i t à pe i ne l ’ i n verse

,
mar iage en

1548 o u 1555 , pu i s fondat i o n de verrer i es env i ron un dem i
s i èc le pl us tard . De pare i l les i nvra i semblan ces ne se résol ven t
qu e par des preuves , et i c i i l n

’y a qu e des al l éga t i o n s .

J ’ i gnore ce qu i concerne u ne verrer i e fond ée à Lyon ,
en 1657 , par C laude Legon (HA VA RD , IV , p .

CONCLUSION .

Lazar i , con serva teur d u musée Correr , à Ven i se
présen te q u el q ues observa t i on s générales q u ’ i l est u t i le de
reprod u i re i c i .

Ga z ette des Beau x -A rts , 186 1, 11e vol . , p p . 520 et s u rv. (arti cle su r la

ver rer ie de M u rano) .
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ti on des verres de Bohème et d ’

Ang leterre , do n t l ’exem pla i re
c i té mal a p repos par Lazar i , à l

’

appu i de sa thèse Ven i se
el le-m ème

,
comme j

’

ai eu l ’occas i o n de l e d i re , s ’é ta i t lai s sée
en tra iner l o i n de son an c ienne s péc i a l i té .

Malgré ces erreurs
,
i l y a q uel q ue chose à re ten i r des

asser t i o n s de Lazar i , c ’es t la ten tat i ve de la Fran ce ,
dès les

p rem i ères a nnées du XIV
e
si èc le

,
à l u t ter con trel’envah isse

men t des verres de Murano ; le témo ignage de Lazari es t
préc ieux à cet égard , et i l j us t i fie ce q u i a é té d i t c i — dessu s
apropos des essai s de fabr i cat i o n de verre facon de Ven i se ,

peu t-etre dès l e x…e s i èc le
C ’

es t par cen ta i nes d
’ i n d i v i d us , c ’es t par fam i l les en t i è res ,

avec descendan ces et rami ficat i o n s i nfi n ies , qu e les A ltaris tes
se so n t é tab l i s et mu l t i p l i és en France

, en con t i n uan t à
y exercer l ’ar t d u cr i s tal facon de Ven i se j usqu’à u n e
époque très avan cée d u xvrn

e s i èc l e
, al ors qu e Ven i se

e l le-mème , ren ian t ses t rad i t i o n s , se l i v ra i t à la fab r i
cat i o n du cr i s tal de Bohème e t des bou te i l les n o i res d’

Ang le

Tou t ce la a é té labor ieusemen t recon s t i t ué par l
’

accu m u

lat i o n m i n u t ieuse de ren se i gnemen ts l ocaux rassemb lés par
« b r i bes et morceaux
Mai s déj à q ue l le gerbe d ’ i n d i cat i o n s o b ten ues de l’o bli

geance des savan ts franca i s MM . de G i rancourt , le chan o i ne
Bou t i l l ier , M i le t , etc .

,
comme des au tor i tés l ocales des

person nes s’ i n téressan t à l ’h i s to i re de leur so l na tal ou s e tan t
t ro uvées , par eu x et l eurs fam i l les , en re lat i o n avec la
verrer ie e t les
Comb i en la tâche n

’

au rai t-e l le pas é té fac i l i tée , q uan t au x
ém igra t i o n s des A ltari s tes en France ,

s i l ’ on ava i t c on servé



les regi s tres i n t i t u lés De l i beraz i o ne del Con su late del l ’ A r te
v i trea d i A l tare
Le p lu s préc i eux de ces reg i s tres , commencan t en mai 1498

pour fi n i r en sep tembre 1657 , con tenai t , pou r cet te péri ode
i n téressan te

,
les deman des e t l e s concess i o n s de maî tr i ses

po ur l ’é tranger
,
la compos i t i o n d u perso n ne l avec dés igna

t i on du cape maes tro en fi n l ’ i n d i cat i on d u l ieu où les
gen t i l shommes verr i ers devaien t se t ran spor ter avec les
cond i t i on s e t la d urée de leur séj o ur hors d’

A ltare .

Ce dern ier regi s tre avai t été con fié en i 864 au chano i ne
To rtero lo

, d
’

A ltare
,
é tab l i à Savone , qu i se proposai t de

recon s t i tuer l ’an c ien ne h i s to i re de la verrer ie dan s sa patr ie .

I l ava i t pub l i é deux ar t i c les dan s u n j ou rn a l n omm é
le D i r i t to (ann . 186 5 , n

°°
65 et mai s i l h é la i t pas

sor t i des général i tés , et l o rsq u ’ i l al la i t commencer à s ’occu per
des dé tai l s

,
vo i l à q u ’

en 1866 u n accès de fi èvre chaude
l
’

em por ta

Malgré tou tes les i n s tances , toutes les recherches , le
p réc ieux regi s tre n

’

a pas é té re trouvé dan s sa mortua i re , à
Savon e .

S i ce documen t i mpor tan t venai t à réapparaî t re ,
comb ien

de fa i t s ne n ous révé lera i t- i l pas ! Je su i s persuadé qu e n o u s
i gnorons p l us de la mo i t i é de ce q u’ i l n ous i n téressera i t tan t
de connai tre …

Quel q ue i n comp le t qu e so i t mon travai l , par su i te de cela ,

je n
’

en s u i s pas moi n s parven u , je l
’

espère ,
à démon trer la

général i té et l ’homogéné i té de la verrer ie facon de Ven i se
dans tou te l‘Eu ro pe pendan t p lu s de deux s i èc les .

Ce trava i l n ’

es t q u ’un spéc i men de ce qu e l
’on peu t pro

d a i re en recouran t au x ac tes paro i ss iaux , au x pro toco les des
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n o tai res , au x arch i ves tan t pr i vées q u e publ i q ues . L ’

au teur
,

su r u ne p i s te d écouver te par Benjam i n Fi l l on , a i nd i q ué u ne
vo ie n ouvel le ; i l espère b ien q u’on i ra p l u s l o i n qu e le po i n t
où i l a été ob l igé de
A p l us tard

, u ne dern i ère le t tre au suje t de l emai ller ie
l à encore les verr iers de Ven i se et d’

A ltare on t é té les édu ca
teurs des verr iers é tab l i s de ce cô té—c i des A l pes .

J
’

ai l ’hon neu r , etc .

L i ège ,
jan v ier 1895 .

H . SCHUERM A NS .
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4 ° Le proje t d ’u n chem i n de la cro i x scu l pt é à exécu ter
pou r l ’égl i se de Vieux —D ieu

,
sou s Mort se l (A nvers) ; arch i

tec te , M . Gi fe ;

5
° Les dess i n s de deux v i t raux à p lacer a l egl i se de

Vance (Luxembourg) ; au teu r , M . Plays .

Des dél égués on t exami n é , au Pa la i s de J us t i ce
d

’

Anvers
,
le pan neau pei n t par M . Ju l ien De Vriendt pou r

la sal le des ass i ses et représen tan t les Déc i s i on s de la
V ierschaere .

Les d él égués ayan t con s ta té qu e ce t te œuvre d ’

ar t é té
exécu tée con sc ienc ieusemen t , la Comm i ss i o n a ém i s u n av i s
favorab l e à la l i q u i da t i on de la somme du e à l ’ar t i s te en

ver tu de son con trat .
Les d élégués qu i on t exam i né , dan s l ’atel ier de

M . Van Dy eke ,
l e travai l de res tau rat i o n en vo ie d ’

exécu t i on
au x scu l p tu res d u j ubé de l ’égl i se d e Wal co u r t (Namur) ,
fon t con naî t re qu e l

’

en t repr i se est su ffi sammen t avancée
pou r j us t i fier l ’al l ocat i o n de l’acomp te réc lamé par l

’

art i s te .

Des dél égués o n t exam i né
,
chez M . Lau mans , le

modèle grandeu r d ’

ex écu t i o n de la s tat ue à ér iger a Meysse
(Braban t) , à la mémo i re d u général baro n Van der L i n den
d

’

Hoogh vorst .

L
’œuvre de M . Lau mans é tan t b ien réuss ie ,

la Comm i s s i on
a proposé d’

en au tor i ser l ’exécu t i o n en bron ze .

Les dé l égués qu i on t procédé à l ’ i n s pec t i on d u modè le
gran deu r d’

ex écu tion_du mon umen t à ér iger à Louva i n
(Braban t) , à la mémo i re du Père Damien , on t co n s ta té q u e
le t rava i l , con fié à M . Meu n ier , es t su f fisammen t avancé
pou r q u ’u n acomp te so i t d é l i v ré su r le mon tan t de l’en tre
pr i se .



CONSTRUCT IONS C IVILES .

Ont é té approuvés
1
° Le dev i s es t i mat i f de la p rem i è re sér ie des travaux de

restaurat i o n ae ffec tuer au x balles
,
à l ’an c ienne mai so n èche

vinale e t à l ’hô te l de v i l le d’

A u denarde (Fland re or i en tale)
arch i tec te , M . Langereck ;
2° Les travaux de res tau rat i on exécu tés sou s la d i rec t i on

de M . l ’arch i tec te prov i n c ial Cup per à l ’anc i en ne porte de
Trèves

,
à Bas togne (Luxembourg) .

EDIFICES REL IGIEUX .

PRESBYTÈBES .

La Comm i ss i o n a approuvé
1° Le proje t re lat i f à la cons t ruc t i on d ’u n pres by tère a

Bo u ffio u lx (Ha i nau t) ; arch i tec te ,
M . Lejeu ne ;

2
°
Le proje t re lat i f à la cons truc t i o n d ’ un presby tère a

Becquevoort (Braban t) ; arch i tec te ,
M . Langereck ;

5° Le proje t de recon s t ruc t i o n d u pr es by tère deWi l deren
(Li m bourg), sou s réserve de quel q ues mod ificat i on s don t i l
pou rra ê tre ten u comp te dan s le cou rs de l ’exécu t i on des
t ravaux ; arch i tec te , M . Serru re ;
4 ° Le proje t des t ravaux d ’

amél i ora t i on à effec tuer au
presbytère de Fon t i n , sous Es neux (L i ège) ; arch i tec te ,

M . Geelhand ;

5 ° La con s tr uc t i o n d ’ u n mu r de c l ô tu re avec gr i l lage au

pres by tè re de Soh ier (Luxem bou rg ) ;
6 ° Le proje t des t ravaux de res taurat i on à exécu ter au
pres by tère d’

A nlier (Luxembourg) ; arch i tec te ,
M . Adam .



a i li c \
'

re .

EGLISES . CONSTRUCT IONS NOUVELLES .

Le Col l ège a ém i s des av i s favorab les su r des proje ts
relat i fs à la con s truc ti on d ’ég l i ses
1
° A Ba i l ievre (Hai nau t) ; arch i tec tes , M M . Do cqu ier et

S i mon ;
2° A Ixe l les , paro i s se d e la Sa i n te—Tr i n i té ; arch i tec te ,

M . Van Ysendyck ;

d
'

Anh ée .

u vi ngen .

5
° A Marba i x - la—Tou r (Hai nau t) ; arch i tec te , M . Di rick .

Ont auss i é té approuvés , les proje t s d ’

agrand i ssemen t des
égl i ses
1° D

’

Anh ée (Namur) ; arch i tec te , M . Lange ;
2 ° De Wan l i n (Namur) ; arch i tec te , M . M i chaux ;
5° D

’

A vins-en-Cond roz (L i ège), sou s réserve de su ppr i mer
les grad i n s des p i gnon s latéraux ; arch i tec te ,

M . He i ne ;
4° De Buv i ngen (L imbou rg), à la cond i t i o n de mod ifier

le versan t de la t o i t u re de la sacr i s t ie d u cô té d u tran sep t ,
de façon à év i ter des bacs con t re les maçon ner ies e t d ’é tud ier
avec so i n la comb i na i son des charpen tes ; arch i tec te ,
M . Serrure ;
5° De Heu re— le—Romai n (L i ege); arch i tec te ,

M . VanA ssche ;
6
° De Blauw - Pu t

,
sous Kessel - Loo (Braban t ) ; arch i tec te ,

M . Van A renbergh .

A i n s i qu e les d ivers proje t s c i -après
7
° Con s truc t i o n d ’une to u r à l ’égl i se de la Doc her ie ,

sou s
l\larch ienne- au —Pon t (Ha i nau t) ;
8° Con s t ruc t i o n d ’un escal ier à l egl i se de Fays- Famen ne

(Luxembourg) ;
9
° Con s truc ti o n de voû tes a l ee lise de Droo enbosch

(Braban t) ; arch i tec te ,
M . Ramaekers ;
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6 ° Les travau x comp lémen ta i res d e res tau rat i on d e l egl i se
de S tuyveken skerke (Fland re occ i den tale) ;

( h i l lae len .

de L enm ck
-Q u enh n .

7 ° Le d evi s es t i mat i f des t ravaux de res tau rat i on de
l egl i se de Longl ier (Luxembourg) ; arch i tec te , M . Adam ;
8° Le projet de res tau rat i o n de l ’égl i se de D iepen beek

(L i mbou rg) ; arch i tec te , M . Mar ten s ;
9° Le proje t re lat i f à la res tau rati o n de l egl i se de Marc

keghem (Fland re occ i den tale) . I l a é té recommand é à l’ar
ch i tec te , M . Soete , de prend re des précau t i on s tou tes
spéc iales pou r év i ter des obs truc t i on s des gou t t i ères . A cet

effet
,
i l sera u t i le de garan t i r le fon d des chéneau x ,

en t re
les versan ts des to i tu res , par des p lanchers mob i les à c la i re
vo ie . On a égalemen t engagé l ’arch i tec te à avan cer l égère
men t vers le chœur la fenê tre latérale de la tou r , de facon
a la dégager de la tou re l le d

’

escal ier et év i ter l ’angle ai gu
formé par ce t te to ure l le et le mur de la tou r ;
10° Le proje t de res taurat i o n de l 'ég l i se de Haelen

(Li m bou rg) ; arch i tec te , M . Serru re ;
11° L ’

exécu t i o n
, par vo ie de rég ie , des t ravaux de res tau

rat i o n des paremen ts ex tér ieu rs de l ’égl i se de Len n i c k - Sa i n t
Quen t i n (Braban t)
12° Les comp tes des t ravaux de res taurat i o n exécu tés

au x égl i ses de
No tre-Dame , à A nvers , pe t i te tou r exerc i ce 1891
Sa i n t —Bomban t , à Mal i nes (Anvers) , tou r exerc i ce 1892 ;
S i c hem (Braban t) exerc i ces 1890 et 1891
Sa i n t-Huber t (Luxembou rg) exerc i ce 1892 .

Des délégués o n t procédé à l ’ i n s pec t i o n des t ravaux
de res tau rat i o n exécu tés à l ’égl i se de Sa i n t—Ch is to phe , à
Liége .
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I l s on t con s taté q u e ces ouvrages son t en t i èremen t ter
m i nés e t q u ’ i l s o n t é té effec tués avec so i n .

La Comm i ss i o n a
,
en conséqu ence ,

donné u n av i s favorable
à la l i q u ida t i o n des su bs i des al l ou és pou r ce t te en trepr i se .

Sec réta i re
,

A . M ASSAUX .

Vu en con form i té de l ’ar t i c le 25 d u règlemen t .



D I S C O U R S

P R ON ON CÉ , L E 25 N O V EM BR E 1893.

p a r M . PIOT ,
V i ce Prés i dent de la Comm i ss i on roy a le des M onuments

a u x O B SÈ Q UE S

DE M . FRAIKIN , M EM BRE DE LA D ITE COM M I SS ION .

Mess ieurs ,
A u n om de la Comm i ss i o n royale des Monumen ts

,
d on t

i l fu t l ’un des membres les p l us d i s t i ngués , je v ien s d i re u n

dern ier ad ieu à la dépou i l le mor te l le de Charles Fraik in.

Ma i s s i l ’homme est mor t , l ’homme a i mab le e t sympa
th iqu e , affec tueux et affec t i o n n é

,
l ’ar t i s te su rv i t dan s son

œuvre mag i s t rale , de sc ien ce et de s i m pl i c i té , de charme et
de n ob lesse .

J e n
’

a i pas i c i manda t de j uger de son talen t, p le i n de
grâce et de d i s t i n c t i on ; je lai s se ce so i n à des cr i t i qu es p l u s
compé ten t s . Je m e perme t t ra i seu lemen t de rappe l e r à ce
propos l ’expos i t i on i n terna t i onale d’

ar t mon umen tal o rga
nisée par le Gou vernemen t belge en 1888. Ce t te expos i t i on
mémorable ,_réservée au x pri n c i paux ar t i s tes fou rn i t à

Fra ik in l ’occas i on de n ous présen ter la syn thèse de son art



https://www.forgottenbooks.com/join


Ad ieu Fraik in ! A d ieu cher co l l ègue e t am i ! Qu ’e l le so i t
l égère à ta dépou i l le morte l le ce t te terre qu e t u as pé tr ie de
tes mains pu i ssan tes pou r en t i rer tan t de bel les œuvres

,

et qu e to n âm e , i m pér i ssab le comme ton n om , ouvre ses

ai les de fo i vers les Sphères é ter nel les , pare i l le à ces gén ies
symbo l i q ues q u e to n i mag i na t i o n d

’

ar t i s te a créés d ’u ne
man i ère s i remarq uable .



N O T E S

POUR SE R V I R A

L
’

H ISTO I RE DE LA SCULPTURE

EN
'

BELGIQUE

S B E T A B

(Su i te) ( 1

RETABLE D
’

AUDENARDE .

x…"
S IEC LE .

Nous avons c i té é tan t comme les deux p l us an c i en s
retables de la Be lg i q ue

,
d ’

abord la sc u l p tu re en p ierre
enchâssée dan s un mur de l ’égl i se de Sa i n te - Dymphne , à
Ghee l , pu i s la sér ie de grou pes en bo i s q u e possède l

’égl i se
d

’

Haekendover et qu i rappel len t la l égende de la co nstru c

t i on de ce t éd ifice .

Tous deux appar t iennen t au x 1v
°
5 1ec le .

(1) V0 1r Bu ll des Comm . roy . d
'

a r t et d ’

archéo l .

,
t . XXIX p . 4 225 ;

XXX p p . 29
,
79, 125 et 209, et XXX I p . 4 73 .



Ces pages é ta ien t écr i tes et i m pr i mées depu i s l ong temps
l o rsque nous avon s eu con n ai s san ce de la découver te récen te
d ’u ne œuvre p l u s anc ien ne enco re .

A u mo i s d ’

avr i l 1891 ,
des o uvr iers , en démol i ssan t

u n mur d ’ un vénérable bâ t i men t d’

au berge , à A udenarde ,

m i ren t au j o u r des fragmen ts d’u n re table po ly p tiqu e

en p ierre scu l p tée , po lycbromée et dorée , qu e M . Vander
S traeten ( i ) n

’hés i te pas à at tr i buer au p rem ier qu ar t d u
x 1n

e s i èc le .

M . Van der S trae ten sup pose qu e ce t te scu l p tu re fu t
en fermée dan s le m u r en 1379

,
à la su i te de l’ho rr ible sac

qu e les Gau to i s révo l tés fi ren t sub i r à la v i l le
Ce t te su ppos i t i o n se con fi rme d ’

a i l l eu rs par la d écouver te
d ’u n cer ta i n n ombre de monna ies appar tenan t au x tve s i èc le ,

et q u i fu ren t re tro uvées en même temps qu e le re table .

Nous ignoron s q uel le fu t la fo rme pr i m i t i ve d u re tab le
d

’

Haekendover , l ’arch i tec tu re qu i ren ferme ac tuel lemen t les
grou pes é tan t , n o us l ’avon s d i t de beaucoup pos té r i eure à
ceux-c i ; le retab le de Gheel presen te , comme la p l us gran de
par t ie des œuvres de ce gen re appar tenan t au s i èc le su i
van t

,
la fo rme d ’un rec tangle su ré levé au cen t re .

Or , ce l u i d’

A u denarde offre à sa par t ie su pér ieu re u n

con tou r rappe lan t les s i l houe t tes p l us ou mo i n s to urmen tées
de la Renai s sance c ’es t u ne s uccess i on d ’

ares de cerc les
d on t la convex i té est d i ri gée vers l ’ex tér ieur et les po i n t s
de cen tre d i sposés s ur les deux cô tés d ’ un profi l py ram i

( t ) Ep i sodes de l’h i sto i re de la scu lptu re en Flandre, d
’

ap rès des do cuments
inédi ts . A udenarde et Ypres par Edmond VANDER STRA ETEN . (Bu ll . des

Comm . roy . d
'

a rt et d '

archéo l .

, t . XXX ] p p . 2359 et su iv.
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semble avo i r é té re levé comme en u n ges te de pro tes tat i on .

I l s ’ad resse év i demmen t ‘

a u n au tre person nage qu i a d i s
paru . Serai t— cc Pierre ren ian t le Ch r i s t ?
Une tro i s i ème compos i t i on don t l e su je t est peu c lai r est
cel le qu i occu pe la par t i e i n fér i eu re d u panneau cen tral . (Nou s
ne pouvon s affi rmer qu e ce so i t b ien l

’

a sa p lace pr i m i t i ve . )

Le dessu s d u compar t i men t es t orné de deux arcatu res à
p le i n c i n tre

,
don t l ’une

,
q u i occupe l e cen tre , es t beaucou p

p l us pe t i te q u e l
’

au tre ; u ne tro i s i ème arcade se déve lopp ai t
p robablemen t dan s l ’angle de gauche , qu i a d i sparu .

Sou s la grande arcat u re
,
a d ro i te , es t le torse d ’u n

homme debou t o u agenou i l l é
,
parai s san t ê tre dan s l ’at t i t ud e

de la pr i ère . Sa tê te se profi le su r u n n i mbe .

A u cen tre et vers la gauche semblen t se re trouver l es
traces d ’une figure couchée .

Les deux au tres compar t i men ts son t co n servés en en t ier
ou peu s

’

en fau t .
Chacun d ’

eux es t an i mé de tro i s person nages .
A l ’é tage supér i eu r se vo i t le Chr i st a‘ la colonne .

Jésus est i c i derr i ère la co l o n ne , q u’ i l semble te n i r en tre
ses bras et a laque l le i l es t at taché par les po i gne ts . Le
torse et les jambes son t n us ; i l n’

a pour vê temen t q u’u ne
p i èce d’

éto ffe at tachée à la ce i n tu re .

Deux hommes , l ’un à d ro i te ,
l ’au tre à gauche , hab i l l é s

de cou r tes t un i q ues , frappen t le Sauveur à tou r de bras .
Ces bou rreaux son t beaucoup pl u s pe t i t s qu e le Chri s t ;

leurs tê tes son t énormes et d i spropor t i on nées , mai s ex p ri
men t b ien leu r jo ie bru tale .

La base e t le chap i teau à pal me t tes de la co l on ne rap

p ellent l
’arch i tec tu re romane .



A u dessou s , au cen tre d u retab l e , se vo i t le Chr i st en
croat .

La Vi erge et sai n t Jean pleu ren t au x cô tés d u Cru c ifié .

La cro i x est basse ; les p ieds d u Chri s t touchen t p resque
la terre . La té te

,
i n c l i n ée su r l ’épau le d ro i te , se dé tache su r

u ne au réo le ; les b ras son t co ur ts , les ma i n s , par con tre ,
l ongues et épai s ses .

Ce t te scu l p ture est d ’une exécu t i on très i n égale .

Les poses son t généralemen t p le i nes de natu re l et n ’on t
r ien de forcé . C i ton s pr i n c i palemen t l ’homme ass i s don t
n ou s avon s parl é en prem ier l ieu et les mouvemen ts des
j u i fs qu i fus t i gen t le Ch ri s t a la co l on ne .

Les tê tes son t express i ves e t carac tér i s t iq ues
,
ma i s

,
à par t

u ne ou deux excep t i on s , t rep grosses en compara i so n des
corps .

Les d raper ies son t d ’un bon p l i .
La m i se en scène

,
comme la fac ture , décèlen t beau cou p

de gaucher ie ou p l u tô t de na1veté .

On remarque en d i vers end ro i t s des i n scr i pt i o n s go th i ques
mal heureusemen t i l l i s i b les .

Nous n e pouvon s q u e nous ral l ier au vœu ém i s par
M . Edmond Vander S t raeten , de vo i r figurer ce t te p i ece ,

ne fû t— cc qu ’à t i tre d e documen t , dan s u n musée ar

chéo log iqu e ; i l es t regre t tab le q u e ce cur ieux spéc i men
d ’u n art d ’une époque recu lée ,

an tér ieu r d ’u n bon dem i
s i ècle à la célébre chasse de Sa i n te-Ger trude de Ni ve l les
e t q u i est peu t - ê t re la seu le p i èce de ce gen re auss i
anc ienne qu e possède la Belg i que , so i t ex posé à se perd re
compl é temen t , re l égué dan s un co i n obsc ur d’

u ne rem i se
d

’

au berge .



RETABLE DE VEZON .

x v
°

S I ÈCLE .

Un curieux re tab le go th i q ue , en bo i s polyehremé, se

t rouve exposé au x yeux de tou t passan t , comme auss i ,
mal heu reusemen t

,
à to u tes les causes de des truc t i o n , dan s

une pet i te chapel le mural e , n on lo in de l ’égl i se d u v i l lage
de Vezon

,
prés Tou rna i .

La scu l p tu re est dépou rvue d ’

en cad remen t . Cependan t
ces tro is grou pes d eva ien t

,
dans le pr i n c i pe , ê tre en fermés

dan s des n i ches o rn ées de mu l t i p les mo t i fs arch i tecteniqu es ,
dont le xve s i èc le nou s a lai ssé de s i magn i fiques exempl es ;
mai s san s dou te ce tte carcasse ornée é tai t sce l lée aux
m urs de l ’an c i en n e égl i se d’

Anto ing ,
où l ’œuvre se t rouva i t

en prem i er l ieu , e t , dan s u n momen t de hâ te , pou r la sous
t ra i re au x eff or ts des truc teu rs , so i t de l ’i n cen d ie ,

so i t des
i conoc las tes , en a m i s d ’abord en sû re té les parties les p l u s
i n téressan tes , l es person nages .

Peu t - é tre auss i ceux qu i ont pr i s les groupes n’

ont— i ls pas

j ugé leu rs cad res d ignes d ’ê tre con servés .

Les tro is compos i t i on s au x n ombreuses figuri nes q u i sont
parven ues j usqu ’à nou s

,
représen ten t au tan t d ’ép i sodes de

la pass i o n d u Sauveu r .
C ’ es t d ’

abord à gauche , le Chr ist p or tant sa cro ire ,
poussé

,

t i ré b ru talemen t par l es so ldat s et l es j u i fs , au n om bre de
on ze

,
q u i rempl i ssen t la scène .

Les guerr iers sont armés d e p i ques et de bouc l i ers ; l es
accou tremen ts et su r to u t les co i ff ures sont p i t to resques et
d ’une grande var i é té de fermes turban s , bonnets po i n tu s ,
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neu illée
, i n c l i n ée en avan t et ayan t auprès d ’

el l e le t rad i
tionnel vase de parfums .

L ’hor i zo n es t born é par des rochers , où son t d i ssém i n ées
d i verses con s t ruc t i on s : à gauche ,

u n bâ t i men t assez long ,

avec un p ignon a grad i n s ; au cen tre ,
u ne sor te de châ teau

fo rt avec des créneaux ; a d ro i te ,
u ne longu e mura i l le u n

mu r d ’

en ce i n te san s do u te flanq uée de t ro i s to urel les
cyl i nd r i q ues à to i ts a i gus .
Ces tro is compos i t i on s

,
q u i ne manquen t pas les deux

dern i ères su r tou t de par t ies i n téressan tes , révè len t auss i
chez leu r au teur u ne cer ta i ne naïve té .

La d i spos i t i o n des personnages lai s se su r tou t à dés i rer
dan s le Par lement de la cro i se , par exemple , les c i nq guer
riers qu i défi len t au fond u n peu comme des so l da ts à
la parade sont de même tai l le et su r u n m êm e p lan ; l eu rs
é pau les , les somme ts de leu rs co i ffures se trouven t respec
tivement sur u ne même l i g ne hor i zon tale peu agréab le .

Lorsqu ’o n con s i dère l e re tab le de face , le Ca lva i re frappe
par u ne sér ie de l i gnes ver t i cales i l semble qu

’ i l y ait t ro i s
grad i n s s ur lesq uel s l es person nages s on t rangés symétri

qu ement , deux par deux , chaque cou p le é tan t p lacé exac
temen t au — dessus d u précéden t .
Le m êm e défau t se mon tre quo i que m o ins apparen t

dan s la M ise a u tom bea u les tê tes de sa i n t Jean et de la

Vierge
,
d ’une sa i n te femme et d ’un des ensevelisseu rs ,

para i s sen t d i sposées au x quatre angles d ’un carré .

Enfin , con tra i remen t au x lo is de la perspec t i ve ,
pl us ieu rs

person nages occupan t les p lans é l o ignés son t p l us gran d s
qu e ceux des prem iers p lan s et, chose é trange , le pr i n c i pal
ac teu r de la scène est

,
comme ta i l l e , le m o ins im por
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tan t a i n s i le Chri s t cond u i t au su pp l i ce d an s le prem ier
tab leau

,
la Vierge évanou ie ,

dan s le secon d , sont pet i ts en
com parai s o n des person nages q u i les en tou ren t .
No u s avons s ignal é des défau ts anal ogues dan s un au tre

retabl e
,
cel u i de Corbeek —Dyle .

Mal gré ces i m perfec t i on s
,
l e re tab le de la chapel le de

Vez en est u ne p ièce cur ieuse qu i mér i tera i t d ’ étre m i se à

l ’abr i de la des truc t i o n , et n ous remerc i on s le savan t rédac
teu r de la R evu e de l’ar t chréti en , M . Lou i s C loque t , de
nou s l ’avo i r s ignal é .

RETABLE DE TUBIN
(au M u sée royal d

’

ant iqu i tés) .

FIN DU xv
e
SIECLE .

Les co l lec ti on s d u Musée roya l d’

antiq u i tés , à Bruxel les ,
se son t en r i ch ies récemmen t d ’un su perbe re table go th i q ue ,

doré et polychrome, représen tan t d i verses scènes de la vie

et de la pass i on d u Chri s t .
Ce t te magn ifique scu l p ture

,
œuvre d ’u n ar t i s te belge et

por tan t la marque de l ’éco le de Bruxe l les , se t ro uva i t d éposée
au M u seo C ie i co de Tur i n .

Nous devons savo i r gré à la Comm i ss i on d u Musée et à
M . le con servateu r Des tree d ’

avo i r fa i t ren trer dan s n o tre
pays cet te p i èce remarquable .

Nou s p u i son s dan s un trava i l pub l i é récemmen t à ce suje t
par M . Des tree les ren se i gnem en ts su i van ts , relat i fs à so n
or ig i ne .

E… ALTAESLHREI N e r.n Bnu ssm.ru SCHULE . Z ei tsch r ift [ n r ch r i s/ l iebe

Ku nst, 1893 ,
p . 174 . Planche en s im i li —gravu re .



Ce t te scu l p ture fu t exécu tée pou r C laude de Vi l la et so n
épouse Cen t i ne Se lare ,

qu i sont to u s deux représen tés dan s
la compos i t i on pri n c i pale

,
a i n s i qu e no u s le verron s p l us l o i n .

C laude de Vi l la eu t des paren ts , des Lombards , qu i t i n ren t
la banq ue dan s les F landres e t dan s le Braban t , à Bruxe l les
n o tammen t .
Deux de Vi l la

,
P ierre e t Ad r ien , sont i n scr i t s dan s la

con frér ie de la Sai n te— Cro i x
,
é tab l i e à l ’égl i se de Sai n t

Jacq ues -su r-Caudenberg .

B ien qu e l e s Sai n ts qu i accompagnen t l es figures des deux
donateu rs ne so ien t pas leu rs pat ron s , l

’

a t t r i b u ti o n c i tée pl u s
hau t n e peu t fai re de dou te , at tend u qu e l

’

on ne t rou ve au
xv

e s i èc le aucune trace d ’u ne au tre al l iance en t re membres
de ces deux fam i l les .
Passons à la descr i p t i on d u re tab le.

l l
’

m esu re u ne largeu r to tale d e deux mè tres c i nquan te
deux cen t i mè tres et se com pose de tro is Compar t i men t s
é tro i ts et élevés .
La mou l ure su pér i eu re de chacun de ceux— c i dess i ne u n e

acco lade do nt la po i n te , t rès élan cée , se term i ne par u n pe t i t
soc le q u i , peu t —etre ,

a su ppor té u ne s tatuet te .

L ’en semble fo rme a i n s i en quel qu e sor te tro is chapel les de
qua t re- v i ng t—quat re cen t i mè tres de largeu r

,
posées su r u n

pe t i t soubassemen t rec tangu la i re ; cel les des cô tés mesuren t
deux mè tres q u i n ze cen t i mè tres de la base au —dessus d u
cou ron nemen t ; cel le d u m i l ieu a deux mèt res so i xan te— d i x
cen t i mè tres de hau teu r .
Les person nages mesu ren t en moyenn e c i nquan te-c i nq

cen t im è tres . I l s son t au n ombre de c i nquan te— qua tre ,
v

compr i s u ne s ta tue t te déco rat i ve de Sa i n t—Pierre , p l us pe t i te ,
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L ’une des sœu rs de Lazare
,
Mar ie san s do u te

, s
’

ageno u i lle

devan t le Chri s t . Mar the est debou t u n peu p l us hau t ; tou tes
deux j o i gnen t les ma i n s .

C i nq spec tateu rs comp lè ten t la compos i t i on ; deux d i sc i
p les , a gauche ,

on t la tè te n ue ; en descendan t d u fond vers
la d ro i te

,
tro is phar i s ien s , don t deux sont co i ffés de bonnets

po i n tu s ; le tro i s i ème a la tè te co uver te d ’un capuchon
au - dessu s d uquel es t posé u n couvre- chef p lat

,
dan s le gen re

d u chapeau de card i nal .
De n ombreux person nages remp l i ssen t le compar t i men t

cen tral , où es t représen té le Ca lva i re . Vi ng t— t ro i s figures . )

Les j u i fs , p i é ton s et caval iers , ont presq ue tou s la tè te
levée vers l e Sauveur , qu ’ i l s ra i l len t et q u ’ i l s i n su l ten t .
Tro i s guerr iers chevauchen t parm i la fo u le , un à gauche ,

deux à d ro i te . Le prem ier porte la mai n au fron t , so i t par

moquerie
, so i t pou r garan t i r ses yeux d u so lei l . L ’un des

au tres dés igne le Chri s t de l ’ i n dex et semble déb i ter avec
u ne pédan ter ie affec tée q uelque sen ten ce i ron iq ue .

Pl u s ieu rs de ces homm es sont co i ffés d ’un tu rban , en ro u l é
au tou r d ’une forme é levée . D

’

au tres ont u n chapeau à fon d
p lat ; d ’

au tres encore ,
u n bonnet po i n tu , i c i en to u ré d ’u ne

p i èce de l i nge ,
l à

,
garn i de larges bord s décou pés en tro is

par t ies et re levés au teu r de la tè te .

A gauche ,
comme d ’hab i tude ,

est le groupe en tou ran t la
Vierge évanou ie sa i n t Jean la sou t ien t par les épau les ; u ne
femme , par le co té gauche ; u ne au tre femme est debou t
derr i ère eu x ; u ne t ro i s i ème se je t te à genou x au p ied de la
cro i x

, la tè te renversée en arr i è re ,
les bras tend us vers le

Sauveur , dan s u ne a t t i t ude de d ésespo i r adm i rab lemen t
rend ue .
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Comme touj ou rs
,
la V ierge es t envel o ppée d ’un long m an

teau ferman t capuchon au - dessus d e la tè te ; la prem ière
femme por te u ne de ces l o urdes toques , au fon d p la t et évasé ,
qu i succédèren t au x hau tes co i ffes dan s le couran t d u
xv

e s i èc le . Une sor te de cocarde es t fixée par devan t .
La secon de femme est co i ffée d ’un tu rban ; la tro isœm e

n
’

a q u’ une p i èce de l i nge , qu e son mouvemen t fa i t gl i sser
vers l ’arr i ère de l a tè te , la i s san t u ne par t ie des cheveux a
découver t
Sa i n t Jean a la tè te n ue ; su r ses épau l es est jeté u n m an
teau re ten u sous le men ton par deux bou ton s .
La figure d u Chri s t , u n peu p l us grande que l es au tres ,
occu pe , su r u ne cro i x élevée , le cen tre de la compos i t i o n ;
l e s larron s se t rou ven t , comme d ’ord i na i re , à ses cô tés .
En avan t de ce tab leau , l ’ar t i s te a p lacé les donateurs de
l ’œuvre

,
don t nou s avons par l é déj à . To u s deux sont age

n ou i l les devan t un meub le bas couver t d ’un tap i s et su pper
tan t u h l i vre ouver t .
C laude de Vi l la est à gauche ; ses mai n s sont j o i n tes ; ses
épau les et ses jambes son t revê tues des p i èces d ’u ne arm ure .

Son heaume , surmon té d ’une tè te de l évr ier
,
es t posé devan t

l u i su r le so l , acô té d ’un écusson por tan t ses armo i ries .

Un au tre blason , placé d u cô té opposé , por te les armo i r ies
de la dame ; ce l le— c i a les mai n s p o sées s ur le l i vre ; el le
por te u ne hau te co i ffe ,

ré tréc ie vers le fond , et de laquel le
tombe j usqu ’à terre u ne l ongue p i èce d’

éto tfe .

Derr i ère le cheval ier se t ien t Sa i n t - Pierre avec sa clef ;
derr i ère la châ tela i ne est Sai n te- 1tarie-Made le i ne .

Dan s la par t ie supér ieure de ce panneau ,
su r un pe t i t

soc le en encorbel lemen t fa i san t par t ie de la décorat i on arch i
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tec ton iq ue
,
est la s tatue t te de Sa i n t—Pierre

,
abr i tée par un

da i s avec p i nac le très a i gu , que nous avons s i gnal ée p l us
hau t .
Le dern ier compar t i men t con t i en t , comme le prem i er ,

deux compos i t i on s . Nou s voyon s d ’

abord le Chr i st descendu
de la cro iæ . (Hu i t figures . )
Comme dan s le retab le d u châ teau de Pon thoz

,
la Mère

est ass i se et le cadav re de son F i l s est é ten du en t ravers su r
ses gen oux .

Sa i n t Jean , à gauche , me t la mai n su r u n bras du Ch ri s t ,
qu i pen d ver t i calemen t . Du même cô té , p l us hau t , est la
Made le i n e , avec le vase de parfums .

Pl u s hau t encore es t u ne au tre femme ,
les ma i n s j o i n tes

avec comm i sérat i o n . A u m i l ieu d u fond se t ien t u n homme
barbu

,
co i ff é d u bonnet po i n t u au x bords découpés que n ou s

avon s vu déj à dan s la prem i ère et dan s la t ro i s i ème cem

pos i t i on s . A cô té de l u i , u n person nage l u i tou rne le des ,
semblan t se dés i n téres ser de l ’ac t i on . Un dern i er homme
en fin est debout à d ro i te , derr iè re la Vierge . I l est i m berbe

,

vê tu d ’u ne tu n iq ue cour te , pl i ssée et serrée à la tai l le par
u ne ce i n tu re .

La cro ix se dresse au fo nd , en tre ce grou pe et le su i van t
q u i représen te les sa intes femm es au tombeau du C h r i s t .

(Sep t figures . )
Mar i e -Made l e i ne , Mar ie—Sal omé e t Mar ie , mère de Jacques ,

v ien nen t v i s i ter le sépu l c re , qu e le Rédemp teu r a déj à qu i t té .

L ’u ne d ’el les , au prem ier p lan , i n d ique d u ges te q u e la
tombe es t v i de . La p ierre en es t d érangée et u n ange

,
vê tu

de b lanc , s ’y t ien t debou t , annoncant au x femmes la résu r

rec t i on d u Ch r i s t . A la vu e de ce person nage su rnat u re l
,
un
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des chapel l es
, porte un écu sso n semblab le à ce l u i de C laude

de V i l la . A d ro i te et à gauche de chaque b lason se répè te la
dev i se de la fam i l le de Vi l la

b r u i t r t avan t

découpée aj ou r dan s la face d u soubassemen t .
A l ’en dro i t qu e no u s avon s i n d i qué par u n tra i t ver t i ca l

se dresse
,
posée s u r la p o inte , u ne flèche en tou rée d ’ une

bandero lle menée en so n m i l ieu .

Ce beau re tab le n ’es t pas san s avo i r sub i que l q ue peu les
at te i n tes d u temps ; de c i de l à , u ne mai n a d i sparu , n o tam
men t dan s le Ca lva i re et dan s le Sép u lcre mai s ces dégra
dat i o n s sont de peu d

’ i mpor tan ce et, en général , l ’œuvre est
en bon é tat d e con servation .

La par t ie arch i tec teniqu e a reçu , l o rs de l ’arr i vée du
re table au Musée de Bruxe l l es , q ue lq ues re touches d on t
l ’ex trême d i sc ré t i o n fai t h on neur à l ’ar t i s te q u i les a p ra

tiq uées .

RETABLE DE HEM ELVEERDEGHEM .

XV I
e
S IECLE .

L egl i se d u pe t i t v i l lage de Hemelveerdeghem , q u i re l eva i t
de l ’abbaye de Sa i n t -A dr ien , à Grammon t , possède un
retab le très remarquab le ,

don t l ’au teu r n ’

es t pas con n u .

I l est de forme rec tangu la i re ; u n écr i va i n flaman d , qu i
en a don n é la descr i p t i o n , i l y a u ne t ren ta i ne d ’

ann ées
,
dan s

l e Vaderlandsch M u seum ( t ) , su ppose qu e ce t te œuvre

( 1) Geth 1eke au taer in de kerk van S i u t- Jans-Hemelveerdeghem . Vader
tandsch Mu seum ,

années 1859- 1860
,
p . 197 , p lanche .



possédai t , dan s l ’or i g i ne , u n cou ron nemen t den t el le a é té
d épou i l l ée .

Le rec tangle su bs i s tan t est d i v i sé en deux é tages ; chacu n
de ceux -c i , à son tou r , es t répar t i en tro is baies qu e séparen t
d es m o tifs d ’

arch i tec ture , dess i nan t au -dessus de chacune
d ’

e l les u ne arcade en forme d ’

an se de pan ier, su rbai ssée au
po int d

’é tre presque hor i z on tale .

Des s i x n i ches a i n s i f’ormées , l ’u ne est v i de c ’es t ce l le d u
m i l ieu de l’é tage i n fér i eu r ; l ’arc qu i la recouvre es t t r i l obé ,
su ré levé au cen t re ; el le est des t i n ée à con ten i r l’o s tenso ire .

Les c i nq au tres ren fermen t des compos i t i on s an i mées de
n ombreux person nages , figuran t des ép i sodes d e la l égen de
de Sa i n t- Jean -Bap t i s te , pen dan t sa vie et après sa m ort .

Dan s le compar t i men t gauche de l ’é tage su pér ieu r n ou s
voyon s le Précurseur prêchan t au peup le .

Son vê temen t a gl i ssé le l ong d u corps
,
lai s san t à u n la

po i tr i ne et le bras d ro i t ; la Légende dorée ( I ) d i t qu e ce

vê temen t é ta i t en p o i l de ch èvre ; u ne anc i en ne b i ograph ie
en vers , à p eu près con temporai ne de n o tre scu l p ture ,

représen te le sai n t comme affub l é d ’une peau de chameau
L a p eau dvn ch arnel affu b la
P ou r cou vri r sa fragi l i t é
On cqu es p u i s vestem ent nu sa

Fers cestu i luy en ver i te .

Hu i t person nages écou ten t le sai n t ; deux son t debou t
à d ro i te

,
u n homme barbu et u ne femme d ’un cer ta i n

embon po i n t ; un a gauche ,
appuyé au mur ; un au fon d ;

les quat re au tres sont ass i s , deu x regardan t le préd i cateu r ,

(4) Edi ti on c i tée sup ra, tome pp . 2280 et su iv.



deux l u i to urnan t le des ; parm i ces dern ier s , u n e femme
su r u n s iège bas en
A u fon d est u ne loge d on t l

’ouver tu re es t d i v i sée par des
co l on ne t tes en t ro i s bai es , dan s chacu ne desq ue l les se t ien t
u n person nage .

Pl u s ieurs des aud i teurs fo n t des ges tes
,
l e s u n s d e con tra

d i c t i on
,
les au tres d ’

adm i rat i on .

En pen dan t à ce pan neau , no u s voyon s le Bap tême du
Chr i st dans le J ou rda in .

Tro i s person nages seu l emen t : à gauche
,
un spec tateu r

enve l o p pé d ’un très ample man teau ; au cen tre , l es p i ed s
dan s l ’eau du fleuve

,
l e Chr i s t l evan t la mai n d ro i te comme

pou r pron oncer l es sermen ts d u bap tème ; i l es t u n ,

à l ’excep t i o n des re i n s au teur desque l s s ' en rou le u ne p i èce
de l i nge . A d ro i te

,
en fi n , sai n t Jean , qu i verse l ’eau sur la

tè te de son D i v i n Mai t re . I l a u n gen ou en terre et fa i t de la
ma i n gauche u n mouvemen t i den t i que à ce l u i qu e fai t Jés us
de la d ro i te , comme s ’ i l prononcai t les paro les q ue répè te
le bap t i sé . La ma i n dro i te qu i versai t. l ’eau l us trale a é té
br i sée . Un gros l i vre avec fermo i rs est posé su r le so l à cô té
d e l u i .
Le fond de la scèn e es t occupé par u n en tassemen t de

rochers au -dess us desq uel s se vo i t , ad ro i te , u n châ teau - for t
avec de n ombreuses tou rel les au x to i ts con i ques très ai gus .

En tre ces deux scènes e t dan s la n i che p l us gran de du
m i l ieu se d érou len t deux ép i sodes la Danse devant Herede

e t la Déco lta ti on .

Hérode An t i pas ayan t en l evé Hérediade , femme de son

frère Ph i l i p pe , et v i van t mar i talemen t avec e l le ,
Sai nt i eh an luy di st m ou lt de lai du re
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A u fon d est u ne t r i bune don t l ’arcade su pér ieure ornée
de gu i rl an des

,
es t su ppo r tée par deux s ta tue t tes d enfants

n us , p l acées s ur des co lon nes .

Dan s ce t te tr i b u n e
,
derr i ère u n meub le cub i q ue , sorte de

tab l e , es t ass i se u ne femme , probab l emen t Hérediade ,
q u i applaud i t .
A u prem i er p lan , à gauche , se t ro uve l ’orches t re repré

sen té par un seu l m us i c i en , qu i en vau t deux , i l est v ra i ,
car en même tem ps q u ’ i l sou f’lle dan s l ’ i n s trumen t qu ’ i l t i en t
de l a mai n gauche , i l frap pe , de la d ro i te , su r u n tambour i n
Un sabre pend en tre ses jambes .
D u cô té op posé

,
en tre un s i m p le spec ta teu r qu i fa i t u n

ges te d ’

adm i ration
, e t la fi l l e d’

Hérodiade , se trouve un

homme , Hérode , sans dou te , q u i , dan s le feu de son entho u
siasme semb le se lai s ser entraîner à i m i ter assez gauch e
men t d ’a i l l eurs l es mouvemen ts de l a dan seuse .

Comme contraste à ce t te scène j oyeuse , en en vo i t , tou t
a cô té , le d ramat i que dén ouemen t sai n t Jean -Bap t i s t e
v ien t d ’avo i r la tè te t ranchée . I l est tombé en avan t

,
les b ras

é ten dus en cro i x , présen ta n t au specta teur tou te l ’horreur
de son cel décap i té . L

’

ex écu teu r a empo igné la tè te par les
cheveux et la dépose d an s un p l a teau que l u i ten d une

Les compos i t i o n s qu e l
’

ar t i s te a p lacées dan s l es compar
timents latéraux de l’é tage i n fér ieu r représen ten t des ép i sodes
de la l égen de pos tér i eurs à la mor t d u Précurseur .

A dro i te se tro uven t des person nages q u i , par ord re de
Ju l i en l’Apostat , brû len t les os d u sai n t .
Les membres de sa i n t Jean sont dan s un bras ier qu

’

ac tive ,

au moyen d ’u n souffle t
,
un homme ass i s par terre , e t q u ’u n



au tre i n d i v i d u s ’apprê te à al i men te r en y jetan t u n fago t
q u ’ i l d écharge de son épau le .

Deux hommes sont au prem ier p lan ; le p l us rapproch é
d u foyer t ien t un i n s tr umen t mon té au bo u t d ’ une l ongue
t i ge e t q u i do i t san s dou te serv i r a a t t i ser l e feu .

Tro is au tres person nages en fi n , dan s d i verses a t t i t udes ,
occupen t le fon d . Peu t- êt re parm i ces spec tateurs se t rouven t
les m o ines q u i , s u i van t la l égende . d érobèren t u ne par t ie
des ossemen ts po u r les por ter à Ph i l i ppe , évêque de J éru
salem .

Le dern ier pan neau nous mon tre la déco uver te de la tê te
de sai n t Jean -Bap t i s te , appor tée à Jérusalem e t en seve l ie
dan s u n co i n d u pala i s d’

Hérode par ordre d
’

Hérodias .

Des to urel les re l i ées par u n mur et percées de bai es a
p le i n c i n tre , des bâ t imen ts à p ignon s , i c i a igu s , l à agrad i n s ,
figu rent le palai s d

’

Hérode et la v i l l e .

Deux person nages
, dont l ’ un s ’appu i e su r le man che

d ’u ne pe l le ,
sont agenou i l l és au prem ier p lan , fou i l lan t des

décombres .

Deux au tres , don t l ’ u n fa i t l e ges te c lass iq ue de l etonne
men t , se t ien nen t d ebou t derr i ère ceux - c i .
Un dern i er i n d i v i d u mon tre de la ma i n la tête du Sai n t ,

q u i apparai t au fond d ’une brèche prat i q uée dan s u ne

murai l le .

La décorat i on arch i tec turale des s i x n i ches se compose de
deux co lon nes

,
p lacées au fon d , et su r lesquel les re tomben t

les nervures des voû tes d’

arê tes . E l les séparen t l’une de
l ’au tre tro i s bai es rempl ies par des mo t i fs de s ty le go th iq ue
flamboyan t .
Les mou lu res s upér ieures des compar t i men ts et les par t ies
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p le i n es de la face d u re tabl e sont décorées d e g rac ieux
ornemen ts

,
r i ches san s s u rcharge , e t de feu i l lages j o l i men t

exécu tés .

Les co l on nes q u i formen t les arê tes des c l o i son s intermé
d iai res et ex trêmes de la par t i e i n fé r i eure

,
se composen t

d ’un soc le octogonal , t rès é lan cé , su ppor tan t u n fû t cy lin
dr iqu e de même hau teur ce qu i le fa i t parai t re cour t
et t rapu , et dan s l eq uel so n t tai l l és d es dess i n s var i és .

Les chap i teaux ont de gro s bourrele ts o rn és de feu i l lage .

El l e s serven t de p i édes taux aquatre s ta tuet tes , san s do u te
les prophè tes .
Les deux co lon nes ex trêmes de l e tage su pé r i eu r son t à

peu près semblab les à cel les d u bas ,
mai s e l les ne su ppor ten t

pas de figures et les ornemen ts des chap i teaux son t p l u s
i m por tan ts .

Les deux celennettes i n te rméd iai res so n t de m o it i e en v i ro n
mo i n s é levées et so n t s urmon tées chacu ne d ’u ne s tat ue t te de
sa i n t , abr i tée sou s u n da i s .

L ’

au teur flamand qu e nou s avon s c i té
, donne comme

d i men s i on s de l ’encad remen t u ne anne de Be lg i q ue et v i ng t
neu f l i gnes en hau teu r su r u ne largeu r de u ne anne et

so i xan te—d i x l i gnes . Les figures d e l ’avan t — p lan mesu ren t
v i ng t— qu at re l i gnes d e hau teu r .

Nous avon s gard é pou r la fi n u ne i n d i cat i o n q u i peu t ê tre
des p l us i m por tan tes au p o int de vu e de la d é term i na t i on de
la date de la scu l p tu re : dan s l’e5pace qu i sé pare les arch i
vo l tes de la prem ière zone des mou lu res q u i marquen t le
p ied de la secon de , sont c reusées s i x n i ches , dont chacune
con ti en t u n bu s te .

S i l ’on s ’accorde avec l ecr ivain d u Vader /andsch M u seum
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La par t i e su pér i eure de chacune des d ix cases dess i ne
u ne arcade en acco lade ; de grac ieux r i n ceau x sont décou pés
dan s les éce incons .

D i fféren ts ép i sodes de la vie et de la pass i o n de sai n te
Colombe son t représen tés par p l us de cen t person nages .
La compos i t i on p lacée dan s la prem i ère case de gau che

de la rég i on su pér i eu re figu re le bap tême de la sa i n te .

Ce l le— c i
,
en t i è remen t nu e , est p longée ju squ

’

à la ce i n t u re
dan s u ne cuve de forme hexagonale rempl ie d ’eau e t q u ’

en
tou rent p l us ieurs personnages .

Dan s l ’angle d ro i t se tien t l evéqu e qu i adm i n i s tre le
sacremen t ; i l est co i ffé de la m i t re e t l ève la mai n d ro i te
au - dessu s de la tê te de la sai n te ; d u cô té ep posé est u n
prê tre por tan t de la ma i n gauche u n c ierge torse

, de l ’au tre
u n l i vre dan s lequel i l l i t . A u fo nd se vo i en t d ’

abord u n
acce ly te mun i de l

’

encenso i r ; pu i s u n au t re ecc l és ias t i qu e
tenan t des deux mai n s u n l ivre fermé . Ent re l u i e t sa vo i
s i ne u ne jeu ne femme for t j o l i e on aperço i t la figu re
au gros n ez , aux j ou es rebendies , au double men to n , d ’un
person nage co i ffé d’

u n chapeau ron d à fond ap lat i .
En fi n , tou t en avan t , deux pe t i ts en fan t s de chœur sont
p lacés à cô té de la cuve bap t i smale ,

do nt leu r tê te ne

dépasse pas le bo rd .

Dans le pan neau su i van t , no u s voyon s la sa i n te so u tenan t
sa rel ig i on con tre l es o bjec t i on s de deux v ie i l lard s . To u s
t ro i s sem blen t comp ter su r leurs do igts comme po u r énu
mérer leu rs argumen ts .
Deux femmes son t debou t der r i ere sai n te Co lombe ; un

homme barb u es t au fon d ; u n spec tateu r à d ro i te .

La jeune fi l le es t vê tue
,
comme dan s tou tes le s scènes



s u i van tes , d ’ u ne robe t rès longu e recouver te j u squ ’à la ce i n
t ure par un corsage co l lan t , d on t les manches son t arrê tées
à l ’épau le pour lai s ser passer cel les de la robe

,
et orné

,
tan t

au bord i n fér ieu r qu
’

au to u r des b ras , d ’u ne sér ie de gland s .
Sa co i ffure est u ne sor te de bonnet emboî tan t comp lè te
men t la par t ie pos tér i eu re de la tê te e t d u fon d duque l tombe
u ne p i èce de l i nge , rat tachée à la ce i n tu re . Une bande p late ,
au bo rd décoré d ’un rang de per le s

,
par t de la base d u crân e

e t se con tou rne en vo l u te au — dessu s des ore i l les , de man i ère
à les cacher en t i èremen t .
L’u n des v i e i l lard s q u i d i scu ten t por te des chau sses à

d ou ble rang de crevés ; tou s deux , de même qu e cel u i q u i se
t ien t au fo nd , on t d’

am p les man teaux e t d e l ou rd s couvre
chefs .
Une v i l le se dé rou le au fond ,

dom i née par un châ teau- for t .
Tro i s i ème compar t i men t . Auré l i e n v ien t d ’

arr i ver à
Sen s ; i l a en tend u parler de la sai n te et, tanqu am leo r u g i ens
et rap iens , qu aerens qu em devoret i l a ordon n é qu ’on
la l u i amenâ t su r- le- champ .

D
’

abord , i l tâche de la persuader de sacrificer à ses faux
d i eux l u i prome t tan t , s i e l le y con sen t , de l u i don ner en

mar iage son fi l s b ien - a i mé , Au réliu s .

C ’

es t cet ép i sode qu
’

a représen t é le scu l p teu r .

Le tyran , recon nai s sab le à sa longu e barbe tressee arr i ve
de la d ro i te , tenan t par la ma i n son fi l s q u ’ i l p resen te à
sa i n te Col om be ; cel le— c i fa i t u n ges te de refu s .

( t ) Catalogu s coducum h agmgraphmerum lat ino rum b i blioth ccæ reu iæ b ru xel

lens is . Tomas I , p . Un Sancta Co lmnba , m f em e et ma r ty re . (Edu lerunt

h agiograph i bollau d iani , Bruxelli s
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Derr i è re e l le est le serv i teu r d’

A u rélien q u i l’a amenée ; de
même qu e les t ro i s spec tateurs p lacés au fon d , i l semb le , par

ses ges tes , s ’é ton ner de l’obst inatien de la jeune fi l le . L’un
de ces tro is perso n nages a un mouvemen t de tê te et u ne

express i o n de phys i onom ie to u t à fa i t é l oquen ts .

L ’hor i zon es t bo rné par les mura i l les de l
’

ence i n te
,
déco u

pées de créneaux et flanqu ées de tou re l les . Deux éd i fi ces avec
p ignon s à grad i n s les dépassen t . A d ro i te es t la por te de la
v i l le , su r l ’arcade de laq uel le rampe u n an i mal fan tas t i q ue .

Quat r i ème pan neau . Sai n te Co l ombe a répon du aux
p rom esses d

’

A u rélien en le com paran t au démon , cherchan t
à ten ter le Chr i s t par l

’o ffre de l ’emp i re d u m onde ,
dont i l

l u i mon tre les r i chesses . Le tyran , changean t de sys tème ,

menace la v ierge de la fai re brû ler v i ve ; mai s la c ra i n te
du su p p l i ce n

’

a pas p l us d
’

ac t i on su r la fo i d e la jeune fi l le
qu e l

’

amb i t i o n des grandeurs . L ’

empereu r , fur i eux , la fa i t
al o rs con du i re à l

’

am ph i théàlre e t ord on ne de l
’y en fermer .

C ’

es t le suje t de ce t te compos i t i on .

Le même i n d i v i d u qu e n ous avon s vu précédemmen t
amener Co lombe devan t A u ré l ien , la condu i t ma i n tenan t à
la p ri son . Cet homme es t vê tu d ’u ne t u n iq ue s ’arrê tan t
au - dessu s des genoux , e t d ’un hau t-de— chausses co llant et
cou r t

,
don t les jam bes se term inent par u ne rangée de crevés .

I l po rte un chapeau ap lat i . A sa hanche gauche pend u n
large sabre s ur la po ignée d u que l i l appu ie la ma i n , tand i s
qu e de l

’

au tre , i l t ien t l ’ex trém i té d ’u ne co rde q u i at tache les
ma i n s de la sa i n te . Ce l le - c i

,
trè s calme

,
se d i r ige vers l’am

p li tthéêi tre ,
don t l ’en trée se vo i t agauche .

Du cô té epposé de la scène , l
’

empereur A u ré l ien , hau ssan t
les épau les et ges t i c u lan t , expr i me son i n d ignati on et sa
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est al l é c r ian t par la v i l le ces merve i l les et con fe ssan t le
D ieu de la b ienheu reu se Co lom be .

Ces c hoses arr i ven t au x ore i l l e s de l ’empereu r , q u i ordon n e
à ses sate l l i tes d e l u i amener la sai n te . Les so l dat s se p ré
sen ten t al’am ph i théà tre , mai s la vu e du fauve les fa i t recu ler .

C ’

es t ce que l ’ar t i s te a représen té dan s le prem ier compar
timent, a gauche , de l ’é tage i n fér i eu r d u re tab le .

Des t ro i s guerr i ers envoyés par A u ré l i en , l
’u n est tombé

ass i s s u r le so l ; u n au t re semb l e prê t
’

a s ’en fu i r , en don nan t
des marques de terreu r ; le dern i er , p lacé en tre ceux-c i ,
s ’ad resse à l ’empereu r qu i l u i -même se re t i re avec cra i n te
dan s l ’ang le gauche

,

’

a l ’hor i zon d uque l o n aperco i t la v i l le .

Tou s ces hommes son t terrifiés , terrore p erterr i ti , par l a
vu e de l

’

eu rse , q u i , debou t e t appu yée cen tre la por te d u
cache t, en défend l ’en trée .

En face d u spec tateu r , la sa i n te ass i s te à cet te scèn e d u
hau t d ’une fen ê tre barr i cadée par u n fort gr i l lage de fer .

Le tyran ordon ne en su i te de me t tre le feu à la pr i son ;
la bê te fauve s ’en fu i t ; la p l u i e tomban t en abon dan ce éte i n t
l ’ i n cen d ie et Co lombe n ’

es t pas at te i n te par l es flammes .
Nous pen son s q u ’une i n tervers i o n a dû ê tre fa i te so i t par

le scu l p teu r même, so i t pos té r ieu remen t à l ’exécu t i o n de
l ’œuvre dan s l ’ord re d u secon d et d u tro isuem e compar t i
men t de ce t te par t ie d u retab le . Nous décr i ron s don c l e
t ro i s i ème avan t le secon d .

Nous y voyon s la sai n te en présence de l ’empereu r , qu i
l
’

interrege su r les so r t i l èges et l e s maléfices auxquel s cer ta i
n emen t el l e a dû ,

se l o n l u i , avo i r recou rs , auss i b ien pou r
avo i r o b ten u le secou rs de la bê te sauvage que pou r avo i r
o rdenné à l a p l u ie d ’é te i n d re l’em brasement de la pr i son .
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Au rél i en est ass i s à gauche dan s un fau teu i l à doss ier
é levé ferman t dai s . Accroché à la par t ie su pér ieu re d u s i ège ,

u n démon se penche vers l ’ore i l le d u tvran ,
l u i sou fflan t de

mauva i s con se i l s .

Devan t l ’empereur se t ien t la mar tyre ,
les mai n s l i ées

son a t t i t ude es t ferme et d igne .

Les quatre guerr iers qu i l
’

ont amenée son t rangés au tou r
d ’

el le . I l s son t couver t s de casqu es de fo rmes d i verses et
d

’

arm u res très o rn ées .
Un v ie i l lard se t ro uve au fon d

,
près de l ’empereu r , et

semble écou ter avec i n térê t les répon ses de la jeu ne
ch réfienne.

Cel le- c i ayan t pers i s té dan s son refus de ren i e r sa re l ig i on
A u ré l ien ordon n e de l u i t ran cher la tê te .

Dan s le pan neau précéden t , n ou s la voyon s marcher au
su pp l i ce , con du i te par q uatre bourreaux .

L ’u n d ’

eux , à d ro i te , l’attire vers l u i en l a tenan t par le
bras . E l le a les mai n s j o i n tes .
Un sol dat , par derr i ère ,

la pou sse d u gen ou ; sa mai n
gauche est crampon née ’

a la p i èce d’

éteffe qu i tombe du
chaperon de la mar tyre ; de la d ro i te i l t ien t u ne longu e
massue . Ce person nage rappel le beaucoup l e j u i f qu e nous
avon s vu , dan s d i vers re tab les , p lacé derr i ère le Chr i s t dan s
la scène d u For temen t de la Cro i x .

Les tê tes r icanantes des deux au tres hommes se dé tachen t ,
au fond ,

sur le pan orama de la v i l le . En fin , dan s l ‘angle
gauche se t ien t l ’empereur A urél ien , caressan t d ’une ma i n
l es l ongues nat tes d e sa barbe et, comme dan s les cernpes i
t i ons p récéden tes , portan t de l ’au tre son bâ ton de comman
demen t .
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Les d eux dern i ers compart i men t s q u i n ou s res ten t à
d écr i re figuren t

,
l ’u n le dern i er s uppl i ce , l ’au tre l'ensevelis

semen t de la m artvre .

Sa i n te Col ombe ,
avan t de recevo ir le cou p mortel , adennéà

ses bourreaux son vêtemen t neu f, d i t la légende (anabo lwli u m
su u m novu m ) , afin d

’ob ten i r d ’

eux la perm i ss i o n de pr i e r .
A u momen t où l ’art i s te no u s la m ontre , el le v ien t de sub i r

la déco l lat i o n ; ses ma i n s son t en core j o i n tes . Son co rps est
é tend u su r le so l ; la tê te es t tombée et de la plaie béan te d u
cou s’échappe un ru i sseau de sang .

L
’

ex écu teu r est au m i l ieu de la scène ; sa phys i on om ie est
par ti cu l i è remen t féroce ; sa ma i n est en co re ap p uvée su r la
po ignée du large sabre qu i v ien t de tran cher la tê te de sa i n te
Col ombe .

Tro i s person nages se t i en nen t de chaq ue cô té de l u i . Ceux
qu i so n t à d ro i te d u specta teur son t des v ie i l lard s barbu s

,

en vel o ppés de grand s man teaux ; parm i l e s au t res se t rouve ,

au prem i er p lan , l ‘empereu r , touj ou rs po r teur des i n s ign es
de sa pu i s san ce .

A uré l ien occupe en core la même p lace dan s la dern i ere
compos i t i o n . De la ma i n gauche , i l tou che le pau le d

’ u n
homme qu i , un gen ou en ter re ,

t ien t la tê te de la mar ty re .

Le corps de ce l le- c i
,
dont les ma i n s sont to ujou rs jo intes ,

est por té par deux au tres i n d i v i d us qu i s ’apprê ten t à le
d époser dan s le tombeau .

A u prem ier p lan , à dro i te ,
l ’homme qu i v ien t de creu ser

la fosse s ’appu ie d ’ une ma i n su r le manche de sa bèche ,

tand i s q u ’ i l po r t e l ’au tre à sa co i ff ure
,
so i t par res pec t pou r

la morte , so i t pour rafrai ch i r sa tê te qu e son ardeur au
trava i l a trempée de sueu r .
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b ien que l ’aurore de la Rena i s sance s ’y la i sse pressen t i r .

E l le se tro uve dans u n é ta t de con servat i o n à for t peu près
i rréprochab le .

RETABLE DE BARVAUX -EN — CONDROZ
(au M u sée archéo logi qu e de N am u r) .

xv1
°

S IECLE .

Le Musée de la Soc i é té archéo log i que de Namur possèd e
u n re tab le provenan t , d ’

après un ren se i gnemen t q u i n ou s a
é té d on né

,
d ’ un v i l lage des en v i ro n s de R ochefor t , d ’

après
M . le chano i n e Reusen s ( i ) , de Barvaux-en-Con d roz
Ce t te œuvre appar t ien t au commen cemen t d u XV I

e
Si è c le ;

les suje t s q u ’e l le représen te sont t i rés de la vie de Jés us
Chri s t .
Neu s n e c i to n s guère ce re tab le q ue pou r mémo i re son

exécu t i o n , assez gross i ère
,
l u i donne peu d

’ i m por tan ce au
po i n t de vu e de l ’h i s to i re de la sc u l p t ure . I l p résen te tou te
fo i s u n i n térê t su ffisan t pour ê tre men tion né , eu égard à la
po lychrom ie des figures et des fond s q u i a é té con servée
tou t en t i ère e t q u e l

’o n a eu le bon espr i t de ne pas cher
cher à rafraî ch i r o u ’

a remet t re à neu f.

RETABLE DE LOVERS

(au M u sée a rchéo log iq u e de N am u r) .
xv1

°
S IECLE .

Parm i les co l l ec t i on s de la même Soc i e té figure u n frag
men t de re tab le provenant de la chapel le de Loyers , prè s
A nden ne .

Op . ci t .

,
p . 271.



D
’

u n s ty le Rena i ssance p l us avancé qu e le précéden t , ce
morceau de scu l p tu re es t d ’une exécu t i on très intéres
san te .

Le su je t d u grou pe est l evaneu issement de la Vi erge .

Sain t Jean e t la Made l e i n e sou t i en nen t la mère du Chr i s t .
Une femme , don t la phys i on om ie p résen te u ne sa i s i ssan te
express i on de dou leur , s ’approche d eux . Un peu p l us lo in ,

deux h omm es arr i ven t en couran t .
Le fon d para i t ê tre u ne gro t te o u des rochers .
Si l

’

on peu t reprocher aux q uatre premières figures d et re
q uel q ue peu man i érées , i l n

’

en es t pas de même des deux
hommes , q u i son t trai tés fort s i m p lemen t , dans une at t i tu de
des p l us réuss ies et san s aucun e recherche .

L ’

ensemb le est t rès él égan t ; ce t te page charman te rap

pel l e avec mo i n s de s im p l i c i té la man ière de Gu i l
laume Hesse l s .

L ’u n i que gro upe qu i s ubs i s te s uffi t pou r fai re dép lorer la
per te du res te de la compos i t i o n .

RETABLE DE LOUVA IN
(au ref u ge de la Char i té) .

XV I
°
S IECLE .

Pou r mémo i re en core ,
nous n ous bo rnerens à men t i on ner

un pet i t retab le du xv1c s i èc le qu i , après avo i r appar ten u à
l ’hôp i tal de Louva i n , a é té tran sporté au refuge de la Cha
r i té

,
dan s la même v i l le .

Ce t te œuvre représen te p l us ieu rs scènes de la vie de

No tre-Se igneu r . La scu l p t ure en est assez méd i ocre e t la
valeur artistiqu e à peu près n u l l e .



RETABLE DE GEDINNE .

xv 1° S IECLE .

Nou s avons eu l ’occas i on
,
à propos d u re table de l’Erm i

tage des Grand s Malades , à Namur , de men t i on ner le n om
de J EA N MUZ E LLE .

M . J . Bergnet, dan s ses A no tcctes namu ro i s
,
attribu e à

cet ar t i s te la patern i té d u re tab le en chêne q u i déco re l ’égl i se
de Ged i n ne .

Ce l u i - c i ne sera i t pas la seu l e œuvre de ce gen re den t Jean
M u z elle ai t do té la prov i n ce de Namur i l est, en effe t

,
c i t é

( 1574) comme ayan t scu l p té u n retabl e dont le dess i n et la
po lych rom ie é taien t l ’œuvre de JEAN GOBLET ; u n au tre
comp te le men t i o n ne comme l ’au te ur d ’ un re tab l e apparte

nant à l ’ égl i se de Sa i n t— Jacq ues , au faubourg de D i nan t .
A en j uger par l

’échan t i l l o n de son talen t q u i est parve nu
j usqu ’à nos j o urs , Jean M u z elle é ta i t u n des s i n a teu r e t u n
orneman i s te p l us qu ’un scu l p teu r .

En effet.
,
s i les figures des scènes p r i n c i pales

,
ta i l l ées en

ron de— bosse
,
manqu en t de fi n esse dan s l ’exécu t i on , l ’orne

men ta t i on
, par cen tre ,

es t d ’une é légance remarq uabl e .

Le re tab le de Ged i n ne occu pe tou t le cen tre d u mai tre
au te l de l ’égl i se . P l u s i m portan t q ue cel u i de Namur

,
don t

i l parai t à p eu près con tempora i n , i l se rapp roche beauco up
de cel u i — c i par le s ty le , par les d isms i tions généra les et su r
tou t par l

’

ornementation .

ll es t égalemen t d i v i sé , dan s sa largeu r , q u i es t de deux
mè tres v i ng t-deux cen t i mè tres , en t ro i s com par t i men ts qu e
séparen t deux c lo i son s don t les mon tan t s son t formés , comme
ceux de l ’encadremen t , de fi gu res- car ia t i des . Ces compar
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Ou tre les rav i ssan ts en trelacemen ts de fleu rs et de fru i ts
q u i en r i ch i ssen t to u t l ’en cad remen t , nous devon s l ouer tou t
spéc ialemen t les m o ti fs aj ou rés , avec tê te de chéru b i n au
cen tre, q u i rempl i ssen t les c i n t res des arcades e t les gra
cieu ses fr i ses q u i su i ven t les con tou rs des arch i vo l tes ; ces
dé ta i l s son t tou t a fa i t charman t s .

Les vo le ts q u i fermen t le retab l e on t é té aj ou tés en

1870 .

Ce t te res taura t i o n et cel le q ue n ous avon s s igna lée p l u s
hau t n e son t mal heureusemen t pas les seu l es qu e l

’œuvre a i t
su b ies ; u n i nd i gne bar i o lage a remp lacé la pol ychrom ie
p r i m i t i ve ; l ’encadremen t à co lon nes , le fron to n qu i le su r
mon te et l es vo le ts son t r i d i cu lemen t en l um i nés ; de gran ds
o rnemen ts su r fon d b l eu

,
rose ou l i las

,
de grosses rayures

su r fon d ver t , e tc .
, etc .

,
son t l es tapageu rs e t regre t tables

résu l ta t s d ’un manque de goû t dép lorab le .

RETABLE DE REDU- SOUS—WELL IN

XV I
°
S IECLE .

l l se t rouva i t au pres by tère d e Ged i n n e , i l y a u ne

v i ngta i ne d ’an n ées , tro i s pan neaux scu l p tés appar tenan t au
desservan t de ce t te paro i sse .

Ces fragmen ts on t d i s paru depu i s ce t te époque ; M . l e cu ré
ac tuel de Ged i n n e , qu i es t en fonc t i on s depu i s dou ze ans

n
’

en a j ama i s e u con nai ssan ce et aucun hab i tan t de la l oca
l i té n’

a pu d i re ce q u ’

i l s é tai en t deven us .

I l s con s t i tua ien t l es res tes d ’ un re tab le provenan t de la
commune de Red u (can to n de We l l i n) .

L ’encadremen t arch i tec t ural q u i l es re nferma i t dans l ‘or i



g ino ava i t é t é abandonné e t , i c i comme à Ve zon , o n n ’

ava i t
conservé qu e les groupes de figures .

Ces compos i t i o n s , comme cel les de la rég ion su pér ieu re
d u re tab le de Ged i n n e , ava ien t t ra i t à la pass i o n de Notre
Se i gneur .
La prem i ere représen tai t le Portem ent de la C ro iæ .

L ’

ar t i s te a cho i s i le momen t d rama t i q ue de la renco n tre
d u Chri s t e t de Sai n te Véron i que ; derr i ère cel l e - c i é tai t u n
for t jo l i grou pe de femmes p leuran t .
A u secon d p lan se voya i en t deux hommes à cheva l , co i ff és
d e tu rban s Une v i l le se déve loppai t ’

a l ’ho ri zon .

La deu xœme scène ava i t pou r sujet le Cru cifiemen t .

Un groupe de caval iers , de so l dats et de j u i fs s ’

agi tai t

au p i ed d e l a c ro i x su r laquel le se t ro uva i t o u p l u tô t
devai t se t rouver le Rédemp teur ; ce t te figure avai t
d i sparu .

A d ro i te et à gauche é ta i en t les deux larron s ; en avan t , le
groupe touchan t de l a V ierge , en to urée de Mar ie—Madel e i ne
e t de sai n t Jean .

Le tro i s i ème pan neau é ta i t lo in d ’avo i r la dél i catesse et

l ’hab i l e té d ’

exécu t i on des deux précéden ts et ne parai s sa i t pa s
ê tre de la même ma i n . I l représen ta i t la R ésu r recti on .

A u cen tre de ce t te compos i t i o n deva i t s e vo i r le Sauveu r ,
en levé au c ie l dan s u ne glo i re . Ic i , comme dans le secon d
pan neau , la s tat ue t te de Jésus — Ch r i s t fa i sa i t défau t .
Dans la scène d u cru c i fiem ent en aperceva i t , au -dessus d e

la cro i x d u Rédemp teur , la figure d u Père Eternel , les b ras
ouver ts .

On i gn ore que l est l ’au teur ou quel s son t l es au teurs
de ces scu l p tures , et i l serai t d i ffi c i le de leur ass i gner u ne



date exac te . I l est tou tefo i s cer tai n q u ’el l es appar tena ien t ’

a

l ’époq ue de la Rena i ssan ce .

La d ifiérence con s tatée en tre l e s deux prem iers pan neaux
e t le t ro i s i ème peu t don ner à sup poser qu ’ i l s n’

ap partenaient

p as , dan s le pr i n c i pe , au même en semble et qu e l e retab l e
don t i l s prov ien nen t ava i t é té complé té , comme parai t l ’avo i r
é té ce l u i de Sai n t Qu i r i n , a Loenhou t , don t n ou s par leron s
p l u s l o i n , au moyen de fragmen ts em pru n tés à une au tre
œuvre représen tan t les mêmes suje ts .

RETABLE DE
’

S HEEREN -ELDEREN .

FI N DU x v
e
S IECLE .

Le re tab le qu i décore l egl i se de ’ s Heeren—Elderen appar
t ien t à ce t te pér i ode de t rans i t i o n où le s ty le , s ’él o i gnan t de
p l us en pl u s de la s i m p l i c i té pr i m i t i ve des go th iq u es , es t
près de tomber dans les exagérat i o n s de l a Rena i s san ce .

La d i spos i t i o n généra le des re tab les est encore la même
tro i s d i v i s i o n s pr i nc i pal es , don t l ’un e , au cen tre , est su r
él evée ; mai s l a fo rm e rec tangu la i re d isparai t l es angles
su pér ieu rs s’arrond issent l ’arê te des com par t i men ts latéraux
cesse d ’ê tre h or i zon tal e e t de ven i r heur ter perpendicu lai
rement la paro i de la d iv i s i o n cen t ra le ; e l le s ’y re l ie par u n
arc d e cerc le et s ’él ève peu a peu vers l e po i n t cu l m i nan t ;
l e s courbes , en se rat tachan t l ’une à l ’au tre , formen t de s
ang les qu i do n nen t nai s sanc e à l

’

accolade .

La décorat i o n arch i tec teniqu e se ressen t auss i de ce t te
te ndan ce vers le man i éré ; e l le é tai t d ’u ne ex trême r i chesse ;
e l le dev ien t presque su rchargée ; c‘es t , en q uelque sor te , u n
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Hu i t perso n nages an i men t égalemen t la compos i t i o n d u
m i l ieu , qu i représen te la C i rconci s i on .

La dern i ère n iche de ce t te rangée con t ien t neu f figures et
a pou r suje t l ’Adora ti on des M ages .

Le pan neau gauche d e la rég i o n su pér ieure possède auss i
neuf s tatue t tes ; c’es t le Po rtenzent de la cro i re . L ’

ar t i s te a
m on t ré l e touchan t ép i sode de la rencon tre de Sai n te-Véro

n i q ue ; ce l le- c i t ien t le l i nge avec lequel e l le a essuyé le
v i sage de son D i v i n M aître et s ur lequel les t ra i ts d u Sauveur
o n t la i s sé leur empre i n te .

Nous arr i von s à la scèn e p r i n c i pale ,
tan t par l

’

em pla

cemen t q u ’

e l le occupe que par le nombre des ac teu rs
(qua to rze) et par so n suje t le Cr u c ifiement .

A u x p ieds des i n s trumen t s de supp l i ce s
’

ag itent les

bourreaux , à l ’écar t desquel s se t iennen t l a Vierge et les

person nages q u i l ’en tou ren t d ’hab i tude .

Ces perso n nages se re tro uven t dans l e dern i er com par
timent à d ro i te , qu i co n t ien t n euf figures , e t représen te
la Mi se a u tom bea u .

Le to u t est p o lycb rom é et doré .

RETABLE DE SA INTES .

COM M ENCEM E NT ne XV I
°
S IECLE .

Le re tab le appar tenan t à l ’ég l i se de Sai n tes , près de Hal,
représen te d i verses scènes emprun tées à la v ie et au mar tyre
de sa i n te Raynelde o u Reinelde , pat ron ne de la

paro i s se .

Nou s rap pel leron s br i è vemen t la l égen de , pou r la c lar té
d u suje t .
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Wiger , père de sai n te Raynelde , s ’es t re t i ré dan s u n

monas tère ; sa femme , Am e lberge , a pr i s le vo i le .

A près avo i r fa i t vœu de chas te té
,
Ray nelde et sa sœur

Gudu le ,
qu i dev iend ra dan s la su i te la pa tronn e de Bruxel les

,

se renden t à l ’abbaye de Lobbes ; ma i s les mo i nes refusen t
de leur en ouvr i r les por tes , leu r d i san t q u ’

aucu ne femme
ne pou vai t p én é trer dans leur mai so n .

Sa i n te Gud u le se reti re ; sa sœur , au con t rai re , pers i s te
dan s sa résol u t i on e t , pendan t tro i s j ou rs et t ro i s n u i ts , san s
prendre aucu n al i men t , el le res te pros ternée su r les gen oux
et les cou des devan t la por te d u sa i n t l ieu .

A u m i l ieu de la t ro i s i ème nu i t , pendan t qu e les frères se
l i vren t au repos , les por tes d u monas tère s ’o uvren t d ’

e l les
mêmes

, et, san s qu ’

aucun ê tre h uma i n en ag i te les cordes
,

les c loches se me t ten t en bran le .

Les mo i nes , réve i l lés par le so n , accou ren t de tou s cô tés
et t rouven t

,

’

a leu r gran de s urpr i se , sa i n te Raynelde pros
ternée dan s l ’égl i se de l ’abbaye , au p i ed de l ’ i mage d u
Rédemp teu r .

Ce t te scène fai t le suje t de la prem iere compos i t i o n d u
retab l e .

La sa i n te est agenou i l lée devan t l ’au te l de l egl i se abba
t iale .

Un mo i ne l ’abbé
,
san s dou te , venan t de la d ro i te ,

s ’avan ce vers e l le la mai n tendue et semble l u i poser des
qu esfions .

Deux au tres re l i g ieux se t ien nen t à gauche ; leu r a t t i tude
ex pr ime b ien l’étonnement qu ’ i l … éprouven t en voyan t dan s
ce l ieu cel le à qu i i l s en on t refusé l

’

en trée . L ’

a t t i tude de
l ’ un d ’

eux rappe l l e ma i s en re tou rnan t la pose Mart he
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accue i l lan t la Vierge ,
dan s la scène de la Vi s i ta ti on d u

re tab le de Tongres .

A u fon d , du même cô té , es t u n jeu ne homme q u i ne por te
pas l e cos tume monas t i q ue . ll a de l o ngs cheveux tom ban t
s ur les épau les ; i l e s t vê tu d ’ une t u n i q ue à larges manches
e t s ’appu ie su r u ne hampe à l ’ex trém i té de laquel le pend
u n

.

e sor te de pe t i te ban n i ère .

On i n terroge la j eu ne fi l le
,
e l le racon te le m i rac le q u i l u i

a ouver t les por tes d u san c tua i re ; l ’abbé et les mo i ne s se
j e t ten t à ses genoux et lu i demanden t de pr ier pou r eu x , ce

q u ’el le fai t ; pu i s , ayan t fai t do n de ses b i en s au couven t ; e l le
se ren d à Jérusalem .

Avan t de par t i r , el le reco i t la bénéd i c t i on de l ’abbé e t des
frères Deh inc benedictione accep ta a patre m onasteri i
e t fratribu s ( i ) .

Le scu l p teur a représen té ce momen t so l en ne l dan s le
compar t i men t cen tral d u re tab le .

I l a près du doub le de la hau teu r des au tres et figure ,
comme le précéden t , l ’ i n tér ieur de l ’ég l i se abbat ial e .

Le fo n d es t occupé p ar l
’

au te l , surmon té d ’u n grand
cruc i fix .

Sai n te Raynelde , agen ou i l l ée au cen t re du tab leau , se
tourne à dem i vers la gauche e t l i t dan s u n m i sse l q ue l u i
p résen te u n mo i ne agenou i l l é . Le jeu ne homme à la l ongue
chevel ure q ue nou s avon s vu près de l ’au te l , dan s l e tab leau
précéden t

,
ass i s te , à la même p lace , a l a cérémon ie .

Devan t l ’au te l
,
l ’ab bé de Lobbes pose u ne ma i n sur l a tê te

de la Sa i n te et fai t , de l ’au tre , le ges te de la bénéd i c t i o n .

(1 ) Acta sancto rum . J u li i temu s quartu s , p . 176 . (Par is ,
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au x paro i s i n tér ieu res d u panneau cen tral , d ’

abo rd fa i san t
l ’aumone ,

pu i s acco ni p lissant son p ieux pè ler i nage .

Dan s le dern ier compar t i men t , i l n ou s t ranspor te au

d ramat i que d énouemen t de la l égende .

Debou t au m i l ieu de la sc ène ,
les bras derr iere le des ,

l i es a un p ieu fiché en terre
,
la mar tyre

,
cal me et su perbe

,

est i n sen s i b le au x to r tu res qu e l u i infl igent ses persécu teu rs
vi ri li ter ex pec tabat fer ient is

L ’un des bou rreaux , don t la phys i on om ie éc late d ’u ne
j o ie i n fernale , empo i gne à p le i ne ma i n e t t i re avec v i o len ce
la l ongue cheve l u re de la jeu ne fi l le

, en heur tan t ce l le -c i d u
gen ou .

Un au tre , agauche , balance , avant de l
’

en frap per , u n mar

t i ne t , don t les deux lan i è res son t renforcées , au x ex trém i tés ,
de bou les de mé tal . Deux hommes se t i en nen t , de chaque
cô té d u fond , pai s i b les spec tateu rs de cet te horr i b le scène .

Un dern ier bou rreau , dan s l ’angle d ro i t , s ’apprê te à
met t re fin au su ppl i ce de la sai n te en l u i tranchan t la tê te
d ’un cou p de sab re .

Cet i n d i v i d u présen te u n gran d i n térê t au po i n t de vu e

de la scu l p t u re i l est presque i den t i que à un person nage
qu e nous avon s ren con tré dan s l a c i nq u i è me compos i t i on
d u Mar tyre de Sa i n t-Georges .

De n om breux i nd i ces qu e l
’on re l ève dan s ce t te scu p tu re ,

et t ou t spéc ialemen t dan s les au tres figures de ce pan neau
,

ne perme t ten t pas d e dou ter qu e ce retab le ne so rte de
l ’atel ier de Jean Borreman s ( i ) .

( i ) Nou s conservons l
‘o rthog raphe Bo r remans , que nou s avons employée dès

le débu t de ce t ravai l, et qu
‘

a adoptée également M . Ed . Van Even.

Le document qu
’

a décou xert ce dernier perle : J an Borreman ; le M u sée des



Les d i vers groupes qu e n ous ven on s de décr i re son t d i s
posés dan s t ro i s compart i men ts rec tangu la i res , d on t l ’u n , au
cen tre , est su ré levé , comme n ous l ’avon s d i t d éjà . I l mesure
un mè tre quat re-v i ng t de hau teur ; les deux au tres n ’on t
q u ’ un mè tre qu i n ze cen t i m ètres . La largeu r to tale d u
re tab le est de deux mètres ; sa profon deur de v i ng t cen t i
m è tres .

La hau teur moyen ne des v i ng t person nages es tde quaran te
cen t i mè tres env i ron .

Une p late- bande
,
décorée de d i scrè tes c i sel u res , sépare

chaque pan neau d ’une n i che placée à un é tage i n fér ieu r .
Ce l le d u m i l ieu ser t de tabernac le

,
les deux au tres

con t ien nen t des chasses ; un pe t i t sou bassemen t suppor te
l ’en semble .

Des mo t i fs d ’

arch i tec t ure go th iq ue figuran t des ba ies avec
meneaux garn i ssen t les fon ds des t ro i s grandes cases

, au

dessus des compos i t i on s p r inc i pales .
D

’

au tres mo t i fs en forme de c lechetens aj o urés su rmon ten t
chacun des t ro i s com par t i men ts et serven t de n i ches aau tan t
d e s ta tue t tes de sa i n t s .
Les arê tes an tér ieures des paro i s extrêmes son t flanqu ées

de con trefor ts avec p i nac l es ’

a croche ts .
A rch i tec tu re et person nages son t en t i è remen t d orés .

Antiqu i tés a rect i fie l
’

étiquette du retab le de Saint-Geo rges confo rmément à la
s ignatu re du retable de G i

‘

i strew Jan Barman . Remarqu ons enfi n q ue la mo i t i é ,
vi s i ble, de la s ignatu re du retab le d

’

Héi
‘

enti i als , par le fi ls du même ar tiste, est
fo rmée des qu at re lett res
On sai t qu

’

à cette époque les nom s p ropres n
’

ava i ent pas d
‘ o rthographe régu

li ê re .



RETABLE DE LOENHOUT .

W I
°
S IECLE .

Sa i n t Qu i r i n
, ce fi l s d u prem ier des Césars qu i con fessa

la re l i g i o n d u Chr i s t et q u i fu t bap t i sé par le pape Fab i en ,
deva i t comme son père , tombé v i c t i me de la rage i m p ie de
Dec i u s , payer de sa vie son dévouemen t a la fo i chré t ien ne .

En l
’

an 269
, C laude secon d le soum i t à la t or tu re ; l’ iné

branlab le fo i de sa i n t Q u i r i n ayan t rés i s té à tou s l es s up
p lices , le féroce empereu r le fi t me t tre a mor t secrè temen t
pendan t la n u i t e t fi t j e ter son corps dan s le Tib re .

La dou lou reuse pass i o n de ce mar ty r a i n sp i ré p l u s ieu rs
ta i l leu rs d ’ i mages ; le re tab le en chêne scu l p té , appar tenan t
à la chapel le déd i ée à Sa i n t-Qu i r i n

,
dan s la commune de

Loen hou t , et qu i en représen t e sep t ép i sodes , semb le fa i t de
la réu n i o n de groupes et de s tat ue t tes em prun t és à d i verses
compos i t i o n s ayan t pour suje t la même l égen de .

I l est v i s i b le
,
en effe t

, qu e t ou tes les figures qu i an i men t
ce t te œuvre ne son t pas d ues au même c i seau , et cet te c i r
con s tance n ’é tai t po i n t de nature à fac i l i ter la res taurat i o n
d u retabl e ; cependan t MM . De Boeck et Van Wi i i t sc u l p
teu rs à A nvers

,
q u i furen t chargés de ce trava i l de l i cat en

186 7
, s

’

en acq u i t tèren t a leu r hon neur
,
comme le con s tate

le rappor t des dél égués de la Comm i ss i o n royale des mon u
men t s

,
i i i séré u n an p l u s tard dan s le Bu lletin ( i ) .

Le même rec ue i l a an tér ieuremen t fa i t u ne au tre men t i o n

( 1 ) Bi t / l . des Comm . roy . d
'

a r t et t . V I I p . 470 .
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Les grou pes , com en ornem en ts are h i tee to u iq u es , so n t
en bo i s sc u l p té e t doré .

Co beau re tab le se trou va i t au trefo i s dans l ’égl i se paro i s
s ial e . I l es t a q u e l e s au to ri té s q u i en o n t la garde
sau ron t p rend re les précau ti ons n écessa i res pou r le |.i i 'ése rver
des causes de d es tru c t i on au xq u e l les n ou s devon s la per te de
tan t de

HENRY ROUSSEA U .

(A conti nu er . )
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cu li o n de l ’au te l a é té effec tuée avec le p lus gran d so i n et
qu e ce meub le ne la i s se r ien à dés i rer sous aucu n rappor t ;
sa po lychrom ie a auss i é té t ra i tée dan s les me i l leures cond i
t i on s . I l y a donc l ieu de l i qu i der les su bs i des prom i s pou r
ce t te en trepr i se par le Dépar temen t de l

’ i n tér i eur et de

l ’ i n s truc t i o n p ub l i q ue .

En ce q u i con cerne les v i traux , leur exécu t i o n n ’es t pas
ct un mér i te su ffi sammen t ar t i s t i q ue pour ê t re su bs id iée s u r
les fond s réservés exc l us i vemen t à l ’encouragemen t des
Beaux-A r ts .

Des dél égués on t exam i né , dan s l ’atel ier deM . Devreese ,
le modèle de la s tatue du poè te Van Du yse , des t i n ée à

figurer su r l ’une des p laces pub l i q ues de la v i l le de Ter
monde (Fland re or ien tale) .
Ce t te œuvre d ’

ar t é tan t b ien réuss i e et le proje t d u p i è
destal é tan t égalemen t b ien tra i té , la Comm i ss i o n a ém i s
l ’av i s q u ’ i l p ouva i t ê tre passé à l ’exécu t i o n défi n i t i ve .

CONSTRUCT IONS C IVILES .

Le Co l lège ém i s un av i s favorab le su r le proje t mod i fi é
par M . l ’arch i tec te Remouchamps pour la con s truc t i on
d ’u n palai s de j us t i ce à Verviers (L i ège) . L

’

au teu r a é té
engagé tou tefo i s à appor ter encore à son é tude les m odifi
cat i on s su ivan tes 1

° suppr imer le pet i t cordon tangeant

au x arch i vo l tes des fen ê tres , afin de dégager cel les - c i de la
corn i che su pér ieu re de la facade ; 2 ° remplacer la l ucarn e
de l ’avan t— corps par un m o ti f p l us i m por tan t ; 5° al l éger
l ’en semble des mou lu res du gran d arc de la tou r en su p pr i

man t le cordon rampan t qu i l ’en cad ré .



ÉDIF ICES REL IGIEUX .

PRESBYTÈRES .

Des av i s favorables on t é té don nés sur les proj e ts relat i fs
à la cons truc t i on de presbytères
1
° A Queue-dû —Bo i s (Li ège) , sous la réserve d é tab l i r la

c i tern e et la fosse en dehors des bâ t i men t s , afin d ’év i ter des
i nfi l trat i o n s dan s les maconner ies ; arch i tec te , M . Monseu r ;

2° A Chapel le - lez - Her la i mon t (Ha i nau t) ; arch i tec te ,

lfi … fähnon ;

5° A u hameau d u Bou rgeo i s , sous R i xensar t (Braban t),
moyen nan t de ten i r comp te de quel q ues observat i on s de
dé ta i l q u i on t é té i nd i quées à l ’au teu r , M . Desteinbach bè rick

4 ° A Schue len (L i mbourg), à la cond i t i o n d ’

amél i o rer la
pen te de l ’esca l ier d on nan t accès à l ’é tage ; arch i tec te

,

M . Mar ten s ;
0
0 Au hameau des Haies , sous Marc i nel le (Ha i nau t),

sous réserve de su ppr imer les arcatu res proje tées à la base
du p i gnon de la façade pri nc i pale e t d ’é tab l i r ce p ignon à
fleur de la façade ; arch i tec te , M . D irick ;

6
°

A L i berch ies (Ha i nau t) ; arch i tec te , M . S i mon ;
7 ° A Hamme—M i l le (Braban t) ; i l y aura l ieu tou tefo i s
d ’

amél i orer la pen te de l ’escal ier en fa i san t commencer la
mon tée p l us près d u ves t i b u le ; arch i tec te , M . A l laer t ;
8° A Desse lghem (F lan dre occ i den tale) ; arch i tec te ,
M . Depamv ;

9° A Haes rode (Braban0 , en tenan t comp te de que lq ues
observat i on s présen tées par M . l ’arch i tec te prov i n c ial
au teur , M . Langereck .



de L ignv.

de M ar lo ie .

Le Col l ège a égal emen t approuvé
1
° Le proj e t relat i f à l’ap p r0p riation d

’un i mmeub le des
t iné à serv i r de presby tère pou r la paro i sse de Sai n t-Mar t i n ,
à Sa i n t—Trend (L i mbourg) arch i tec te , M . Serru re ;
2° Le p lan de dépendan ces à con s tru i re au presby tère de

Reve l M . Bl omme
o . Le proje t de res taurat i on d u presby tère d’

Eclen (L i m
bou rg) arch i tec te ,

M . Vanwyck ;
4
° Le dev i s des travaux de répara t i o n ’

a effec tuer au
presby tère de Mel der t (L i mbou rg), arch i tec te , M . Mar ten s .

EGL ISES . CONSTRUCT IONS NOUVELLES .

La Comm i ss i on a approuvé les plan s relat i fs à la con s true
t i o n d ’égl i ses
1
° A Haes rode (Braban t) arch i tec te ,

M . Langereck ;
2° A L igny (Namur) , so us réserve d

’

amél i orer la courbe
adop tée pou r les voû tes en bardeau x , don t l ’aspec t n ’

es t pas
heu reux , et de m ieux assurer la l iai son de la charpen te de la
flèche a la m aconner ie de la tou r ; arch i tec te , M . Pe t i t ;
5° A Mar l o ie ,

sou s Waha (Luxembou rg) , arch i tec te
,

M . Van Ghel uwe ;
4 ° A Remo i v i l le , sou s Hom pré (Lu xembou rg) , à la con

d i t i o n de ten i r comp te des observat i on s formu lées par l
’

an

tor i té d i océsa i ne dan s so n rappor t d u 17 avr i l 1895 ; arch i
tec te , M . Cupper ;
5° A Robel mon t (Lu xembou rg) ; arch i tec te , M . Van de

Wyngaert .

Ont auss i é té approuvés les proje ts de recon s t ru ct i on par
t i e l le des égl i ses
1° De Len s - Sa i n t —Remy (L i è ge) , sous réserve de sup
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TRAVAUX DE RESTAURAT ION .

La Comm i ss i o n a approuvé
1° Le p roje t re lat i f ‘

a la res tau rat i o n de la to ur de l egl i se
de Bavegem (Fland re occ i den tale) ; arch i tec te , M . Goe thal s ;

de "i xes 2° Le proje t relatif à la res taurat i o n de l ’ égl i se de H i ves
(Luxembou rg) ; arch i tec te , M . Verbas ;
5° Le proje t de res tau ra t i on de l ’égl i se de Neerpe l t (L i m

bourg) ; arch i tec te , M . Ch ristiaens ;

4 ° Le projet des t ravaux compl émen ta i res de res taurat i on
à exécu ter à l ’ égl i sede Ross i gno l (Luxembourg) ; arch i tec te ,
M . Lange ;

dev-eu savt 5° Le devi s es t imat i f des travaux de réparat i o n à effec
t uer a l ’égl i se de V ieu sart , sou s Correy — le-Grand (Braban t)
arch i tec te , M . Barb i er ;
6
° Le proje t relati f à l ’achèvemen t de la res taura t i o n de

l egl i se de Coo l scamp (Flan dre occ i den tale) arch i tec te
,

M . Soete ;

7 ° Le proje t de res taurat i on d u chœur de l ’an c ien ne égl i se
de V i euxv i l le (L i ège) ; arch i tec te , M . Lehes t ;

°° D ° 8° Le proj e t re lat i f ‘

a la res tau ra t i on de l ’égl i se de No t re
Dame ,

à Deyn ze ; arch i tec te , M . Van A ssche ;
9
° Le proje t re lat i f à la res tau ra t i o n de la tou r de l egl i se

deWalcour t ; arch i tec te M . Langereck ;
10° Le proje t d res se en vu e d u ré tabl i s semen t de la

fenê tre d u p i gno n n ord d u tran sep t de la cat héd rale de

oo lscam p .

Sai n t —Bavon , à Gan d (Flan d re or ien ta le) , d
’

après les recher
ches fai tes depu i s le p lacemen t des échafaudages ; arch i tec te,
M . Mor tier ;



11° Le dev i s es t i mat i f de la seconde sé r ie de travaux a
effec tuer pou r la res tau rat i o n de l ’égl i se de Sai n te- Cathe
r i ne

,
aM alines (A nvers) arch i tec te , M . Van Boxmeer :

12° Le proje t re lati f a l ’achèvemen t de la res taurat i on
de l ’égl i se d’

Handz aem e ( F landre occ i den tale ) et au ré
tab lissement de la flèche de cet éd i fi ce ; arch i tec te ,
M . Soete ;

15
° Le comp te des travaux de res tau rat i on effec tués en

1892 à l ’égl i se de Sa i n t- Pierre , à A nder lech t (Braban t) .

Des dé légués on t procédé à l
’

inSp è c tion des travaux
de res taurat i o n i n tér ieure exécu tés à l ’ég l i se de Sa i n t
Germai n , ’

a T i r lemon t (Braban t) .

Les d élégués ayan t con s ta té qu e tous les ouvrages prévu s
son t term i n és et qu ’ i l s on t é té effec tués dan s de bonnes con
d i tions , la Comm i ss i on a ém i s l ’av i s qu ’ i l y a l ieu de l i qu i d er
les subs i des al l oués po ur ce t te en t repr i se .

Des dé légués se son t rendu s à A ubech ies (Ha i nau t) ,
l e 5 mai 1895 , afin d ’

exami ner si l ’égl i se paro i ss iale , don t la
con s t ru c t i on remon te à l ’époqu e romane ,

peu t ê tre rangée
au nombre des éd ifi ces mon umen taux d u cu l te .

Les dé légués sont d ’

av i s q u ’ i l n’

v a pas l i eu d
’opérer ce

c lassemen t l ’éd ifice en q ues t i o n a é té for temen t mu t i l é ; o n
remarque à l ’ i n tér ieur comme à l ’ex tér ieur des t races d’

ar

cades qu i fon t supposer qu e l
’égl i se avai t au trefo i s des bas

cô tés et un tran sep t
,
mai s l ’é tat ac tue l d e l ’ éd ifice ne per

met t ra i t guère de l u i res t i tuer ses d i s pos i t i on s pr i m i t i ves .

D u res te
,
la d épen se en sera i t assez é levée e t la superfic ie

ac tuel le de l ’égl i se es t su ffi san te pour la popu lat i on .

Quo i q u ’ i l en so i t , i l i mporte de con server ce pet i t éd ifi ce
et , en se ral l ian t à l ’av i s de ses délégués

,
le Co l lège a cru

Eg l i :
d

’

Au hec



pouvo i r engager l’au tor i té s upér ieure à i n terven i r par des
subs i des dans les fra i s a fa i re p ou r at te i nd re ce b u t .

Le Secréta i re

A . M ASSAUX .

Vu en con form i té de l ’ar t i c le 25 du règlemen t .
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A u j ourd ’hu i M . Hazard veu t b i en no u s commun iquer ses
objet s de Hembo is pour les décr i re , e t n ous n ous empresson s
d

’

en profi ter et de fa i re u n rappor t s ur ce c i me t i ère .

M . Hazard possède de ce t te source u ne t ren tai ne d ’urnes
fun érai res

,
hu i t pet i ts cou teaux d on t u n cou rbé en pet i te

fauc i l le
,
au tan t de gla i ves o u scramasaxes de tou tes vari é tés ,

deux épées , u ne dem i -douzai ne de l ances , pet i tes et grandes ,
s im p les ou à croche t s

,
à lame large ou é tro i te ; u ne coup le

de grandes haches et u ne pe t i te ; p l us ieurs br i que ts avec
s i lex nombreux

,
érai l l és par le br i que t , les u n s bru ts , les

au tres ta i l l és en lames pendan t l ’an t i qu i té a l ’époque de la
p ierre et por tan t la pa t i ne carac tér i s t i q ue ; hu i t o u neuf
bouc les ou p laques i n comp lè tes en ac ier damasq u i n é don t
deux o u tro i s orn ées de c l ou s en cu i vre comme orn emen t ;
de grandes bouc les e t p laques en bron ze b lan c et jau ne ,
c i sel ées et étamées ou n on é tamées

, etc .
, e tc .

Enfi n , u n gran d n ombre de fibu les , pe t i tes bouc l es ,
accesso i res de fou rn i men ts m i l i ta i res

,
i n s tr umen t s et ou t i l s ,

cou teaux , c i sa i l les , forces , obje t s de to i le t te en bronze , ép in

gles a cheveux , s ty les à écr i re
,
deux bagues , e tc etc .

Nous décr i ron s la p l u par t des obje ts ; mai s la par t ie la
p lu s i n téressan te et la p lu s i m por tan te de n o t re mémo i re
sera, san s aucu n dou te

,
la d i sc uss i on de cer tai n s d 'en tre

eux e t de p lus ieu rs ques t i on s q u i se son t p résen tées
Ce t te par t ie n ’es t pas tan t la con séqu en ce de la découver te

d u c i me t i ère de Hem bo i s et des é lémen ts q u’ i l a fou rn i s , qu e
le résu l tat de l 'expérien ce acqu i se et de l ’é tude at ten t i ve des
tombes etde leur mob i l ier dan s de n ombreuses fou i l les e l de la
comparai son et de l ’appréc iat i on des é lémen ts q u e ces fou i l l es
ont fourn i s , le tou t comb i n é avec l ’examen d ’

anc ien s tex tes .
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Nous ne réun i ron s pas ces d i scu ss i o n s et ces q ues t i on s en
un même chap i tre ou en u ne es pèce de cor ps de doc tr i ne .

La mat i ère q u i se rapp o rte à cer ta i n s cô tés des mœu rs m i l i
ta i res franqu es es t trop i n complè te enco re au j ou rd ’hu i pour
qu ’on pu i sse en fa i re u n t ra i té ; même rud i men tai re .

Ces q ues t i ons res ten t j usqu ’à ce j ou r beau cou p trop
d i verses pou r qu e n ous pu i ss i o n s les conden ser en u n tou t ;
n ous croyon s préférab le de décr i re l es obje t s par groupes
mé thod iq ues ou par ca tégor ies , et de je indre à chaq ue groupe
les quest i on s q u i s’

y rappor ten t et a la so l u t i o n desquel les
on t con couru l ’observat i o n et l ’é tud e .

Ces é tudes tenden t su r to u t à la so l u t i on d ’une ques t i on
générale qu i es t au — dessus de tou tes les au tres et qu i , en ce

momen t , es t tou t a fa i t à l ’ord re du jou r depu i s le Congrès
de Charlero i la classifica ti on des c im eti ères francs , leur
chrono log ie , leur synchron i sme et les é l émen ts n ouveaux
qu i son t m i s à n o t re d i s pos i t i o n pou r ce b u t .
Ces él émen t s dev ien nen t chaq ue j ou r p l us n ombreux et
pl us i mportan ts Nous ne pou rr i o n s même les i n d iq uer tou s
à propos d u c ime t i ère de Hem bo i s ; i l en es t q u i do i ven t ê tre
d i scu tés en par lan t d ’objets qu e n

’

a pas fo u rn i s ce c i me t i ère .

Nous en réservon s don c la d i scuss ion pour d ’

au tres feu i l les
q u i on t prod u i t ces objet s .

Ce t te q ues t i on de la c lass i ficat i o n des c imeti ères fran cs
dev ien t d ’

au tan t p l us oppor tu ne q ue p l us ieu rs l ’on t abordée
en Fran ce avec trep peu d

’

expér ience e t trop peu de com pé
ten ce , et on t proposé des so l u t i o n s rad i cales avec u n apl omb
qu e ne perme t cer tai nemen t pas l

’é tat de la ques t i o n et en y
mêlan t naïvemen t beaucou p trop d ’ i magi nat i o n .

La q uesti on franque n ’

es t pas la même en France et en



Be lg i que , nous l’avons d i t et prouvé dans u n ouvrage fai t
un i quemen t dan s ce bu t ( i ) , et i l i mpor te de ne pas oub l ier ,
comme d ’

aucun s l ’on t fa i t , q ue les Francs habi taien t le so l
bel ge depu i s p lu s d

’

u n S i è c le q uand i l s s’étab li rent su r la
part ie sep ten tr i ona le de la Fran ce ac tue l le , e t c ’es t dan s les
fou i l les fa i tes en Bel g i q ue , e t n on en France , qu ’ i l con v ien t
de chercher les c ime t i ères francs des prem ières époques . Les
c i me t i ères d u so l fran ca i s ne so n t pas des prem ières pér i odes .

Vo i c i , pour ce qu i concern e ce mémo i re ,
les suje t s

d e ludes ou de d i sc uss i o n s qu e n ous avon s rencon t rés . I l
s ’ag i t s u r tou t d u fourn i men t e t des ornemen ts m i l i ta i res des
Francs pendan t l es premières époques de leurs i n vas i on s
en Bel g i q ue .

Les garn i tu res bou cles , p laqu es et contre—

p laqu es de

ceintu rons et leu rs dess ins d
’

ornem ental ion .

Les b u llæ o u bo u tons
,
o u clo u s d’

ornem ental i on .

Les p erles et les fu saroles .

L e fo u rrea u et les ornements du fou rreau de g la ive . Belie/s

en cu ir bou i lli .

Les obj ets g ravés p ou r l
’

u sage s ig i lla i re bagu es , bo u cles ,

fibu les , bou tons , scea u a: o u cachets et leu rs types d
’

ornements .

E t a u tres qu esti ons .

Les n ombreuses fi gures n écessi tées par l es mu l t i p les
suje ts tra i tés dan s ce mémo i re son t d ues à M . RENE VA N

BASTELAER ,
d u Cabinet des estamp es , Bi bliothèqu e royale,

qu i
,
dan s les q ues t i o n s re lat i ves à l’A rt, n ous a ai d é de ses

ap ti t udes s péc iales .

( i ) L ep oqu e franque, a u p o int de vue des arch éologues , n
’

est p as la même

en France et en Belg i que. 1885 .

Voy . aussi not re mémo i re La questi on f ranque au Congrès de Ch a rlero i . 1889.
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A u l ieu d i t La R ochette ex i s te u n c i me t i è re romai n .

Pl u s ieurs tombes y furen t fou i l l ées en 1878 et les o bje ts
t ran spor tés en France ; mai s la p l us grande par t ie d u c ime
tière res te à exp l o rer ( i ) .

Fon ta i ne possède
, en ou t re , au l i eu d i t les Castellins ,

qu i son t la prop r i é té de M . Hazard ,
et dan s les champs

vo i s i n s , j u squ ’à la Cam pagne de Sa int- Gu idon ,
l e s res tes

d ’ i mmen ses subs t ruc t i o n s q u i a t tes ten t l ’ex i s ten ce an t i que
de Spl end i des monumen ts bâ t i s avec le p l u s gran d l uxe .

On y a rencon tré de tou t temps , et chaque an n ée en core ,

quan t i té de mon na ies
,
so i t éparp i l l ées , so i t réun ies en

trésors dan s des po ts d e terre cachés dan s le so l par les
prop r i é ta i res en temps de calami tés (a) , a i n s i qu e d

’

an t i
qu i tés romai nes de to u te na tu re (a) . On y a t rouvé n o tam
men t des p ierres de con s t ruc t i o n de d imen s i on s i m por tan tes
et mou l u rées avec art . Nou s c i ton s ce dé ta i l parce qu’ i l est
carac té ri s t i que .

Comme d ’ord i nai re
,
le c i me t i è re fran c d e Hem bo is se

t rouve su r u ne anc ienne p ropr i é té communale ,
au j ou rd ’hu i

parcel le n ° 54 1
,
sec t i o n A , d u v i l lage , ayan t appar ten u à

N . Ganto is , e t qu i aujou rd ’hu i a passé à P . Roma i n . Les

parce l les 54 1 e t 542 é ta ien t rempl ies de sépu l tu res .

( i ) Voy Rap p o rt su r l
‘

e.rcu rszon fa i te p a r la Soc i été a rchéologi qu e de Ch a rlero i
le 12 sep temb re et le 2 1 octob re 1878, par le même, p . 107 .

(a) Chez les Romains , comme au moyen âge et enco re de nos j ou rs ch ez
quelq ues paysans , i l étai t d

’

u sage de cacher son tréso r dans u n pot . Thésau r iser
ou fa i re fo rtu ne, c ’étai t amasser de l’argent dans u n pet . C ICERON ,

(IHDS ses Lett res
fam i li ères , li v. tx , lett . 18 (Lettre n° 159 de l

’

éd i t ion de N I SAR D) . éc r ivai t a u n
am i

Non potes … etiam denar i um implere. (Tu ne peu x fai re fo rtune. )
PI. i NE d i t la même chose q u elqu e par t .

15) le Rap p o rt s u r l
’

eæ
'

cars i on,
c i té c i —devant , p 108.
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Vo ic i u n ex t rai t cadas tral avec l égende préc i san t l’em p la
cemen t dè ce t te parcel le pou r fixer défi n i t i vemen t le po i n t
d u c ime t i ère .

Fon ta ine Va lm ont .

(Les H om bo z
‘

s) .

Echelle d e t à 5000.

C omm un e de F ontai ne -Valm ont .

Pau vres de Leers-Fo stau x .

A n c ienne p r op r i étéN esto r Gant 01s , a Fontai ne- V alm ont .

de la comm u ne .

A u gu ste De ltenœ ,
à. Font ai ne-V alm ont .

Godefro i d Q u inet , à G i lly .

M arqu i s d
’

A oùst , à. Leers-Fo stau x .

A n c i en chem i n de M m bes -Sa inte -M ar i e à. Th u in et M au b eu ge .

Ch em in vers le sart A llard .

Sent i er
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Le Hem bo i s ou les Hem bo i s
, par co rrup t i o n d u mo t

Tom bo is
, s ’é tenden t le l ong d ’u n anc i e n d i ver t i cu l u m

roma i n n ommé Vienne chem in de Thu in à M au beuge ,
qu i

fa i sai t par t ie des vo i es an t i ques ( i ) l ongean t la Sambre ,
don t

n ous parleron s a i l leurs .
Ce v i eux chem i n ex i s te encore auj ou rd ’hu i

,
mod ifié san s

dou te et rec tifié ou su ppr imé même dan s d i verses par t ies
de son parcou rs . On l u i d on ne parfo i s le n om de Vi eu æ

chem in de M erbes Thu in . C ’

es t u ne par t ie d u chem i n qu i
,

à l ’époque roma i n e , s u i vai t la Sambre j u squ ’à son embou
chure

,
chem i n i mpor tan t qu i vena i t de Maubeuge e t Jeu

mon t et probab lemen t des sou rces mêmes de ce t te r i v i ère ,

pu i sq ue les Roma i n s ava ien t à Q u ar tes , au j ou rd
’hu i Har

gn ies
,
le s i ège pr i n c i pal d ’ u n é tab l i s semen t de nav igat i o n

Ce chem i n passe aErquel i n n es , So l re- su r- Sambre (La Neu
v i l le) , où u n embranchemen t t raversa i t la r i v i è re a gué .

Tou tefo i s
,
i l se con t i n ue su r la r i ve gauche vers Merbes — le

Châ teau (Bouver ies , dénom i nat i o n ém i nemmen t roma i ne
d ’u n l ieu où i l faudra i t fai re des recherches) . I l passa i t la
Sambre su r le terr i to i re de La Bu i ss i ère (vers Goy ) par u n
secon d gué servant en même temps a u n au tre chem i n
an t i que , le Vi eu ao chem i n de Bea u m on t Bi nche , se cen t i
n uai t su r le hau t d e La Bu i ss i ère ,

pas san t derr i ère le châ
teau de M ontellano ,

a Fon ta i ne- Val mon t
,
en face de la

ferme Henr i va l , n on lo i n des C astell ins , à la ferme de la
Bo u ver ie , a Sa in t- Lam ber t , a Hem bo is , dont n ous n ou s
occupon s en ce momen t . A rri vé ’

a ce po i n t
,
no tre d i ver t i

( i ) Voy . b ac . et rap p de la Sec . a r cheol . de Char lero i , t . X
,
p 259.

(a) Voy . la No l i t ia d zgu i tal um imp eru
‘

, etc .
,
cap . LXXXV I I .
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ce t te époque recu lée les Prés de Belvau œ ( i ) ou des Dam es
de Sole i lm ont (a) .

I l l ongeai t la Sambre su r C harn oy et su r Mon t igny j usqu a
un gué qu e n ou s avon s en core con n u à l

’éta t de passage
d ’eau où i l passa i t su r Cou i l le t . I l t raversai t le v i l lage
Fi esta u m e t Blanche borne) et en trai t a Châ tele t par la
place du Pérou . I l passai t en su i te à a t- de— Lou p e t
Farc i enn es , pu i s dan s la prov i n ce de Namur , à Ta
m i nes .

Nous n
’

entendons pas qu e le nom de Châ te l e t et les

au tres n oms modern es qu e n ous ven on s d e c i ter so ien t
d 'or ig i n e romai ne

,
ma i s n ou s avon s vou l u s i m p lemen t pré

e i ser le passage d u chem i n an t i que par des end ro i ts qu e
n ous d és ignon s par les n oms emp l oyés par la géograph ie
ac tuel le .

No u s croyon s in téressan t et u t i le , pou r le bu t qu e pou r
su iven t to us n os am i s les archéo logues belges , de fa i re rap i
demen t n on l ’ i n ven ta i re ,

mai s la s i m p le i n d i cat i on des déco u
ver tes fa i tes le l ong de ce t te an t iqu e R ou te de M a u beu g e a

Thu in et au de l à , qu e nou s ven on s de parcour i r à l
’

Est de la

fron t i ère
,
d u nam u ro is ju squ

’

ä Hembo is et de l
’

Ou es t j u squ ’à
la fron t i ère françai se , ce qu i n ou s ramènera à Fon ta i ne e t

’

a

no tre c i me t i ère .

Farc ien nes (a) e t su r tou t Pon t- de—Lou p son t fer t i les en
découver tes archéo l og iques . Nou s en posséd on s p l u s ieu rs

(1) Belle Va llée .

(2) Ces rensei gnements sont t i rés des ar ch ives de Ch arlero i et du couvent de
Selei lment .

(a) Vo_v . Doc . et rap p . de la Soc . arc/réel . de Cha r lero i , t . K, p . 667 ; t . X l ,

p . 184 ; t . X V I I
,
p . 62 .



dans no tre musée de Charlero i . A A i seau (i ) et aPresles
v i l lages adjacen ts , l ’on a fou i l l é des v i l las et des c ime t i è re s
romai n s , u n tumul us , un c i me t i ère fran c , etc .

A Châ tele t (a) e t Châ telineau la Sambre a fourn i des
tesson s roma i n s . Cou i l le t , au l ieu d i t Bou bier , préc i sémen t
su r la crê te au p i ed de laquel le passe n o tre chem i n , possède
les traces d ’ un opp i d um an t iq ue

,
fou i l l é en par t ie par l a

Soc i é té de Charlero i . Marc i n e l le possède u n tumu l us roma i n
for t i mpor tan t (s) et un c i me t i ère franc au l ieu d i t Tom bo is (a) .

De l ’au tre cô té de la r i v i ère
,
su r Mon t i gn y et Char lero i

deux c i met i ères bel ge - romai n s .
A M arch iennes—au —Pon t , l o rs des t ravaux de fon dat i on s
d u March é couver t

,
l ’on a t ro uvé des subs truc t i on s et un

c i me t i è re roma i n s su r la r i ve même de la Sambre (a) e t en
face , su r le terr i to i re de Monceau , p l us ieurs fou i l l es o n t é t é
fa i tes par les so i n s de la Soc i é té de Char lero i
A Lande l ies

,
deux emplacemen ts qu e l

’on regarde comme
des opp i da an t i ques et d i vers res tes des époques romai ne
et franque (to) .

( 1) Voy . D oo . et rap p . de la 800 . a rcheol . de Cha rlero i , t . IV , p . u n

t . I X , p p . 145 , 465 et s u iv t . X I
,
p . 55 ; t . XV I I

,
p . 5 12 .

(a) Voy . i b i d . , t . I , p . 56 ; t . I X , p . 465 ; t . X I , p . 55 .

(3) V oy . i b id . , t . X I
,
p . 482 ; t . XV I I , p . 581.

(t ) Voy . i b id . , 1. V I I I
,
p . 5 1.

(a) Voy . i b id . , t . I , pp . 55 et I l .

(a) Voy . tout . , t . X I X , p . 169.

( i ) Voy . i b i d . ,
t . XV I I , p . 55 1.

(a) Voy . Ba l/ . des Comm . roy . d
’

a r t et d
’

archeo i . , 1892 , 252 .

(a) Voy . D oc . et rap p . de la Soc . d
’

archéot. de Cha r lero i , t . I
,
p . 65 ; t . I I I ,

pp . 45 , 47 et 507 ; t . X I V , p . 817 ; t . XV I I , p p 577 et 580.

( 10) Voy . i b id . ,
t . p p . 14 , 58 et su iv.



Thu i n est u ne v i l le for t an c ien ne e t l ’on y a fai t de r i ches
t rouva i l les , s ur tou t au l ieu d i t P ierra i lle ( i ) .

A Ragn ies (a) , l i eu d i t le Gibet , a é té fou i l l ée u ne vi l la
romai ne le l on g du chem i n même qu e n ou s é tu d i on s , et au
Pom merœu l des ru i nes d u hau t moyen âge , m e s i èc le .

A quel q ues cen tai nes de mètres de ce t te v i l la de Ragn ies
s e trouve su r Biercée , hameau d u Bo is de Vi llers , u ne v i l la
roma i ne n on en core fou i l l ée et d ’

au tres an ti qu i tés (a) .

A Sars — Ia-Bu issœre
,
l
’

on a découver t
,
ma i s n o n fou i l l é

,

u n c imet i ère fran c e t d ’

an c ien nes m i n i ères romai nes
A Strée , la Soc i été de Charlero i a expl oré u n grand c ime

t ière bel ge- romane- fran c
,
au l ieu d i t les M â cauœ,

ou la

Pra i le ou Prelle (s) .

Fon tai ne-Val mon t (a) , Han tes—Wi her ies (7) et La Bu i s
S ierè (a) , qu i est en face , sont rempl i s d ’

antiqu i tés et de

v i l las , de c i met i è res romai n s et fran cs , fou i l l és en partie par
n o tre Soc i é té de Charl ero i .
Enfi n , So l re- su r -Sambre a fou rn i au ss i u ne gran de quan

ti té de découver tes arch éo log iques (a) .

( i ) Voy . D oc . et rap p . de la Soc . a rcheol . de Cha r lero i , t . XV I I , p p . 577

et 578.

(a) Voy . i b i d . , t . I X
,
p . 46 4 ; t . X , p . 228.

(a) Voy . i b i d . , t . I X , p . 46 1 ; t . X , p . 258.

(4 ) Voy . i b id .
, t . X , p . 665 .

(s) Voy . i b i d .
,
t . V I I I , p . 90 et su iv.

(a) Voy . i bi d . ,
t . I V , p . 9 ; t . V I I I , p . 654 ; t . X , p p . 182 et 666 ; t . X I I ,

p . 495 ; t . X I I I , p . 74 7 .

(7) Voy . i b id . ,
t . V I I I

,
p . 656 ; t . X

,
p . 44 .

(a) V oy i bi d .
, t . V I I I

,
p . 657 ; t . X , p p . 144

,
16 7 et so lv. et 668 ; t . X I I I ,

p . 744 ; t . XV I I I , p . 4 18.

(a) Voy . i b i d .
,
t . V I I I

,
p . 658 ; t . X , p p . 82 et 667 ; t . X I I , p . 495 .
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b leues é ta ien t d u res et vi trifiées , con trai remen t au x jau nes
et au x b lanches , q u i é ta ien t tendres et dé l i tées . Le t o u t é tai t
accompagné d ’un grand an neau en bron ze

,
n ° 2 , ayan t servi

san s dou te pou r la to i l e t te .

I l fau t y j o i n d re u ne pe t i te c lef décr i te p l us l o i n sou s le
n ° 1

,
deux urnes , don t u ne pe t i te n ° 8 et u ne p l us grande

n ° 17 ,
u n s ty le

,
u ne p laqu e bouc le de ce i n t u ron avec c l ou s

d
’

ernem ental ion
,
u ne bague for t s i m ple n ° 1, u n j o l i pendan t

de lan i ère ou de ce i n tu re en bron ze c i sel é n ° 1 ,
avec beau

coup dè traces de t i s s us co n servés par l
’oxyde métal l i q ue .

Une au tre sépu l ture B é ta i t u ne sépu l t u re d ’homme q u i
fou rn i t les res tes d ’une p laqu e de cei n tu ro n marq uée

quel q ues morceaux de cu i r FN 12 q ue l q ues ferra i l les
don t u n morceau de br i que t e t deux s i lex ayan t serv i à
bat t re feu . C i rcon s tan ce bonne à no ter , l ’u n de ces éc lat s
é tai t u n fragmen t de hache po l ie de l

’

âge n éo l i th i que ,
recue i l l i a l ’époque franque . Ce t te p i èce es t décr i te p l us l o i n
sou s la marque FQ 'I° .

Comme dans to us les c i me t i è res francs en roma i n s ,
l ’on rencon t ra i t dan s les tombes

,
même n on remuées d u

Hem bo is beaucoup d ’obje t s i n comp let s o u br i sés d éposés
te l s q ue l s dan s la sépu l t u re lessons de po ter ies , vases de
rebu t ou dé tér i orés , débr i s d’

o rnem ents , su r tou t des bouc les
dépare i l l ées o u san s ard i l l o n , des plaques bouc les i so l ées
san s con tre- p laques n i p laques carrées . Ce l les-c i en re tou r
se re tro uvaien t auss i i so lées .

Cer ta i nes fesses n
’

o ffraient aucu n objet q u ’une p laq ue ou
u ne bouc le i s o l ée .

Nous avon s fou i l l é au ss i deux sépu l tu res communes de
guerr iers ; des sa lo irs de ba ta i lle ,

se l o n l’énerg iq u e expres
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s i on d u chaufourn ier qu i a i da i t à l
’expl orat i on et qu i n ou s

déc lara en avo i r ouver t p l u s ieu rs anal ogues dan s l e ve i s i
nage .

Dan s l ’un e de ces fosses commun es , C , au m i l ieu de
sq uelet tes su perposés san s ord re et je tés au hasard , l ’on
ret rouva des bou ts de fl èches u n scramasaxe

et près de cel u i -c i le res te d ’u n ce i n tu ron de cu i r
p l i é en doub le FNI 5
L ’

au tre fosse commune
,
D , b ien p l us grande e t p l u s pro

fon de , ren ferma i t u n pl u s grand n ombre de cadavres . On y
trouva des objet s p l u s abondan ts qu e dan s les précéden tes
u n scramasaxe

,
c i nq o u s i x cou teaux , quatre p laques et bou

c l es de ce i n t uron s
,
u n bou t de lan ce , u n b r ique t et du s i lex

ayan t serv i à bat tre feu FQ 'I ’ ; la garn i tu re d ’

en trée d ’u n
fourreau de g la ive ou bou tero l le en cu i vre m i n ce ,

ma i s
épai s s i vers le bord FJ”15‘ , e tc etc .

Les fosses communes rempl ies de cadavres de guerr iers
n ’é taien t pas rares au Hem bo i s . Les cadavres semb len t y
avo i r é té j etés san s so i n , pêle—mêle et avec tou s les s ign es
de la h âte et du désord re . Vo i là cer tes u n carac tère qu i
perme t de conc l ure avec M . Hazard et avec le chaufourn ier
l u i —même qu ’ i l s’ag i t d ’un c i me t i è re de batai l l e . M . Hazard
n ous fai sai t remarquer l ’ i mmen se p lai ne qu i se dérou la i t en
dessous d u p lateau é levé où n ous n ous trouv i on s , p la i ne d i te
de la P relle ,

qu i semb le vra i men t fa i te pou r la bata i l le et
q u i s ’é ten d en tre le c ime t i è re d u Hembo is et l ’emplacemen t
des Castellins ou d u Camp des Roma i n s , les adversai res des
Francs envah i sseu rs .
San s dou te, ce t te su ppos i t i on peu t ê tre vra ie . Dan s ce cas ,
l ’on rencon trera le c i me t i ère qu i cache les sépu l tures des
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v i c t i mes de l ’armée romai n e ( i ) , e t dans ce c i me t i ère , s i o n
le découvre u n j our

,
o n tro u vera p l u s de désord re encore

qu e dan s cel u i de Hembo is , car les Roma i n s furen t va i n c u s
e t les Fran cs vai n q ueurs ; en vo i c i la preuve convai n can te
e t t rès s im p le le Hem bo is , c i me t i ère de bata i l le , a con
l i n n é de serv i r l ong temps au x vai nq ueu rs res tés mai tres de
la con trée ; en y observe des tombes so ignées , con s tr u i tes à
l o i s i r en moel l on s et n ’off ren t q u ’un seu l cadavre . On y
recon na i t des sépul tu res de femmes , des tombes d ’

enfan t s
q u e l

’

on ne peu t cer ta i nemen t p as con s i dérer comme des
v i c t i m es d ’une bata i l l e .

Ces i n d i ces de rencon tres gu em eres e t de combat s n ’on t
r ien q u i pu i sse é ton ner su r les p lateaux é levés et dan s les
p lai nes qu i l ongen t la val l ée de la Sambre . L ’h i s to i re m i l i
ta i re d u pays no u s m on tre qu ’à tou tes l es époques les
t rou pes d’

envah isseu rs su i v i ren t ce chem i n , depu i s les
Romai n s e t peu t-ê tre même les peu p les p l us anc ien s , j u s
q u ’

au moyen âge et au x guerres qu i o n t en sanglan té n o tre
pays sous Lou i s X IV et sous la Répub l i que fran ca i se .

Quan t au x fesses communes , i l ne fau t cependan t pas
perd re de vu e qu e ,

dans cer tai n s c i me t i ères , que lq ues fo sses
qu e l

’on pou rra i t s u pposer ê t re des charn iers de bata i l le ne

son t peu t — êt re qu e de s im p les fosses communes pou r les
temps d’

ép idém ies , fosses qu e l’on sai t avo i r é té dan s les
u sages des peup les barbares les Fran cs dan s le Nord e t
l
’

Est de la Gau le ,
les Vi s i go th s dans le Su d . GRÉGO IRE DE

Teens le d i t exp l i c i temen t S
’ i l s ne pouva ien t se procurer

Ce c imet iè re pou r rait b ien être celu i de La Rochel le , dont nous avons di t
u n mo t c i —devant
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mesuran t à l ’ouver t ure et sous la base . La

par t ie supér ieu re est u n peu évasée . Voy . p l . I fig . 22 ( I ) .

Ce vase ressemb le à FA"I 2 d u c ime t i ère de Strée (a) .

La Sp i rale d ’ornemen t qu i couvre l’épau lement d u vase
est formée de quat re tou rs de s p i re et es t de la mème rou le t te
qu e l

’

o rnem entatio n des vases d u c i meti ère fran c de
La Bu i ss i ère

,
n

‘ 5 5 et 112 c i - après
,
FÀ“ l°du c ime t i è re

franc de Strée , et FA"'7 l du c ime t i ère fran c d’

Hantes—Wi b e
r ies (a) .
I l es t composé de q uatorze cro i x de Sai n t-A ndré p l u s ou
mo i n s défec t ueuses

,
entremè lées de tren te et un trai t s ver t i

caux s im p les e t q u atre au tres barrés de deux trai ts hor i zon
taux . Le tou t com por tan t u ne l ongueur de s ur u ne
hau teu r de
Ce t te rou le t te synchron i se les quatre c im et1eœs de Strée ,

d
’

Hantes— t er les
, de La Bu i ss i ère et de Fon ta i ne-Valmon t .

Mai s d ’

au tres ra i son s prouven t qu e ce dern i er fu t con t i n u é
l ong temps après les au tres .
FA"‘P° Urnu le de bel le forme franq ue ou b iconiqu e

m esu ran t 0"‘
I I de hau t et au tan t de d iamètre à la pan se ,

G
'“
O8B d ’ouver ture et sou s la base . Vo i r p l . 1,

fig . 18.

E l le por te u ne sp i rale de tro i s tou rs d’

o rnements fai ts

avec la mème rou le t te qu i a serv i pour le vase précéden t .

Voy . le rappo rt d '

ex cu rsmn c i té c i -devant , pl . I X , fig . 15 .

(a) M . X I I I , tig . 12
,
15 et 17 du rappo rt su r ce c imeti è re .

(a) Le dess in en est rep rodu i t p l. I , fig . 19 (ou n° 12) du mémo i re int i tu lé
Les vases de fo rmes p u rement franqu es et leu r o rnementat i on la rou lette
comme moyen d

‘

élablzr le synehronz
‘

sme ent re les c imet i ères antzques à i nh u

mat ion , que no us avons p résenté au Congres archéologique de L iège en 1890.
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FA V‘l’5 . Urne en terre gri se venan t de la tombe n ° 9,
à couver te no i re

, de forme é légan te ,
hau te de large à

l ’ouver tu re de O‘“ l
, a la panse de et sous la base de

Voy . p l I , fig . 12 . E l le es t orn ée ‘

a l
’

épau lem ent de

deux cordon s sai l lan ts en tre lesq uel s deux Sp i res d ’un orne
men t a la roule t te fo rt compl i q ué et mème fo r t embrou i l l é ,
hau t l ong de composé de jambages barrés o u
non , de chevron s , de cro i x de Sa i n t —A ndré , de t re i l l i s en
d iagonale

,
etc . ( i ) .

FA “ P6 Pe t i te urne no i re ,
hau te de large de

à l ’ouver ture , de sous la base e t de à la

pan se . E l le por te q uat re s p i res d ’un po i n t i l l é carré for t
s i m p le . Voy . p l . fig . 14 .

FA“ I”. Urne n o i re en bonne terre , hau te de
large de O'“065 à l ’o uver ture

,
de à la pau se e t de

sous la base . E l le n
’

a aucun ornemen t à l a rou le t te
,
mai s

seu lemen t u n cerc le sa i l lan t sous le co l .
Sous la base se vo i t u n sig le grap hiqu e gravé à la po i n te

après la cu i sso n et représen tan t u n A à traverse angu leuse .

Voy . p l . I
,

fig . 15 .

WWW. Pe t i te urne n o i re , hau te de large de
à la pan se , 0 045 à l ’ouver tu re e t sous la base . L

’

épau

lemen t por te u n tou r d ’ornemen t à la rou le t te ,
re présen tan t

u n j o l i z igzag en chevron s de doubles po i n ts carrés creux ,

avec quatre mêmes po i n ts carrés c reux forman t u ne p eti te
c ro i x en relief à l ’angle d ’ouver tu re de chaque chevron . I l
n ous a é té imposs i b le d’

en prend re l ’empre i n te , le dess i n é tan t
i n comple t . l l mesu re de hau teur . Voy . p l . fig . 17 .

Voy . p l. 1, fig. 19, du mémo i re spéc ial su r les vases francs ci té c i —devant .
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Pe t i te u rne basse en terre gri se assez gros
5 1ere , san s couver te ,

n i end u i t . L ’

o rnem entation con s i s te en
un cerc le de chevron s formés de deux l ignes d e po i n ts
carrés

,
et dan s l ’ouver ture de chaq ue chevron

,
tan t en hau t

qu ’

en bas , se t rouve un grou pe de q ua tre mêmes po i n ts
c reux forman t u ne pet i te c ro i x en re l ief .
La rou le t te ne peu t è tre mesu rée

,
car l e vase es t incom

p le t
,
so n épa i sseur est de

Ce vase é ta i t hau t de O‘°07 , large de à l ’ouver ture ,

de à la pan se et so us la base . Voy . pl . 1, fi g . 13 .

Pe t i te urne en terre rougeâ tre , à couver te
no i re

,
mesu ran t de hau teu r

,
de largeu r à l ’ou

vertu re , à la pan se et sous la base . E l le vi en t
de la tombe n ° Voy . p l . I , fi g . 24 .

L
’

o rnem entation con s i s te en s i x s p i res d ’une l i gne i n ter
rompue et forman t des groupes de po i n ts carrés p l us ou
mo i n s al l ongés , creusés par u ne rou le t te de d

‘

épais

seu r et de de c i rcon férence
N° 1 . Urnu le n o i re , de forme surba i s sée , de facon peu

so ign ée e t même peu régu l i ère , à bord u n peu renversé ,
con trai remen t à l ’usage franc

,
hau te de 0“‘

O9,
large de

à l ’ouver tu re , à la pan se , sou s la base
,
orn ée

d ’une doub le l i gne de gros po i n ts carrés i m pri més en z i gzag
for t al l ongés et à angles arrond i s . Voy . p l . I

,
fig . 5 .

N ° 2 . Peti te u rne de forme él égan te et so ignée
,
hau te

de large d e à la pan se , à l ’o uver ture e t
O

“‘

U4 so us la base .

( i ) Voy . pl . fig . 3 (n° du mémoi re spéc ial su r les vases francs p résenté
au Congrès de Li ège .
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N° 7 . Urne de forme anal ogue
,
hau te de large

à l ’ouver tu re de et a la base de 0 ffi 04 . E l le es t un i
q uemen t o rn ée de l i gnes c i rcu la i res au tour de l’épau lement .
Voy . p l . I

,
fig . 23 .

N ° 8.

— Urnu le pl u s pet i te
,
hau te de -07 , large de

au co l et sou s la base ,
san s aucun ornemen t , tro uvée

dan s la t om be A
,
où la mère et l ’en fan t é ta ien t en terrés

en semble . Ce t te tombe ren fermai t u ne au tre grande u rne ,
u n co l l ier d ’

ambre et de per les céram iques su r la mère et

u n s u r l ’en fan t
,
u n s tyl e

,
u ne pe t i te c lef en bron ze , u ne

p l aque bouc le de ce i n tu ron avec c l ous d’

o rnem ents , u ne

bague o u an neau s i mple ,
un j o l i pendan t de lan i ère en

bron ze c i se l é
,
u n gran d an neau de bron ze ,

n ° 1 . Voy . p l . I ,
fig . 11 .

N ° 9 A u tre pet i te u rne d ’en fan t , p l u s é l égan te ,
mai s

de mêmes d i men s i on s et de forme anal ogue . El le ne porte
pou r o rnemen tat i on qu e q uel q ues l ignes c i rcu lai res au tou r
de l

’

épau lement . El le a de hau t
,

d ’ouver tu re e t
O

‘“

04 de base . Voy . pl . I , fig . 16 .

N °

10 Même u rne qu e le n ° 7 , ma i s p lu s gross i ere e t
por tan t u n ornemen t à la rou le t te for t mal réuss i et t ou t à
fa i t frus te .

N °
11 . Urne for t su rbai s sée ,

hau te de large de
à l ’ouver tu re et 0°“05 à la base . L

’

o rnem entation en

quat re sp i res est formée de grou pes de t ra i ts ver t i caux
d i v i sés par u ne l igne hor i zon tale . La rou le t te é tai t é pa i sse
de et ava i t de c i rcon fé rence

Voy . pl . fig . 8 (n° du mémo i re spéc ial su r les vases francs .



N °

1? Beau vase élancé , hau t de I l por te en

quat re sp i res u ne ornemen tat i o n fa i te au moyen de la mème
rou let te qu e cel le d u vase FA“ I9 c i »devant . Voy . p l . I

,

fig .

‘20 .

N ° 15 . Urne de forme franque de tou te pu ret é , hau te
de O“‘ I O, large de au co l qu i es t for t bas et de a

la base . L
’

o rnem entalio n est fermée de groupes de bâ to n ne t s
d i v i sés en deux , i m pr imés en s p i rales par u ne roue— c l i ch é
épa i s se de et d ’ une c i rcon férence de O“‘

O7G

N ° 14 . Grande e t bel le u rne fo r t so i gnée ,
p l . fig . 10 ,

de même forme qu e la su i van te ,
hau te de large de

O
'“

09 au co l et à la base . L
’

ornementation est for t
so i gnée , composée de hu i t pe t i ts dess i n s b ien séparés et pro
fondemen t marqués , reprod u i ts su r l ’es pace de t ro i s Sp i res
par u ne rou le t te matr i ce épa i s se de et d ’une c irconfé
ren ce de Ces pe t i t s d ess i n s son t u ne cro i x de
Sa i n t -André , u n rameau à quat re branches , u n tra i t vert i cal
cou pé par deux hor i zon tales , u ne cro i x de Sai n t—A ndré ,
deu x tra i ts coupés p ar deux hor i zon tales , t ro i s t rai ts ver t i
caux , u ne cro i x recro i settée e t t ro i s t ra i ts ver t i caux . Pu i s la
sér ie recommence

'

avec le tou r de rou let t e . Seu lement , su r

la p lanche i n d iquée , le dern ier dess i n (cro i x recro isettée)
do i t ê tre su ppr imé , c’es t u n dou b le emplo i .
N° 15 . For t bel le u rne semblab le à la précéden te n

° 1é

(voy . p l . 1, fig . hau te de e t large de O'“

O7 au

co l et de O‘“05 à la base . L
’

o rnementation for t é l ég an te ,
en

c i nq Sp i res , es t so ignée . E l le est fa i te par u ne rou let te de

(1) Voy . pl fig. (3, du mémo i re spéc ial su r les vases francs .

(a) V oy . pl . I V , fig . 7 (n
° du même mémo i re spéc ial.



0
°‘
t)07 de hau t et de de c i rcon férence . Cet ornemen t

es t de la mème rou let te qu e cel u i de la tombe n ° 52 d u
c imet i ère de Han tes -Wi her ies , mai s ce t te rou le t te a é té em
p loyée sen s dessu s dessous
N ° 16 . Gran d et beau vase for t semb lab le au dern ier

,

mai s u n peu p l us gran d . Hau teur 15 , largeur au co l
et à la base O‘°

05 . L
’

ornem entation for t s i mp le est cepen
dan t él égan te . Voy . p l . 1, fig . 7 . E l le est i m pr imée en s i x
sp i res de po i n t i l l és par u ne rou let te de d ’épa i s seur et
de de c i rcon féren ce . Ce t te roulet te a serv i à synchro
niser les c ime t ières de Fon ta i ne-Valmon t , de Han tes —Wibe
r ies et d’

Harm ignies

N ° 17 . Jo l i vase en terre , beaucoup p l u s fi ne e t mo i n s
n o i re qu e l es p récéden ts , de forme élégan te , tenan t d u fran c
et du romai n , en tre les BA"10‘ e t RAV'S‘ de S t ree (a) . Il ne
por te aucune ornemen tat i on et mesu re d e hau teur

,

d ’ouver ture à la pan se et sou s la base . Voy .

p l . I , fig . Ce vase se t rouvai t dan s la t ombe de femme A .

N ° 18. Vase en terre ard o i se for t gross i ère
, peu homo

gène , sabl on neuse et ca i l l ou teuse , for t d ure , m al ass i s su r
u n en p lat for t épa i s , de forme p eu so ignée , tou t à fai t sem
b lab le à des po t s des M P e t x 1u

° s i èc les . I l mesure O‘°

O9 de
hau t , à l ’ouver ture et O‘°

OG a la base . I l ne por te aucu n
ornemen t . Voy . p l . I , fig . 6 .

Ce n ’es t pas la prem i ère fo i s qu e nous rencon tron s dan s
u ne tombe franque u n vase q u i por te to u s les carac tères des

(t ) Voy . p l . I l l , fig . 9 (n° du mémo i re spécial.
(a) Voy . pl . fig 7 (n

° du mémo i re spéc1al su r les vases francs et leu rs
o rnements a la ro u lette.

(a) Voy . pi . fig . 95 et 12 , du rapport sur ce c imetiè re.



https://www.forgottenbooks.com/join




— 285

po ts d u m " ou xm
° s i èc le . Cel a s’est en core présen té à

A nderlech t
,
au tre c i me t ière carac tér i sé par les boucles de

bron ze ornemen tées de mo ti fs de s ty le d i t mérov i ng ien .

Nous rev iend ron s a i l leurs su r cet te ques t i on d i ffic i le .

N °
19. Soucou pe en terre gr i se comme cel l e d u n ° 17

c i -devan t et de forme anal ogue au vase FA‘"8
‘ de Strée

ma i s san s ornemen ts à la rou let te , hau t de large de
et à la base . Voy . p l . 1, fig . 9.

N ° 20 . Soucou pe de forme un peu d i fféren te p l us
large ,

san s ornemen tat i on , en terre gri se rougie par l
’e ffe t

d u feu . Hau teur largeu r e t sous l a base .

Voy . p l . I
,

fig . 2 1.

V er r er i e FB .

Verre blanc FB‘
.

Débri s de p l u s ieurs gobelets en verre b lanc verdât re .

La gobeletterie franque est carac tér i sée su r tou t par ses
vases à bo i re apodes

,
mai s i ls son t s i m i n ces et s i fragi les

qu ’on les rencon tre raremen t en t iers , ou presque en t iers , et
qu e leu r recon s t i tu t i o n est d

’u ne for t grande d i fficu l té . Le

c ime t i ère de Hornbo i s ne n ous a offer t qu e des tesson s .

Obj et s en b r on z e FD .

I nstru m ents di vers FD“
.

N° 1 . Pet i te clef romai ne en bronze , à po i gnée p late ,
angu leuse , pen tagonal e al l ongée ,

por tan t u n trou pou r u n
an neau de suspen s i on , gross i èremen t t ravai l l ée et for t usée ,

Voy . pl. X I I I , fig. 18, du rappor t su r ce c imet iè re .



san s aucu n ornemen t . E l le est en t ieremen t de même forme
qu e la c lef lacooniqu e en fer de la v i l la be lgo- roma i ne d’

A u

gette à Gerp i n nes Longueu r
E l le v ien t de la tombe A . Voy . p l . I I , fig . 52 .

Les c lefs de forme romai ne son t communes dan s les
c i me t i ères fran cs .
N ° 2 . Idem à pan neto n mo i n s en tai l l é , à po i gn ée en u n

s im ple an neau ron d surmon té d ’ u n pe t i t tal on . Longueu r
Voy . p l . I l , fig . 55 .

N ° A nneau for t s i mp le de à de d iamè tre ,

ayan t probab lemen t serv i dan s la to i let te , venan t de la
tombe A .

Obj et s de t o i let t e FE .

Fi bu les et bou cles de to i lette , trou sses , ép ing les , etc . , FE
‘

.

Nou s devons t ou t d ’

abord au lec teur quel q ues cons i d éra
t i on s gén érales propres à éc la i rc i r cer tai n s po i n ts e t a i der
à la sé parat i o n et au c lassemen t d ’obje t s q u i peuven t lég i ti
memon t é tre con fond us avec les fibu les .

La fib u le an t i que
,
c’es t n o t re broche de to i le t te moderne .

Ce qu i la con s t i t ue à propremen t par ler , c’es t l ’a igu i l l on .

La p laque sou s laque l l e l ’a igu i l l on es t at taché et cach é n ’

es t
q u ’un ornemen t ; comme usage ,

c ’es t la par t ie accesso i re
comme ornemen t et l uxe ,

c ’es t la par ti e pr i nc i pale .

Ce t te p laque d’

o rnem en tation est de natu re tou t à fa i t
fan tai s i s te e t ar t i s t i q ue dans la fibu le propremen t d i te . Ma i s i l

Voy . Doc . et rapp . de la Soc . a rcheol . de Cha rlero i , t . V I I , p l . V , fig . 9,

p . cx xxvr
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de to i let te , ce son t les s i mp les bou ton s ornés q u i son t
pou rvu s d ’un pet i t a i gu i l l on d ’

at tache
,
au l ieu de se fixer au

moyen d ’un p i to n a tè te passan t dan s u ne bou ton n i ère
comm enos bou ton s de m anchettes , ou se fixan t sous l e doub le
de t i ss us au moyen d ’u ne broche t te

,
c lave t te ou lan i ère p as

san t dan s u n oei l le t ménagé dan s la ti ge t te o u queue du
bou ton .

Ces bou ton s ornés ren t ren t dan s la catégor ie qu e n ou s
tra i t on s p lu s l o i n au paragraphe des bo u tons ou bu llœ d 'orne
men tat i on .

L
’

abondance éton nan te de fibu les ou broches d e to i le t te
qu e n ous fourn i ssen t l es c i me t i ères bel go - roma i n s ne se

représen te n u l l emen t dan s nos tombes franqu es . Ce n ’

es t
même chez e l l es q u ’un e excep t i o n e t n ous n ’y ren con tron s
jamai s ces p laq ues o u écusson s orn és de r i ches émai l l u res
de tous dess i n s .

La pr i nc i pal e o rn emen tat i o n chez les Francs repose d u
res te su r le t rava i l mé tal l i q ue , l ’or , l ’argen t , la gravure, la
c i sel u re , la dorure , l’argen tu re , l

’

étamage , l e p lacage ,
la

mosaïque de p i erres préc ieuses o u fau sses . Encore ce der
n ier t ravai l est b ien mo i ns fréquen t en Belg i q ue .

N °

1 . F i bu l e de forme d i te anse
‘

e
,
c ’es t- à - d i re com

posée de deux pat tes o u pe t i ts d i sques orn és d e c i se l ures
réun ies par une lame recou rbée en forme d ’une an se sous
laquel l e passe l ’a i gu i l lo n et qu i la i s se place au x doubles de
l
’

éto ffe at tachée . L
’

ornem enlalion c i se l ée es t abso l umen t de
s ty le d i t mérov i ng i en , en en trelacs tou t a fa i t carac téris
t i q ues . E l le es t en bronze é tamé e t mesu re Les deux



pat tes en forme d é cusson on t 0'“

028 su r Pl. II I , fig . 12 .

Les dess i n s son t formés de c i se l ures en en rou lemen t . Un
cô té offre le dess i n d ’ une sor te de swa .s ti ka for t commune dan s
l
’

ornementai ion franque , n ous devron s y reven i r p l us l o i n .

N ° 2 Morceau d ’u ne au tre fibu le an sée . Voy . p l . I I I ,
fig . 8.

Ces fibu les an sées franqu es on t é té t rop méconn ues par
q uel q ues au teu rs qu i n ’

ava ien t pas prat i qu é eux-mêmes des
fou i l les . On les a don n ées le p l us souven t comme p i èces à
conv i c t i o n d ’époque un i q uemen t romai ne

,
ce qu i es t une

erreur . Nous avon s é té témo i n s de d i scuss i o n s où des hommes
regardés comme compé ten ts n iai en t qu e les Francs eussen t
jama i s employ é ces objet s .
La vér i té c ’es t qu e l ’on trouve ce t te forme d

'

agrafes chez
l es Roma i n s et so uven t auss i chez les Francs e t , du res te ,
le s ty le des ornemen ts propres de cet te dern i ère nat i o n su f
fi t seu l

,
sans aucun dou te poss i b le

,
à d é term i ner les objet s

qu i l u i appar t iennen t . I l y a , e n ou tre ,
bon nombre de ces

fibu les franqu es qu i son t s i m p les et san s orn emen ta t i on , mai s
don t l ’or ig i ne est con n ue .

Les fib u les an sées roma i n es son t so uven t for t grandes ,
mai s l ’on trouve auss i des grandes fibu les ansées mérovin
g iennes . VI OLET-LEDUC en par le l onguemen t et d i t q ue ces
d i mens i on s é ta ien t n écessai res pour rete n i r un pesan t man
teau d rapé su r l ’épau le .

Les c i me t i ères de Bel—A i r , d’

É lou ges , de Franch i
‘

m ont ,

d
’

Harm ign ies , de L a Bu i ssière et d ’

au tres n ombreux c i me
ti ères fran cs de Bel g i que , du Ma i n e , d u Bou l on na i s , d’

A lle

magne
,
etc .

,
on t fourn i su rtou t beaucoup de pe t i tes fibu les

ansées .



Am u l et t es
,
b i j o u x ,

et c . ,
F.F'

.

Ep ingles cheveuœ et sty les rom a ins ayant servi a u m ême

u sage . Cu re- orei lles de formes ana logu es FF
“

For t souven t l ’on a trouvé dan s les tom bes de femmes
franqu es des s tyl es à écr i re romai n s ayan t serv i à la to i le t te .

I l s son t en bron ze c i sel é
,
raremen t e n fer . Cependan t le

musée de C i rences ter
,
en Angle te rre , en ren ferme des

exemplai res de ce mé tal et la tombe n ° 8 d u c ime t i ère
d

’

Hantes—Wi h er ies en a fou rn i u n , mesu ran t et marqué
FE"8‘

, qu i repose au musée de Charlero i .
Nous devon s en trer dan s q uel q ues dé ta i l s s ur ces obje ts

q u i o n t é té d i scu tés par tous les arch éo l ogues et don t on a
fa i t tou r à tou r des s ty les à écr i re

,
des fibu les ou des cure

ore i l les e t s ur lesq uel s tous ava ien t t or t e t tou s ava ien t
ra i son .

Son t-ce de vér i tab les s ty les à écr i re et pou r que l u sage
s
’

en servaien t les dames franqu es ? Que l le or ig i ne ava ien t
i l s ?
Tous son t d ’

av i s qu e ces pe t i t s obje t s on t serv i à la to i
let te des femmes

,
car les tom bes d ’hommes n

’

en on t pas
fou rn i qu e n ou s sach i on s . La p l u par t les regarda ien t comme
ép i ngles à cheveux , d ’au tres comme ép i ng les à a t tacher les
vê temen ts .

Nous pen son s q ue ces deux usages d ’occas i on é ta ien t
adm i s . Nou s l ’avon s n ou s —méme con s taté dan s n os fou i l les ,
ayan t trouvé le s ty le parfo i s su r la po i tr i ne et parfo i s sou s la
n uque de la mor te .
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L ’on a mème ém i s l 'op i n i o n qu e l es s ty les on t é té fai ts
exprès par les Fran cs pour ê tre empl oyés à usage de to i le t te .

Nous ne pouvon s adme t t re pare i l le asser t i o n . La forme ,
d ’ord i nai re for t é légan te et ornée d u s tyle roma i n , au rai t p u
te n ter le fab r i can t d ’ép i ngles de to i le t te ; mai s l’ar t i s te franc
eû t auss i

,
à coup sûr , t rouvé d ’

au tres types p l us s péc iaux
pou r l’ornementation e t pou r la facon , i l fû t ren t ré dan s
l ’ar t fran c s i carac tér i s t i q ue et si person ne l et ne fû t pas
res té to uj ou rs e t en tou t dan s l ’ar t pu remen t roma i n . I l eû t ,
dan s tou s les cas , remp lacé le c u i lleron , deven u d ’ une
i n commod i té évi den te pour pare i l emplo i , par u ne vér i tab le
té te servan t de po i n t d ’

app u i pour l e do i g t , tel l e que l ’usage
l ’avai t con sacré pour l’ép ingle . Voy . p l . I I I , fig . 29.

I l res te vra i semb lab l e qu e les co l por teu rs romai n s ven
daient co u rammen t ces s ty le s de formes é l égan tes , e t comm e
l a con nai s sance de l ’écr i tu re é ta i t rare à ce t te époq ue , ces
objets serva ien t peu t—etre au tan t à la to i let t e q u’à l ’ usage
auquel i l s é taien t des t i n és .

R ien d u res te n ’empêche de pen ser que la présence d u
s ty l e dan s u n e tombe i n d iquâ t chez la mor te le rare méri te
d ’é tre le t trée

, ce qu i vala i t b ien la pe i ne d ’é tre s i gnal é ; et
q ue l e beau sexe se servai t d u s ty le à deux usages , pour la
to i let te et pour la correspondan ce

,
ce qu i d ’

a i l leurs fu t so u
ven t le cas , même à Rome et a i l leurs .

Une au t re su ppos i t i o n rai son nable fo rm u lée au ss i par l e s
écr i va i n s , c’es t qu e ces s ty les , avec d

’

au tres obje ts , é ta ien t l e
prod u i t d u bu t i n de guerre recue i l l i par les guerr i ers francs
au profi t de leu rs épouses et de leurs fi l les .
Enfi n

, je s ignalera i pou r mémo i re u ne O p i n i on q u i s ’es t
fa i t j our dans ces dern ières an nées , s ur tou t en A l l emagne ,



et qu i est basée un i quemen t su r la présen ce de la pe t i te
pale t te qu i term i ne l e s ty le et qu i a é té pr i se pou r un cu i l
lero n . On en a fai t des cu re- ore i l les .
San s dou te on a rencon tré des cure- ore i l les

,
m ai s i l fau t

se garder de les confond re avec les s ty les à écr i re
,
s ur les

quel s n ous ven on s de nous é tend re un peu . Les cure-ore i l les
(voy . pl . I I I

,
fig . 2 et 52) (1) on t u ne forme tou te au tre , b ien

préc i se , i den t i que avec ce l le de n os cu re— ore i l les modernes ,
pl u s cour ts qu e les s ty les so uven t de p l us de mo i t i é , et i ls

por ten t u n vra i cu illeron arrondi et bom bé qu i ne pou rra i t
serv i r à l i sser la tab le t te c i rée . Les s ty les , au con trai re , on t
souven t le bou t p lat et carré ou mème po i n tu (voy . pl . I I I ,
fig . 1

, 25 , 28,
50, 51 , et su r tou t p l . I , fig . 55) (a) , ce q u i

b lesserai t l’ i n tér i eu r de l ’orei l le .

Voi c i un exemple frappan t q u i par le par l u i -méme . Dan s
l e c ime t i ère fran c deSam son fu t trouvé , à la tê te d u squele t te ,
un s tyle remarquab le et so igné , don t le des s i n se trouve dan s
les A nna les de la Soci été archéo log i qu e de N am u r I l est
orné de tro i s bou les c i sel ées et d ’

au tres ornemen ts qu i en
renden t l ’empl o i im poss i b le comme cure- orei l les ; un seu l
coup d ’œ i l s u ffi t pour en fa i re j uger et pou r é lo i gner auss i tô t
tou te i d ée de des t i nat i o n p réméd i tée d ’ép i ngle à cheveux ,
et pour tan t i c i l e bou t es t u n c u illeron b ien formé e t n on
u ne pale t te .

La t i ge d u s ty le est parfo i s s imple , arrond ie , po l ie , l i s se
comme le manche du cure- ore i l les , mai s ce dern ier est pl u s

(1) Voy . au ss i Bu ll . des Comm . roy . d
’

a r t et a arch éol t . X I V , 1875 , p l. I l ,
fig . 88 et 96 .

(2) Vos. ib i d .
,
1878

, vi lla de Bi lli ch , pl: I l , fig. 17 .

(a) Voy . Ann . de la Soc . archéol . de Namu r , t . V I , p . 54 , p l . V I I I .
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cour t , ob tus et mou sse au bo u t ; i l mesure généralemen t
à au l ieu qu e le s ty le en mesu re au mo i n s le doub le
et es t term i n é par u ne po i n te ai gue .

Quand la t ige est ornée de re l iefs
, ce qu i est le cas ord i

na i re , ceux -c i empêcheraien t l ’ i n trod uc t i o n dan s l ’ore i l le
san s b lesser ce l le-c i . Te l les son t l es sai l l ies en annelets o u
crê tes c i rcu lai res (voy . p l . I I I

,
fig . 25

,
28

,
50

,
51) e t l es

rendemen ts en pr i sme (voy . p l . I I I , fig . 2 1
,
28, en cu b e

(voy . p l . I I I , fig . en bou le (voy . p l . I I I
,
fi g . en

o l i ves (voy . p l . I I I
,

fig . en cy l i n d re (voy . p l . I I I ,
fig . en pol yèdres (voy . p l . I I I

,
fig . 1

,
24

,
p lacés à

un e cer ta i ne hau teu r .

En vo i c i des exem ples b ien carac tér i sés
L ’

abbé COOHET t rouvé à la tè te mème d ’ un cadav re
,
a u

c ime t i ère de Verr i ère (Champagne) , un o bje t de ce t te natu re
don t la forme même est te l l emen t carac tér i s t i q ue q u ’ i l ne
peu t la i s ser l ’ombre d ’u n dou te su r sa des t i nat i o n pr im i t i v e .

La po i n te es t ai guë pour tracer les le t t res , au l ieu qu e le

manche d u cure— ore i l les n’

a pas ce t te acu i t é ; l ’au tre cô té

por te n on un cu i lleron mai s u ne pe t i te pale t te p late , carrée ,
à pe i n e recourbée , qu i ne ressemble en r ien à un cu i lleron
e t qu e l

’on n’

oserai t i n trod u i re dan s l ’ore i l l e , même avec la
p l us grande précau t i on
Ce t te pal e t te , d ’

au tre par t , n ’a pu ê tre i mag i née pour u ne
tê te d ’ép i ngle a cheveux , car les do ig ts n e pou rra ien t y
presser san s se b lesser .
Mo i même

,
au c i me t i ère de Han tes -Wiheries , j ai ren con t ré

( l) Vo i r la fig . dans la Normandi e sou ter raine, p . 55 . No tre fig . 25 , pl. I I I , en
donne un croqms t rep rudimentai re ; i l fau t vo i r le dess in de Cocner pou r se
rendre vér i tab lement compte de l’objet .
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u ne au tre forme . On peu t d i re la même chose de tou tes les
fibu les ou ép i ngles à cheveux san s té te , qu i son t s im p lemen t
des s ty les à écr i re o u des cu re-ore i l les , comme n ous l ’avon s
d i t .

Bou tons ou bu llæ d
’

ornementa i i ou .

Le m o t bu lla dés ignai t p ropremen t à Rom e un ornemen t
en bou le pend u au cou .

Le même n om s
’

app liqu a au x ornemen ts en dem i — bou le e t
n o tammen t au x c lou s à té te hém i sph ér i que en métal enc loués
pou r orner l ’u n ou l ’au tre meub le . La tè te de ces c l ou s d ’or
nem entation pr i t d ’

au tres formes , con iq ues ou al l ongées
,

po i n tues o u arro nd ies , so uven t ornées par la c i se l u re .

C
’

étaient toujou rs des bu llæ , qu ’e l les fu ssen t fixées su r des
por tes , des coff re ts , des meub l es , etc .

Les portes d u Pan théon à R ome é ta ien t en c l ouées de
grosses et su perbes bu llœ (Voy . p l . 11, fig . 50 et

Les por tes du cé lèbre templ e de M i nerve à Syracuse
é ta ien t o rnées d ’or , d ’ i vo i re et de re l iefs h i s to r i ques for t
r i ches . VnnnÈ s fi t arracher ces rel iefs par avari ce . I l fi t en l e
ver tou s les c lous d ’or (bu llæ ), qu i é ta ien t en grand n ombre
et for t pesan ts (a).
Le m ême nom é tai t app l iq ué au x c l ou s d’

ornements des
baudr iers , des ce i n tu ron s , e tc .

VIRG I LE d i t , en effe t , qu e parm i l es r i chesses q u i se trou
r a ien t dans la ten te de Rhamnes , l ors de l ’expéd i t i o n de

( I ) Voy . SAGLIO et DA REMBERG ,
D iet . d

‘

o rcheat. Ve rbo clavus .

(a) Nam b u llas au reas omnes ex h is valvi s , quæ erant et mu ltæ et graves ,
non du b i tavi t au ferre ; quaram i s te non opere delectatatu r

,
se pondere .

th em .
,
l

‘

err . 2
,
I V , 56 .
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N i su s et d’

Eu riale ce l u i — c i s’empare et orne ses épau les
des pha l ères et d u baud r i er o u cingu lu m d

’or , orné de bu l les
de Rahm nès (I ) .

Le ci ngu lu m é tai t en quel q ue sor te la marque d i s t i no
t i ve

,
l ’a t tr i bu t du guerr ier . Sp o li are cingu lo é ta i t degra

der u n so l dat . Gi u g u lo li berare c’ é tai t le l i bérer d u ser
v i ce

,
se l on le Code de J u stin i en .

Les Romai n s n ommaien t c i ngu l um b u llatu m u n bau
d r i er orné de bu llæ .

Le ce i n turon des Francs é tai t de même orné de ces c l o us .

Témo i n SI DO INE A PPOLL I NA IRE q u i app l i que au x regu li (2)
fran cs de so n époque (m i l ieu d u v° s i èc le) ce t te express i o n
romai ne ; en décr i van t le cos tume franc , i l d i t De leu r
g la i ve pen dan t de l ’épau le

,
les baud r iers en peau de

ren ne ornés de bu l lae pressa ien t leurs flan cs serrés
Nou s n ’

avon s pas à d i sc u ter i c i le tex te à un au tre po i n t
de vu e q u ’à cel u i de l ’express i on bu lla tés , cela a é té fa i t
a i l leurs (4) et nous y rev iendron s peu t-etre en core c i —après .

Nous avon s souven t rencon tré dan s d i vers c i me t i è res
francs ces bu llæ ou bou ton s rangés à t ro i s , t rès raremen t
q uat re ou c i nq le l ong du fourreau de gla i ve et at tachés
encore assez fréquemmen t avec des res tan ts de cu i r . I l s se
ren con tra ien t touj ours l à où est le glai ve ,

so i t à la tè te, so i t

(1) Eu ryalu s phaleras Rhamnetus , et au rea b u lli s cingu la . V1ncn… , Æn . ,

lx
,
559.

(2 ) Pet i ts ro i s ou chef s.

(3) Pendu li ex h umero gladi 1 baltei s su percu rrent i b u s strm xerant c lans a

bu llat i s latera rhenoni bu s . S IDON . Ep . XXX I I I .
(4 ) E ssa i de reconst i tu t i on a rch éologi qu e de l

’

a rmement et d u costume des
Francs de la Samb re, par RENÉ VA N BASTELAER . (Cong rès a rch éolog i qu e de
Ch a rlero i ,
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au p ied , so i t au bras , so i t à la cu i sse , c etaient des c lous de
paru re . A cô té se trouvai en t les pet i tes po i n tes de b ron ze ,

ou
r i vés à pe t i te tê te

, qu e n ou s d écr i von s en etc . , et

qu i servaien t à un i r deux dou b les de cu i r l ’u n su r l ‘au t re ,
n ou s l ’avon s p l u s i eu rs fo i s cons ta té .

Les mu sées al lemand s de Trèves , Mayen ce , etc . , ren

fermen t beaucou p d ’

exemp l es de ces fourreaux de gla i ves
orn és encore de leu rs hu i /œ.

M . TROYON , dan s son rappor t su r le c i me t i ere de Bel-A i r
(Chésea u ), près de Lausanne ,

vér i table c i me t i è re fran c
,

recon s t i tue et dess i ne u n fou rreau de sabre en cu i r orn é de
c i n q c l ou s ou bou ton s d’

o rnementalion Le musée de
Mayen ce en renferme d ’au tres . (Voy . p l . I l , fig . 40 à4 6 et105 . )
No tre fo u i l leur , homme d e très gran de expér ien ce ,

affi rme
q ue d ’ord i na i re i l a t rouvé ces bou ton s , n on su r le glaive ,

mai s à cô té . Le fou rreau serai t d on c souven t dan s la tombe
déposé à cô té du gla i ve ? Cependan t , i l n ou s est arr i vé de
re trouver dan s les sépu l tures le glai ve dan s son fourreau de
bo i s recouver t de cu i r , marqué d’

o rnements i m primés en
rel iefs ou gau ffrés .

D
‘

au tre par t , le gla i ve ava i t cer ta i nemen t u n baudrier
spéc ial de suppor t q u i se raccorda i t au ce i n tu ron . Or , à
ce t te époque comme auj ourd ’hu i

,
ces raccord s se fa i saien t

au moyen de bou ton s ornemen tés ou non . L ’on sa i t q u ’

ac
tu ellem ent en core nos o ffi c iers at tachen t par le même gen re
de bou t on s à deux ten on s ou à deux tê tes opposées , comme
n os bou ton s de man che t tes , cer ta i n es lan i ères accesso i res de
l ’épée ou d u sabre .

Le c imet i è re de Bel—A i r ,
p . 6

, p l. V , fi g . 2 et 5 .
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De ronde qu ’

e l le étai t
,
ce l le—c i s’

allongea ou 8 é larg i t en ovale ,
en co i n , en tr iangle , en t rèfle , en écu sson , en to r tue ,

en cœu r
et en m i l le au tres formes p lates et souven t br i l lan tes d’

éta

Ces formes furen t souven t employées pou r l’o rnemen
tat i o n d u fou rreau de gla ive , témo i n s les exemples repré
sentés p l . I l , fig . 40 , 4 1 , 42 ,

4 5
,

4 6
,
105 .

Ma i s en Belg iq ue l es tê tes ron des son t de beaucoup l es
p l us commu nes et ce son t les seu les trouvées dan s l es n om
breux c i me t i ères de l ’arron d i ssemen t de Char lero i .
Nous reprendron s p l u s l o i n le suje t d e ces bou ton s pou r

le t ra i ter à u n tou t au tre po i n t de vu e .

Obj ets en bronz e g ravés p ou r emp rei nte , cha tons de bag u es ,

bou tons d
’

ornemente , fi ôu les , accana ,
etc .

Les con s id érat i on s qu i von t su i vre et qu i reposen t entre
rem ent sur des découver tes arch éo l og i ques tou chent à l’h is
t o i re de l ’or ig i ne des sceaux ou cachet s . Nous déc laron s tou t
de su i te qu e n ous ne n ou s occu peron s n ul lemen t des
an neaux s i g i l la i res francs , fabr i qués souven t en métal p ré
c i eux

,
por tan t le mon ogramme p l u s ou mo i n s comp l i qué d u

nom d u propr i é ta i re ou ce n om en en t ier
,
an neaux q u ’ i l

fau t repor ter le p l us souven t à l ’époque carloving ienne . Ces

sceaux , semble— H I
,
appar tena ien t à des person nes le t trées

e t à u ne époque relat i vemen t récen te et n on à des guerr iers ,
su rtou t a des guerr iers des prem i ères époques franqu es
Ces dern i ers é taien t i l le t trés et se préoccupa ien t for t p eu de
dev i ses ou de ch i ffres . I l s ava ien t san s d ou te leu r marque

M . Du ncan a fai t une étude fo rt savante et fort complè te de anneau x de

cette catégo r ie dans la Revu e a rchéolog i qu e françai se, 5° série.
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hab i tuel le
,
marque connue comme leur appar tenan t et qu ’ i l s

savaien t fa i re respec ter ; ma i s cet te marque é ta i t o rd i nai re
men t s i m pl e et vu lga i re . I l s en por taien t la ma tr i ce non su r
des mé taux préc ieux , ma i s su r l ’un ou l ’au tre obje t de leu r
fou rn i men t m i l i ta i re gravé à cet effet et i l s sce l la i en t au
moyen d u pommeau de leu r glai ve c i se l é ( i ) de la par t ie
sa i l lan te ou an se d ’une fibu le an sée (a) ou de l a coque ou
plas tron en ta i l l é d e l ’a i gu i l l on d ’un e bouc le de bou ton s
d ’ornemen t travai l l és à ce t e ffe t comme de vér i tables sceaux
et auss i de bagues s ig i l la i res for t s i mp les en bronze vu l
ga i re .

C ’

es t de ces an neaux , o u bagues s i g i l la i res spéc iales , et des
bou ton s d’

o rnementai ion s ig i l lai res qu e n ous al l o n s parler .

Tou tes les i n tai l les et les p ierres fi nes c i sel ées pou r cha
ton s de bagues q ue nou s avon s ren con trées dan s n os tombes
franqu es des premi ères époques son t d

’or ig i ne romai ne . En

général , les vra ies bagues franqu es son t mé tal l i q ues , et c
’

es t
de cel les- c i seu lemen t qu e n ou s n ou s occuperon s i c i . E l les
son t san s chaton ou b ien el les por ten t u ne expan s i on de
l ’anneau scu ti /Orme , o u en p laque en gu i se de chato n c i sel ée ,

d ’ornemen t for t s i mp le d ’ord i nai re
,
en creux et pouvan t

serv i r de cachet de d i fféren ts types
,
cro i x o u au tres dess i n s

géométr iq ues , représen ta t i on d ’un ê tre natu re l o u fan ta i s i s te ,

( i ) Hab i tude conservée pendant u ne part ie du moyen âge .

(a) C imet i è re du M aine. Voy . LE BLA NT , Inscr ip ti ons ch rét i ennes des Gau les ,
t . I

,
p . 264 , pl . X X I I , tig . 158. Voy . Revu e a rchéo log i qu e de France, 5° sér ie ,

t . V I , p . 52 1.

(a) En vomi des exem ples C imet i è re d
’

A igu i sy (A isne) . Voy . A lbum Ca randa
,

de F r M OREA U , IN . 9, et Revu e a rch éolog iqu e de France, 5 ° sér ie, t . V I I , p . 222 .

Id . de La Bu i ss iè re, voy . p lus lo in. M usée de Péronne. Donné par

A] . DANICOURT , voy . Revue a rch éolog i qu e de France, 5e série, t . V I
,
p . 45 .
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an i mal fan tas t i q ue , etc .

,
s i gne cabal i s t iq ue ou au t re ,

le tou t
gravé en creux et pouvan t don ner des empre i n tes conve
nahles .

ël<

Pour fac i l i ter l ’ i n te l l i gen ce d e cer tai nes exp l i cat i o n s qu e
n ous au ron s à don n er et su r tou t pour év i ter les red i tes et
les l ongueurs

,
n ous devon s tou t d ’

abord don ner que lq ues
général i té s su r les mo t i fs des c i se l u res des obje t s d on t n ous
avon s à parler .

Ces mot i fs son t o u la représen tat i on d ’

an i maux fan tas
t i ques

,
espèces de ch i mères , d ’o i seau x

,
quad ru pèdes

,
etc .

,

don t i l n ’es t pas poss i b le de tra i ter d
’une facon gén érale et

méthod i que
,
ou des s i gnes cabal i s t i ques con nu s et don t

l ’h i s to i re a é té fai te .

Ces dess i n s d'

ornem entation n e son t pas prop res au x

Fran cs seu l s
,
l o i n de l à . Tou tes les peup lades d i tes peup les

barbares qu i o n t envah i l’Eu rope et spéc ialemen t la Gau le
dan s les prem i ers S iecles de l ’ère ch rét ien ne en on t orn é
l eu rs armes e t au t res obje ts et nou s les re trouvons dan s
leurs t ombes . Bien p l us , l ’é tude de ces mo t i fs d’

o rnem en

tation pourra a i der à b ien dé term i ner , à dater les sépu l tu res
e t d i fféren c ier les c i me t i ères francs p ropremen t d i ts qu e n ou s
re trouvon s su r le so l bel ge au Nord de la Fran ce , su r les
fron t i è res rhénanes et même en A l lemagne

,
des sépu l tu res

des au tres peup lades : Go th s , V i s i go th s , Saxon s , etc .
, du Su d

de la Gau le .

I l n ’

es t pas d i ffic i le de c las ser sys témat i qu emen t ces

mo t i fs d’

o rnemental io n pou r en donner u ne i d ée en peu de

mots au lec teu r . I l s v ien nen t gén éralemen t de Scand i nav ie
e l des pays or ien taux e t son t , pour la p l upar t , d ’une hau te
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Le chr i sm e es t le X (ou chi grec) t raversé par le P (ou rho
grec) ; mai s ce dern ier es t souven t remp lacé par l e I (to to
grec) ce q u i forme u ne s i mp le cro i x à s ix rayon s ou u ne

roue a s i x rai s , san s la bouc le d u P (rho) .

Ce s i gne , s im pl ifié en core et rédu i t u n i quemen t au X (ou
chi grec) en tou ré d ’ une couron ne ou d ’ u n cerc le ,

es t le
labaru m .

C ’

es t deven u u ne roue à qua tre ra i s é larg i s vers le bou t en
cro i set te .

Ces deux var i é tés de cro i x grecq ues en é to i les à quatre
ou s ix b ranches en prenai en t quelq uefo i s h u i t . Voy . p l . IV ,

fig . 4
,
a
,
10 et 14 .

La cro ix à quatre ou s i x b ras égaux
,
élarg i s et comme

pat tés vers le bou t et en tourée d ’un cercle , pou r figurer u ne
roue , servai t de cro i x de con sécrat i o n d ’égl i se et formai t le
n im be cru ci /ère hab i t ue l de la d i v i n i té , accompagnan t la
m a in divine . Voy . p l . IV

,
fig . 8.

Tou tes ces figures e t o rnemen ts compor taien t u n carac tère
t ou t spéc ialemen t chré t ien
Le même carac tère rel i g ieux s’

attachai t
,
à la même époque ,

au cerc le d i v i sé de la même façon p ar des rayon s en

fuseaux lan céol és , au n ombre de q ua tre , s i x ou h u i t , forman t
rosace . Voy . p l . IV ,

fig . 4 et 14 .

M . CAUM ONT affi rme qu e ces cro i x et roues ou rosaces de
dess i n var i é , et s ur tou t la dern i ère , es t l

’

o rnem enta i ion

spéc iale de l ’arch i tec ture romane pr i m i t i ve On les ren

con tre abondan t sur tou t au x v
°
et V i

e s i èc l es .

C ’

es t la p le i ne époque franque et, en effe t , l ’on peu t géné

( i ) Voy . Abécéda i re . A r ch i tectu re relig ieuse, p . 22 .
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raliser ce q u i précède et affi rmer qu e tou s les mo t i fs d
’o rne

men tati on ar t i s t i q ue qu e n ous rencon tron s su r les objet s q u e
les Fran cs n ous on t la i s sés ne son t vra i men t pas d i ff éren ts
des mo t i fs d’

o rnem entation d ’

arch i tec ture romane . Le s ty le
roman ou byzan t i n est synonyme de s ty l e mérov i ng ien .

La lec ture des au teu rs spéc iaux , MM . GA UM ONT, BATISSI ER ,

REUSENS , etc . ,
ne lai sse aucun dou te su r ce po i n t .

Ce t te vér i té ne manque pas d
’ i mpor tance en présence de

l ’op i n i o n répandue ,
à tor t peu t- ê tre , qu e l

'

arch i tec ture by z an
t i ne n ou s v i n t de tou te p i èce de l’Orient.
M . HA IGNERÉ a écr i t avec rai son Cepen dan t l ’ar t d u
dess i n

,
au tan t qu ’on en peu t juger par les monna ies m érovin

g iennes et par les esqu i sses b ur i n ées su r le bron ze
,
é ta i t

tombé dan s u ne effroyab le décaden ce pour représen ter
l ’homme e t les an i maux . Le dess i n géomé tr i que su rv i vai t
seu l , hab i l e à tracer des z i gzags , des feu i l les i mbri quées , des
en trelacs de tou tes sor tes v i vemen t enchevè trés . On trouve
l à su r le b ron ze et su r l ’os tou s les ornemen ts don t s ’es t
emparée p l us tard l ’arch i tec tu re byzan t i ne. Ce fa i t mér i t e
at ten t i on . Quand on vo i t l es orfèvres mérov i ngi en s , les
m aîtres e t les d i sc i ples de sa i n t El o i , employer au vu

e
S i è c le

et au vm
° s i èc le t ou t ce sys tème de décorat i on , a- t— o u l e

d ro i t d’at tr i buer à l ’ i nfluence or ien tale et de don ner comme
fru i t des cro i sades la réappar i t i o n de ces mo t i fs dan s la
scu l p tu re ornemen tale du x i ° s i èc le ?
En effet , ne composen t- i l s pas to us les dé ta i l s de l

’om e

men tat i on d i te romane ou byzan t i ne ,
tous ces dess i n s

géométri qu es , ces hachures , ces den t s de sc i e o u de l ou p ,

Voy . Q u atre c imet i ères méroving i ens du Bou lonna zs , p . 9.
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ces ron d s cen trés , ou œi ls de p erdrwc ces pe t i ts cerc les
concen tr i ques , ces cro i x de Sa i n t—A ndre , ces z igzags , ces

l i gnes courbes ou br i sées , ces chev ron s , ces en trelacs serpen
ti form es , ces en rou lemen ts verm i cu l és ou nat tés

,
ces m i l le

dé tai l s de dess i n s géomé tr iq ues Spéc iaux q u i frappen t par
leu r carac tère propre et leu r or ig inal i té “

?

Le tr i skel prenai t souven t la fo rme d ’un tr iangle équ ila
téral, s i gne de l ’équ i libre éternel . Voy . p l . I l

,
fig . 105 , ou

de deux tr iangles en lacés
,

figure cabal i s t i q ue e t m aconniqu e
d u d ieu - a rch i tecte et créateu r de l ’un i vers . Voy . p l . 11,
fig . 69

, et le letraskel devenai t u n carré . Voy . p l . 11
,

fig . 87 .

Ces figures p r i ma i res s’

ind iqu aient parfo i s seu lemen t par
u ne s u i te de globu les so i t p le i n s , so i t év i dés en pet i ts anne
l e t s s i mp les ou cen trés d ’ un po i n t et forman t l ’œi l de p er
dr i ec . On les rangeai t à quat re en carré pou r la cro i x , à

tro i s en t r iangle pou r le t r i ske l e et à deux pour la l i gne ,
l i b res ou u n i s par des trai ts . Voy . pl . 1, fig . 25 ; p l . I l ,
fig . 12 , 58

, 59, 59 et 60 , et pl . I I I , fig . 15 .

L ’

emp lo i de ces annelets en œi ls de perdr i x , comb i n és en
d i vers orn emen ts

,
é ta i t s u rtou t excess i vemen t commun chez

les Francs , comme le saven t tous les archéo logues qu i on t
fou i l l é des c i me t i ères de ces peup lades en A l lemagne ,

en

Belg i que et en France . Leu rs pe ignes son t tou t spéc ialemen t
chargés de ce t te sor te d’

ornementation .

Les bras l i bres des figures pr i m i t i ves don t i l v ien t d e t re
q ues t i o n se recou rba ien t parfo i s tous vers la d ro i te , ou
mo i n s so u vent vers la gauche , en l i gnes coudées , en c roche ts
s i m ples ou complexes

,
ou en labyr i n thes , ou en ares de



https://www.forgottenbooks.com/join


or ig i ne qu e le cheval gau lo i s , accom pag né de bu l les sem
b lab les . Bien tô t l ’o i seau ne con serve qu e son gros bec e t so n
gros œ i l et con t i n ue à res ter perché su r la tê te d u cheval , qu i
l u i -même se d i s l oq ue , se désorgan i se et perd ses membres
réd u i ts p resq ue un i quemen t a la tê te , derr i ère laquel l e res te
seu le auss i la tê te du caval ier , réd u i te auss i en quelq ues t ra i t s
q u e semble fou i l ler le gros bec crochu de l

’o i seau aecom
pagné d

’un œ i l d émesu ré . Tou t au tou r
,
dan s le champ de la

méda i l le
,
l ’on vo i t parfo i s les m em bres jetés et d i s persés de

tou tes par ts
,
con servan t u n p eu l eur forme carac tér i s t iq ue .

On peu t su i vre parfa i temen t ce t te remarquab le dégéné
rescence carac tér i s t i q ue de la gravu re sep ten tr i onal e dan s
les p lan ches r i ches et n ombreuses des pub l i cat i o n s de la
Soc i é té des A n t i q ua i res d u Nord
Su r les b ij oux , spéc ialemen t su r l es b ij oux couver ts de

lames de verre e t de grena ts , ser t ies en mosaïq ue , ce t te
dégénérescen ce n ’es t pas comparab l e à ce qu e n ous venon s
d ’

expl i q uer .

Ces broches e t b i j oux o rni thomorphes au gros bec croch u
et à l ’œ i l au ss i gros e t sa i l l an t , formé ord i na i remen t d ’u ne
per le de grenat et aff ec tan t la fo rme d ’u n S ,

son t innom
brables dan s les an t iq u i tés du Nord et dan s les tombes d es
an c ien nes peup lades barbares al leman des . I l sera i t o i seux
d

’

en c i ter des exemples , i l s se présen ten t par m i l l iers dan s
les c i met i ères du Nord et de l’Est de la Gau le l es Vi s igo th s
d u Su d et les peup lades de l’O uest ne l es con na i s sa ien t pas .

Je do i s aj ou ter q u e la p l u par t de nos c i me t i ères francs , au x

Voy . A tlas de l
’

a rchéologie du No rd rep résentant des échant i llons de l ’â ge
du b ronz e et de l’â ge du fer , pl. V , V I et V I I .



carac tères pri m i t i fs , de l ’arrond i s semen t de Char l ero i , ne

nous on t o ffer t qu
’

excep tionnellement ce t te sor te de b ijoux .

Cer tai nes de ces fibu les en vers de terre de Gauti er n e se
rappor ten t pas a l ’o i seau a bec croch u , ma i s o n ne peu t pas
d i re q u ’

e l les se trouven t communémen t .
Si les deux courbes , au l ieu de former l’s , é ta ien t ramenées
d ’ un seu l cô té, comme la l e t tre C ,

l ’on ava i t le cro issant

or ien ta l . Voy . p l . I l , fig . 6 1
,
62 . Parfo i s l ’on adossa i t d eux

cro i ssan ts e n forme d’

Œ . Voy . p l . I I , fig . 54 ,
ce q u i amena

l ’a h i tte h éral d i q ue . Voy . p l . I l
,

fig . 55 ,
ou même tro i s ou

quatre cro i ssan ts forman t un tr iangle ou u n q uad r i latère
par t i cu l ier cen tré o u n on d ’un po i n t . Voy . pl . I l

,
fig . 11 ,

15 ,
18,

2 1
, et p l . IV ,

fig . 6 .

D u tr i skele déri ven t les tro i s jambes d’homme réu n ies
et soudées par la cu i sse et dess i n ées en pos i t i on de co urse ,

symbol i san t le m ou vem ent de ro ta ti on des as tres su r eu x
mêmes . Ce t te figure

,
comme on sa i t

, est de la p l us hau te
an t i q u i té . E l le es t passée dans les armo i r i es en S i c i le e t

a i l leurs . Voy . p l . I l , fig . 22 .

Nous avon s ma i n tes fo i s eu l ’occas i o n de cons tater su r les
bou ton s d’

o rnementalion franque et ai l leurs , la reprod uc t i on
de tro i s an i maux fan tas t i q ues de même dess i n serpen ts ,
dragon s , o i seaux ou b ien d ’obje ts q uel conques un i s ensemble
au tour d ’ un cen tre comm u n . Voy . p l . I , fig . 25 , 26 ,

2 7
,

29, 50 ; p i . 11, fig . 8
,
14 , 16 , i 7 , 25 ,

28.

On peu t d i re i den t i qu emen t la même chose pour le
te traskele, souven t formé de serpen ts o u au tres fig u res
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Voy . pl . 1, fig . 28 ; p l . I I , fig . 20 ; p l . IV ,
fig . 16 et 17 .

Tous ces ornemen ts en serpen ts , en d ragon s , etc .
,

représen tés sous to u tes les formes les p l us var i ées , l e s plus
p i t to resq ues et les p l us i nat ten d ues , son t , en général , d ’or i
g i ne scand i nave et se t rouvent dan s l es c i me t i è res de peu
p lades or ien tales d

’

invas ion .

La cro ix à q u at re b ras égaux , phes à ang le dro i t vers le
bou t o u en coude s i m ple o u dou ble dev ien t la cr o iæ gamm ée
ou bigammée . C’

es t le swastika
,
s i gne cabal i s t i q ue auq ue l

n ou s devon s reven i r . Voy . p l . 11, fig . 95
, 97 .

Tou tes ces figures se rencon tren t cen trées d ’un s im p le
po i n t

,
d ’ u n pe t i t cerc le ou an neau

,
d ’ un tr iangle , d ’un carré ,

d ’u n losange , etc . Voy . p l . fig . 25 , 2 7 ,
29,

50 ; p l . 11,
fig . 11 , 12 ,

15
,
18,

20 , 2 1, 25 ,
28

,
48, 49, 75 ,

76 ,
78

,

79, 81, 84 , 86 ,
90 ,

98, 101 , et p l . IV ,
fig . 6 ,

10 . Le di eu

serp ent ou S ,
cen t ré par u n cerc le , est l e serp ent-so lei l .

Voy . p l . 11, fig . 84 .

Tou tes pouva ien t se can to n ner de po i n ts ou globu les a
chaque ang le . Voy . p l . I , fig . 25 ; p l . I l , fig . 1

,
82 ,

88, 92 ,
97 ; p l . I I I , fig . 9

,
20 .

Tou tes encore so n t so uven t en fermées dan s u n carré ou
dan s u n cerc le , an neau magiq ue sy mbo l i san t l ’ i nfi n i .
Tou tes po uvaien t por ter les bou t s des b ras épai s s i s en
pe t i tes mass ues pat tées ou en très pe t i tes c ro i se t tes . Voy .

p l . I l , fig . 1 ,
12 , 95 , 94 ,

96 ; p l . IV ,
fig . 8 et 10 .

Te l l e es t la cro ix pat tée héra l d i q ue . Voy . p l . I I I
,

fig . 18.

Bref
,
l ’o n peu t i mag i ner la mu l t i tude de var ian tes q ue

la fan ta i s ie des dess i na teurs i n trodu i sa i t dan s ces figu res
em p loyées comme ornemen ts .
Nous en c i teron s q ue lques—u nes seu lemen t le serp ent
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Le doub le serpen t à bec de canard en lacé en doub le cro i s
san t , p l. I I , fig 7

,
se comp l i qu e par des en roul emen t s ,

fig . 15
, et semble mener à la fig . 52 de la p l . I qu i parai t

ramener l ’es pr i t su r la forme de deu x ore i l les accos tées . La
fig . 5 de la p l . I l pou rra i t b ien , s i l ’on en cro i t q uelq ues
nns

,
appar ten i r au même grou pe de serpen ts d oubles .

Le swas t i ka s i mp le , voy . p l . 11, fig . 95 , n ommé au ss i
signe du z odiaqu e par quel q ues n um i smates , se ren con tre
sur u n cer tai n n ombre de monnai es gau lo i s es . C ’

es t , d i t—ou
le n om de l ’ i n s trumen t q u i , dan s l’I nde an t i que , servai t a
produ i re l e feu . Cet i n s t rumen t se nommai t en core p ra
m antha . C ’é ta i t une cro i x de bo i s au cen t re de laque l le le
brahman e fa i sa i t p i vo ter u n bâ ton al l umeur
Les d ess i n s ou les s ignes don t n ous avon s parl é var ia i en t

en ou tre à l ’ i n fi n i dan s l eu r forme gauche ou d ro i te , c ’es t
‘

a- d i re i n verse . C ’

es t à ce po i n t q ue
,
dan s n o t re p l . I I , tou t

ce qu i se rappor te à ces s i gnes , c ’es t—à—d i re la fi n de ce t t e
p lanche e t même tou t ce q u i e n est l ’ ap p l i cat i on au x bou ton s
d

’

ornementalion, c’es t—à-d i re t ou te la prem ière par t i e , se
rencon tre so uven t en forme homol ogue ou i nverse , gauche
pou r d ro i te .

La figure du swas t i ka sur tou t o ffre ce t te var i é té à l ’ i n fi n i .
Voyez tou te la dern ière l i gne de figures de la p l . I I .

Le swas t i ka é ta i t le symbol e d u dieu sup ér ieu r Thor , chez
les anc ien s peup les d u Nord (Suède et Norwêge), et l e Ju p i ter
du M i d i . C ’é ta i t , d i t ADALBERT KULN , dan s son ouv rage sur

Voy . Nic . JOLY , L ’

homme avant les métau x .



L
’

or ig ine du feu ,
u n symbole rel i g ieu x par exce l l ence dan s

l ’anc ienne rel i g i on ar ien ne . Ma i s je n
’

ai pas à remon ter s i
hau t

, je la i s se ce so i n à d ’

au tres . Je ne veux pas m
’

écarter

de l ’époque franque ou barbare .

A u musée de Namur se vo i t le swas t i ka s i m p le , ma i s a
l i gnes redou b lées de quatre facon s var i ées , i n t rodu i t dan s
u ne ornemen tat i on à la rou le t te su r un vase d u c i me t i ère fran c
de Sa int— Gérard et sur un jo l i bou t de flèch e en os venan t
d e la chambre fu néra i re d u d ru i de dan s la gro t te de S i n s i n .

Voy . p l . V
,

fig . 1 .

L ’on a re trouvé a i l leurs encore cet ornemen t carac téris
t i q ue i m pr i mé sur des vases céram iques (a) .

.La figure pouva i t ê t re i n verse , c ’es t- à-d i re avo i r les bras
p liés à la gauche au l ieu de la d ro i te .

L ’on rencon tre le swas t i ka i nséré ou n on dan s un an neau
ou dan s u n carré , can ton n é de po i n ts , ou cen tré d ’u n cerc l e ,
ou à bras arq ués et arron d i s en cro i x an sée (symbo le de la
v ie éternelle

,
même au commencemen t du chr i s t ian i sme) ,

voy . p l . I I I , fig . 20
,
à b ras cou rbés en croche t s ou en

volu tes
,
ou coudés deux fo i s (ce qu i con s t i tue le vra i ty pe d u

te traskel e) , à bou ts gonflés en pe t i tes bOu les , ou en pa t tes ,
ou en pe t i tes cro i se t tes

,
voy . p l . I I

,
fig . 1

,
2
, 19,

20
,
24

,

29
,
55

,
67 , et les deux dern i ères l i gnes de figures ; p l . I I I ,

fig . 90 ; p l . IV ,
fig . a

,
5 .

La var ié té à b ras arqués et arrond i s est par t i cu l i eremen t

Voy . le mémo i re q ue nou s avons p résenté au Congrès de Li ège en 1890,
s ou s le t i tre Les vases de forme p u rement franqu e et leu r o rnementa ti on a la
rou lette , pl . IV , fig . 9, n

° 60 .

(a) V oy . LI NDENSCHM IT , D ze A lth or thmner u nserer h eidn ischen verz ez t , etc . ,

t . livrai son X , pl . I l ] , fig . 5 .
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fer t i le en var ian tes e t condu i t à la figure de deux e l l i p ses
l ongues , cro i sées e t en lacées en t i èremen t ou par t ie l lemen t
et can ton nées o u n on de q uat re pe t i ts g l obu les . Voy . p l . I I ,
fig . 2

, 19,
24

,
29, 55 , 70,

7 1
,
7e

,
100, 101 , 102 , etc . ;

p l . IV , fig . 2
,
15 , 15 ,

19.

Tous ces types
,
p l . Il ,fig . 100

,
101 et 102 , p ro

du isent le p l us be l e ffe t d’

ornementation par le redoub lemen t
des l i gnes en tr i p le o u en quadru p le à la man i ère de la p l . 11,
fig . 19

, mai s cet effe t est r i che su r tou t avec la forme 101
t r i p l ée ou quadru p lée . Cet te var i été se ren con t re par tou t .
Tou te var i é té de swas t i ka se dess i ne so uven t au tou r d ’ un
cen tre formé d ’un lo sange

,
d ’un cerc le ou p l us commune

men t d ’u n carré . Voy . p l . I l
,

fig . 1 1, 12 ,
20 , 65 , 64 ,

65
,

66 ,
101 ; p l . IV , fig . 15

,
15 ,

17
, 18.

Nous ven on s de d i re qu e l e type 101 est dan s ces cond i
t i on s

,
et qu an d el le por te tou tes ses l i gnes redoub l ées , ce t te

doub le elly pse en lacée est par t i cu l i èremen t remarquab l e ,
for t commune e t des p l us fécon des en var i é tés . C ’es t l’em
bryon des dess i n s s i r i ches et s i compl i qués q u i fo n t l ’om e

men tat i o n franque pr i m i t i ve e t qu i reco uvre po ur a i n s i d i re
t ou tes les p laques — bouc les des guerr iers de ce t te époq ue .

La fi l iat i o n d u s i m p le au compl iq ué est fac i l e à su i v re quand
on com pare l es figures s u i van tes p l . IV

,
fig . 2 , su r la

po i n te de la p laque
,
ou p l . I l

,
fig . 101

,
prem ier dess i n for t

s i mp le ; p l . IV , fig . 19,
deux i ème dess i n p l u s composé

,

leque l con d u i t d i rec temen t au dess i n p l. IV ,
fig . qu e nous

re trouvon s su r quan t i té de p laques e t de bouc les ba rbares .

Les fig . 2 sur le large cô té de la plaque , et 15 de l a même
p lan che , son t pl u s comp l i quées et fo rmen t la tran s i ti on vers
les en tre lacs s i com p lexes qu i couvren t gén éralemen t les
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Des flo t s d ’

encre et d eru d i tion on t é té répand us au suje t
d u swas t ika , afin d’

étayer des sys tèmes p l us ou mo i n s ingé
nieu x tendan t à ex pl i q uer l ’empl o i et la s i gn i ficat i o n de ce
s igne . Nou s n ’

avon s garde de nou s mêler à ces débat s .

Nous n ’y voyon s
,
quan t à n ou s , q u ’une é tude archéo lo

giq ue
Ces que lq ues général i tés su ffi sen t pou r la desc r i p t i o n des

obje ts qu e n ou s avon s à fa i re connai tre et qu i p rov ien nen t
en bon ne par t ie de n os fou i l les . Nous y j o i n d ron s d es types
é trangers pou r m i eu x fai re comprend re n os con s i d érat i on s
générales .

B ag u es , etc .

Nous don neron s d ’

abord que lq ues bagues d on t le chaton
ou la p laque por te un an imal fan tas t i que se mordan t la
queue , e t deu x i vo i res d e dess i n anal ogue .

1° L ’

u ne v i en t préc i sémen t d u c i met i ère de Hom bo is qu i
n ou s occupe e t es t catal oguée sou s le n ° 2 . E l le es t en cu iv re .

L ’

an imal
,
tou rn é à d ro i te d u spec tateu r , es t d ’u n des s i n for t

gross i er . La tê te , con tou rnée en arr i ère vers la gauche d u
spec tateu r , mord la q ueue . L ’

aspec t général d on ne l ’ i d ée d’

u n

gros o i seau
,
mai s la forme des p i ed s y con tred i t u n p eu .

La bague est très large ,
la plaque en est c i rcu lai re e t

mesu re Ce t te p laque , comme touj ou rs pou r l es
an neaux s ig i l la i res , ne se cou rbe nu l l emen t su r l ’an neau

,

ma i s el le est parfa i temen t p lane ,
ce qu i est u ne n ou ve l l e

preuve q u ’

el le est des t i n ée à p rod u i re des empre i n tes . Voy .

p l . I l , fig . 26 .

M . GOBLET D ‘

ALV I ELLA en a t ra i té savamment , avec d
’

au tres symboles , dans
un livre spéc ial nouveau La m igrat i on des symboles .



2
°

Une au tre bague anal ogue , n ° 1 , a é té trou vée dans
n o t re fou i l le du c ime t i ère fran c de Thu dli es (T i enne des
sor ts) . La plaque es t un ovale et n e mesu re q ue su r

el le est p lane auss i et n e su i t pas la courbe de
l ’anneau . Le dess i n , très gross i er , représen te de même un
an imal tou rn é à dro i te d u spec tateur e t con tourn é pou r
mordre sa queue à gauche . L ’

as pec t gén éral es t ce l u i d ’une
o ie ou un au t re o i seau accrou p i sou s ses ai l e s é larg i es . On

pou rrai t peu t— ê tre auss i y vo i r u n an i mal à beaucoup de
pat tes . Voy . p l . I I , fig . 5 1.

5
° Cet an i ma l s e re t rouve iden t iq uemen t reprod u i t , ma i s

un peu p lu s grand e t tou rné à rebours
,
c ’es t- à- d i re la tête

con tou rn ée à d ro i te du Spec tateur , s ur une bague qu i repose
au musée de Namur et qu i fu t t rouvée dan s u ne t om be d u
c ime t i ère m érov i ngien de Revogne . E l le est décr i te dan s les
Anna les de la Soci été archéo log iqu e de ce t te v i l le
Nou s ne saur i on s y vo i r u n d ragon et en core mo i n s le
passage du l i on ornemen tal au serpen t ornemen tal des
peu pl es d’

Asie .

Ce passage , d u res te , n ’

ex i s te pas et ne peu t ex i s ter . Nou s
avon s indiqu é c i— devan t beaucoup de t ran sformat i o n s ; el les
pu i sen t tou tes leu r ra i son dan s des var ian tes de forme
i n sp i rées au dess i nateur an t i q ue par de véri tab les tendances
ar t i s t i q ues , i n s t i n c t i ves p l u tô t qu e méd i tées et vou l ues . D u

dragon à l ongue queue ou d u l ézard au serpen t
,
ces ten

dances ex i s ten t , mai s pou r le l i on , n ous ne les voyon s p as .

Toujou rs es t- i l qu e cet te s i m i l i tude des deux bagues es t
for t remarquab le et perm et b ien des rapprochem en ts en t re

T . XV I I
,
p . 246 ; t. XX , p . 224 . Bague n

“ 60.
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les deux c ime t i ères de R evogne et de Thu i lli es e t condu i t
peu t -ê tre avec cer ta i ne ra i son à la contem po ranéité des deux
peuplades en terrées dan s ces deux c i me t i ères .

4 ° Une au tre bague tou t a fa i t anal ogue a é té t rouvée au
c i met i ère franc de Moxhe et décr i te par le com te GEORGES
DE Looz - CORSWAREM . C ’

es t b i en ic i u n quad rupède . I l est
tou rné comme l e p récéden t . Le dess in en est t o u t auss i
gross i er et la p laque large de est auss i tou t à fai t p lane
et ne su i t pas la courbu re de la bague .

Vo i c i commen t l ’au teur décr i t cet obje t
Bague en bron ze

,
don t la par t ie c i n t rée fai t presque

en ti eremen t d éfau t . La par t ie plane présen te u n gross ier
dess i n formé de tra i t s e t de hachu res dan s l esquel s i l est
d i ffic i le de recon nai tre u n suje t q uel conq ue ; cela res semb le
vaguemen t à un quadrupède don t la tê te sera i t co n tou rnée .

Ce t te défec tuos i té d u des s i n est très fréquen te et carac tér i se
hab i t uel lemen t la bague en b ron ze de l ’époque franque .
No tre figure la ren d for t fidè lemen t Voy . p l . I I , fig . 25 .

5
° Le ri ch e c i met i ère fran c d’

Harm ignies , qu
’o n t exp l o i té

person nel lemen t n os co l lègues MM . H ip . de Looz et

A lf. de Lo
'

ê
,
a produ i t ( tombe 156) u ne j o l ie bague en argen t

portan t u ne p laque gravée représen tan t auss i u n an i mal , qu e
l es propr i é tai res on t b ien vou l u nou s commun iq uer . Cet te
p laque mesu re et représen te u n q uad rupède de
forme fan tas t i que et de bon dess i n . I l a la tê te con tou rnée
a gauche d u spec ta teu r pou r mord re sa queue , comme su r
l es obje t s de Fonta ine e t de Th u i lli es ,

1
°

et e t au

Voy . Bu lletin de l
’

I nst i tu t a rchéolog i que l iégeo i s , t . X V I I , p . 508
, p l. I ,

fi g . 9.
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d ressées , es t u ne tête d ’homme don t l ’al t i tude est calme
,

con trai remen t à l ’at t i tude fur ieuse de l ’au tre
,
dan s ce t te

bata i l l e d e tê te con tre queue . I l y a to u t à par ier qu ’ i c i ce
n ’

es t pas la tê te qu i se d i spose à manger la q ueue ,
ma i s

b ien la queue
,
au con trai re , q u i va mordre la tê te et ten ter

de la dévorer . I n ca u da venenu m .

Nous avon s c i té ces deux dern iers médai l l on s , ou dames ,
à cause de l’analogœ du dess i n avec cel u i des châ tons de
bagues précéden ts .
Nous avon s parl é des dames ou j e ton s romai n s e t francs

et u n peu pos tér ieurs dan s n o tre rappor t su r la fou i l le de
Gr igni ar t et n ous y ren voyon s Nous aj o u teron s seu lemen t
i c i quelq ues réflex i on s .

Le jeu de dames é ta i t courammen t pra t i q ué au moyen
âge . THÉROULE ,

dan s sa Chanson de Ro lland
,
composée au

x i
e s i èc le , à l’époque m ême de l ’obje t q u i n ous occu pe ,

le

con s tate . Vo i c i son tex te
Ces cheval iers son t ass i s su r des tap i s de so ie b lanche ;

i l s se d i ver t i ssen t au jeu de dames ; les p l u s âgés et l es p l us
sér ieux j ouen t au x échecs (a) .

I l es t probab le qu e des se i gneurs qu i j oua ien t sur des
tap i s de so ie se serva i en t de p i on s l uxueux ; or , le l uxe des
objets d ’ i vo i re

,
à ce t te époq ue comme tou j ours , ne peu t ê tre

qu e la scu l p tu re .

En effe t , l ’on ren con tre u n peu dan s tous les mu sées de
pe t i t s i vo i res fi nemen t ta i l l és et scu l p tés qu e l

’on peu t repor
ter à d i fféren tes époq ues et q u i

,
c lassés sou s le n om de pe t i ts

Vo y . GR IGNIART , Fou i lles fa i tes p ar la Société a rchéolog i qu e de Cha rlero i
dans les ru ines d ’

u n op p i dum , p . 49.

(9) T radu ct ion d
’

ALEX. ne SA INT-ALBIN ,
S tr0p li e V I I I .



médai l l on s
,
n e son t en réal i té qu e des p i on s ar t i s t iq ues d u jeu

de dames .

Cel u i que j e v iens de c i ter en est un jo l i exemp le .

Le musée de Liége en o ff re d ’

au tres for t i n téressan ts q u ’ i l
faud rai t é tud ier

,
et le musée d i océsa i n de la même v i l le en

ren ferme d ’

au tres p l us an c iens e t non mo i n s ar t i s t i q ues don t
u n ou deux

,
à mon souven i r

,
représen ten t des an i maux

fan tas t i q ues .
8° Notre fou i l le de B om bai s a en core don n é u ne bague

ayan t su r le chato n u ne pe t i te cro i x grecque recro isettée .

Voy . p l . I I I
,

fig . 18.

9° FE‘2 ' . A u c ime t i ère franc de Thu i llies (Ti enne des
sor ts) , fou i l l é par nous , a é té t rouvée un e au tre bague por tan t
auss i s ur la p laque u ne pet i te cro i x grecque recro isettée .

I l ne s ’ag i t pas pour ces deux dern i ères bagues d
’un sceau

réel
,
car ic i la p laq u e est for t pe t i te et su i t d ’

a i l leurs la
cou rbe de l ’an neau . Nous l e s c i ton s pour mémo i re . L ’on
rencon tré très fréquemmen t ce t te form e de cro i x su r des
bagues franqu es et n ous ne vou lon s pas ab user en c i tan t
d ’

au t res exemples .

10
° Une bague dess i n ée par L INDENSGHM IT e t reposan t au

musée de Mayence représen te u ne forme de swas t i ka
rud i men tai re . C’

es t s i mp lemen t u ne cro i x grecque cour te
men t pat tée o u à b ras rep l i és d ’un même cô té par des bou ts
très cour ts , can ton née de pe t i ts t ra i t s . Voy . p l . I I I

,
fig . 20 .

11° Enfin u ne bague don t le châ ton por te u ne j o l i e
roue cen trée d’

u n pe t i t cerc le , comme no t re type p l . I I ,

Voy . D i e Altherth u mer unserer heidnischen verz e2l , t . I , h v . X I , pl . 8,

fig . 1.



fig . 104
, à ra i es ou cro i s i l lo n s un peu pat t és à la man i ere

d u chr i sme
, mai s au nombre de hu i t , au l ieu de s i x . E l le

v ien t d u c i me t i ère franc de Bel-A i r
,
en Su i sse Voy . p l .

IV
,
fig . 10 .

12
°

Une bague t rouvée en France (2) por te u n dess i n
remarquab le qu e n ous re trouvon s souven t dan s n os tom be s
franqu es . C ’

es t u ne var i é té de swas t ika don t n ou s avon s
par l é , can ton n ée de po i n t s avec deux bras opposés seu le
men t coudés

,
ma i s paral l è lemen t e t dan s l e même sen s .

C ’

es t la var i é té dess i n ée p l . I I , fig . 92 . Ce t te d i s pos i t i o n es t
le seu l dé tai l qu i n ous ai t fa i t c i ter cet an neau . I l por te , en
ou tre

,
l ’ i n sc r i pt i o n s u i van te au to u r du s i gne en q ues t i o n

-

l LAVNOBERSA . Voy . pl . I II
,

fig . 9.

15
° Nous s igna leron s enfi n u ne au tre bague s ig i l l a i re

t ro uvée au c i me t i ère fran c de Serau cou r t- le-Grand (A i s ne) .

La p laq ue por te u ne var ian te for t commune d u swas t ika ,
au m i l ieu de tra i t s forman t u ne auréo le et dess i n és en

creux Ce t te var i é té don ne l ’ i mage de deux e l l i pses c ro i
sées et en lacées , et d i ffère com plè temen t des var i é tés à b ras
p l i és ma i s non cou rbés en arcs . Voy . p l . I l , fig . 24 . Le

dess i n de ce t t e figure est u n p eu fau t i f en cec i q u
’ i l est

homo logue au dess i n de l ’obje t , les l i gnes cou rbes s’y pro
l ongen t à la man i ère de la coque d’

ard i llon marquée c i —après
p l . I l

,
fig . 55 ,

tand i s qu ’e l les devraien t se pro l onger d ’un e
facon homo logue , c’es t— à- d i re à la man i è re de l a coq ue
p l . I l

,
fig . 19 .

V oy . TROYON
,
Le c imeti ère de Bel-A i r , pl. I I I , fig . 7 , p . 8.

(a) Voy . LE BLART, Insc r ip t i ons ch rétiennes de la Go u le t . I l , pl. 90, fig. 555 .

(a) Voy . J . P1LLOY, É tudes su r d
’

anciennes sép u ltu res dans l
’

A isne, 5
° fasc i cu le,

p l. B , fig . 19.
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don n on s le dess i n et qu i son t é t rangers à la Bel g i que ,

parai s sen t por ter les mêmes rel iefs prononcés e t les mêmes
carac tères qu e les obje ts qu e n ous décr i von s venan t de
n o tre pays .

Nou s d i ron s encore qu e ,
a i n s i con s t i tués , ces bou ton s ,

comme tê tes ou matr i ces de cache ts , pou rraien t a uss i b i e n
ê tre fixés s ur u n man che en bo i s .

Nous en conna i sson s même deux qu i n ous sem b len t avo i r
é té mon tés de ce t te facon . I l s o n t é té t rouvés en terre dan s
une pos i t i o n tou t a fa i t i so l ée ,

l
’

u n au c i me t i ère de La Bu is
s ière (FJ“ 52“ du m usée de Char lero i) et l

’

au tre au c i me t i è re.
de Hantes—Wi her i es (FJ

“ 55
l du musée de Charlero i ) . Ce

son t les deu x prem iers q ue nou s décr i von s c i - après .
I l n ’

es t aucu ne ra i so n d ’

app l i q uer pare i l l e s uppos i t i o n
au x au tres qu e n ous avon s ren con trés à cause de l a queu e
ou t i ge tte d u c l ou q u i é ta i t trop cou r te pour serv i r d e
so i e à fi xer dan s la pe t i te dou i l l e du man che . Tous ceux
qu e nou s avon s trouvés é ta ien t en ou tre touj ou rs p lac és
d ’

u ne facon ap paren te su r le cu i r d u fourreau d u glai ve et

por taien t d ’ord i na i re des res tes de ce cu i r au tou r de l e u r
t ige t te .

t ° FJ “ 55*. Ma t r i ce for t remarquab le
,
large de

représen tan t t ro i s ore i l les dess i n ées d ’u n s ty l e très large e t
rangées au tou r d ’u n même cen tre . Ce t te p i èce se t rou va i t au
c ime t i ère d’

Hantes lViher z
‘

es
,
à por tée de la mai n d ro i te , l o i n

de to u te trace de cu i r , al ors q ue le fou rreau et ses bou ton s
d

’

o rnementation son t d ’ord i nai re le l on g de la jambe gauche ,

où l ’on re tro uve ces traces . Le dess i n qu e nous don non s es t
cel u i de l ’empre i n te . Voy . p l . I l , fig . 14 .

2 ° Mat r i ce auss i remarq uab le à tou s les po i n ts
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I l s représen ten t t ro i s serpen ts groupés au tour d ’u n po i n t
cen tra l marq ué d ’u n annelet . Leur corps con to urn é forme au
m i l i eu u ne bouc le o u an neau comme c i - devan t . Ces serpen ts
se su i ven t et semblen t ten i r la q ueue l ’ un de l ’au tre dan s leur
espèce de l ong bec large ou ver t , ou p l u tô t la l èvre su pér ieu re
et la q ueue so n t soudées . Voy . p l . I l

,
fig . 25 .

6
° Un ornemen t analogue , p lus comp l i q ué et plus so ign é ,

se re tro uve s u r u n obje t en or q u i es t p l u tô t u ne pe t i te
b rac téale—fibu le q u ’u n bo u to n i den t i q ue au x précéden ts
I l fu t tro u vé à Wi eu werde , en Fr i se , dans u ne tombe méro
ving ienne d on t n ous parleron s c i -après . I l s ’ag i t d ’u n en ron
l emen t serpen t i fo rm e remarquab le . Voy . p l . 11

,
fig . 47 .

7 ° Deux bo u ton s de por tan t t ro i s en tre lacs q u i ne
con serven t p l u s guère l ’aspec t de serpen ts , trouvé au c ime
tière de J oche (Marne) Ces bou to n s d i ffèren t en tre eux
par les dé tai l s d u dess i n , ma i s i l s son t anal ogues au x q uatre
précéden ts . Les e n tre lacs ressemb len t , i l est vrai , à la forme
s péc iale qu e l

’on dés igne sou s le n om vague de serpen ts dan s
l es ornemen ts p r i m i t i fs . Voy . p l . 11, fig . 16 et 17 .

Ce son t cependan t p l u tô t des en trelacs et des en rou le
men ts verm i cu l és e t des vers p l u tô t qu e des serpen ts .

8° Bou ton de 0m0 l9 t ro uvé dans l’A isne , représen tan t en
creux un dess i n for t obscur où l ’on a vu deux serpen ts
aff ron tés .
Quan t à nous , n ous avouon s n ’y vo i r n i serpen t

,
n i au tre

chose . Nous n'

oserions , d u reste , fai re aucu ne s uppos i t i on
n i ten ter aucune exp l i ca t i on . Voy . p l . I l , fig . 5 .

Voy . Revu e de la num i sma t iqu e belge, 4
° série, t . V

, pl . V I , fig . 9
,
p . 149.

(a) Voy . Revu e archéolog i qu e de France, nou velle sé r ie , t . XL , p . 267 ,

pl XX , fig . 1.



9
° Bou ton de orné d u s igne cabal i s t i q ue d i t tr i ske le

dess i n é d ’une facon var i ée e t ar t i s t i q ue . Ce bou ton fu t
trouvé en Danemark e t es t de l ‘âge d u bronze . Voy . p l . II

,

fig . 9.

10° A u tre bou ton , large de de même époque , de
même or ig i n e et d e même ornemen tat i on

,
formé d ’u n tr i s

ke le can ton né de tro i s au tres pe t i ts dess i n és à rebours .

Voy . p l . 11
,
fig . 5 .

11° A u tre bou ton de même d iamètre , de même époqu e ,
de même or ig i ne

,
por tan t u n e au tre var i é té de t r i skele .

Voy . p l . I l
,

fig . 10 .

12 ° A u tre bou to n de même d iamètre ,
de même époque

,

de m ême or ig i ne et por tan t u ne au tre forme de tr i skel e .

Vov. p l . I l , fig . 15 .

15
° A u tre avec ornemen t anal ogue trouvé près d e

M ayence Voy . p l . IV
,

fig . 6 .

Un au tre tou t semb lab le , ma i s p lu s pet i t , d u c i me t i è re de
A benheim e t reposan t au musée de Wiesbaden (a) .
14° A u tre anal ogue , mai s com posé de cro i ssan ts forman t

u n triqu être . Voy . p l . I l
,
fig . 2 1.

15° A u tre bou ton analogue portan t u n tétraskele tou t
a fa i t anal ogue au 12 ° c i - devan t . Voy . p l . I l , fig . 18.

16° Bou ton d’

ornemental ion venan t d u c i me
t i ere d’

Hantes-Wi her i es , tombe 4 7 , large de
Ce bou ton s ig i l lai re por te u n dess i n géomé tr i que triangu
la i re anal ogue à u ne chausse- t rape . C ’

es t le t r i skele s i m p le
avec ses l ignes redoub lées , gravées en creux .

Voy . LI NDENSCHM IT , D i e A lterth umer unserer heidnischen veraert
, t . I

,

liv. v, p l . V I I , fig . 4 .

(a) Voy . i b i d .
,
t . l l , l1v. I i i , p l. V I , fig . 9.



Le fou i l leu r q u i a tro uvé ce bou to n su r la po i t r i n e d u mor t
le cons i dère comme ayan t é té a t taché non sur l e fourreau ,
mai s peu t- ê tre su r u n baudr i er o u s u r l e vê temen t . Voy .

p l . I I
,

fig . 4 .

17
° Bou ton s d’

o rnementalion marq ués d ’un vér i tab l e
dess i n de chausse— t rape seu l o u groupé par t ro i s en tr iangle .

Ce type est t ou t à fa i t de même ordre qu e le précéden t .
Voy . p l . I I I

,
fig . 17 e t 19.

18° Bou ton d’

o rnem entalion por tan t u n tr iangle form é
de t ro i s bu l les o u annelets

,
cen trés d ’un q uatri ème à l a

man i ère franq ue , trouvé au c i me t ière à Bel - A ir par

TROYON Je rev i en dra i p l us l o i n su r ce dess i n . Voy .

p l . I I I
,

fig . 15 .

Voi c i d ’

au t res exemp les de bou ton s d ’ornemen t por tan t
des figures marq uées de la même façon par des annelets o u
œils de perd r i x rangés sys témat i quemen t .
Les c i me t i è res fran cs d’

Han tes-Wi læ r i es , tombes n°’ 16 et

68, e t de La Bu iss i ère ,
m ’on t fou rn i des bou ton s ornés d e

tro i s trou ets en tr iangles équ i latéraux .

Su r quel q ues— un s chaq ue troue t est reli é au bord d u
bou to n par u ne fen te ob l i q ue . Ces bou to n s marqués

reposen t au musée de Char l ero i .
Les musées d i vers possèden t bon n ombre de bou ton s

anal ogues
Bou ton avec la fen te d i r i gée d iamé tra lemen t e t no n ob l i

q uemen t (a) .

Voy . Le c imeti è re de Bel-A i r , par Fr . TROYON , p l . I , fig . 12 , p . 5 .

(a) Voy . L1xnexscum r , D ie vat erland zschen A lter tltunter der Fu rstlzch fl otten

oller
’

schen Samm lungen z u S zgmar ingen, p l. I l , fig . 12 .
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cou rbées en vo l u tes et rat tachées symé tri q uemen t à u n po i n t
cen tral . Les pal mes sera ient u n s igne de chr i s t ian i sme .

En dern i ère anal yse ,
i l s ’agi t i c i d 'une forme ar t i s t i q ue

d u tr i ske le . Voy . p l . I l
,
fig . 8 .

20
° Bou ton d’

ornementation rencon tré dan s le dépar te
men t de l’A isne e t mesu ran t gravé en creux et d i s
posé pou r prod u i re u ne empre i n te en rel ief représen tan t le
swas t ika s im p le can ton n é de quatre po i n ts et assez imparfai
tement dess i n é . Voy . p l . I l

,
fig . 1

2 1° A u tre bou ton de même or ig i ne , de 0
°‘0 l5 , por tan t

u ne var i é té él égan te d u swas t i ka , dan s laquel le le bou t de
chaque coude es t p ro longé et se recourbe su r l u i —même
pour rej o i n d re vers le m i lieu

'

la courbe d u bras vo i s i n .

Voy . p l . 11, fig . 2 .

Ce dess i n d i ff ère peu des deux el l i pses en lacées de la
bague 15° c i - devan t . Voy . p l . 11, fig . 24 . I l rappe l le les
quat re serpen ts u n i s e t en tre lacés qu e l

’

on vo i t s i souven t
dan s l’ornementatio n franq ue .

22° A u tre bou ton d’

o rnem entation por tan t pou r dess i n le
swas t i ka ram en é à un carré don t les angles se con t i n uen t en
u n croche t

,
presque u ne vo lu te De même or ig i ne que le

bou ton Voy . p l . I l , fig . 12 .

A u t re bou ton d’

o rnem ental ion de même or i g i n e e t de
même époque , por tan t u ne forme de swas t ika rédu i t à u n
carré à angles al l ongés en l ongues po i n tes comme la fig . 64

de la p l . I l .

24 ° A u tre bou ton de même époque et de même or ig i n e ,
représen tan t le serp en t M i tgard ,

c ’es t- à— d i re le swas t i ka
t ran sformé en u n lace t rep l i é et noué , forman t u n carré
avec un rond à chaque co i n . Voy . p l . I l , fig . 11 .



25° M . [I . GLA IDO Z c i te t ro i s bou ton s — fibu les de la gran
deur d ’une p i èce de 2 francs por tan t le swas t i ka type ,
trouvés à Sa lbu rg e t reposan t au musée de Hom bourg-ês

Mo ri ts , près de Franc fort- su r—Mei n . L ’un des t ro i s est en tou ré
d

’

u n cerc le
26° Jo l i bou ton ar t i s t iq ue orn é d ’un tr iangle formé par
tro i s serpen t s a bec de canard , tou t a fa i t semblab les à ceux
d u bou ton 5° c i - devan t . I l repose au musée de Charl e ro i .
C ’

es t u n triqu ê tre ,
ou tr i skele

,
cen tré d ’un gran d tr iangl e

équ i latéral o rnemen té de serpen ts . Voy . p l . 11
,

fig . 28
,

e t p l . V ,
fig . 2

, et c i — après 55°
27° Bou ton marqué de la rosace en fu seau x ou rayon s
lancéo l és , carac tér i s t i q ue de l’ornementation de la prem ière
époque romane et ch ré t ienne . Voy . p l . IV

,
fig . 4 .

28° Bouton marqué de la var i é té à s i x b ras s i mp les d u
chr i sme ou monogramme d u Chr i s t , marquan t la même
époque . Voy . pl . IV ,

flo". 8.

Le musée de Namur , q u ’ i l ne fau t jamais omet tre de v i s i ter
quan d on veu t é tud ier u ne q ues t i o n franque , m

’

a o ffer t u ne
be l le mo i sson de types remarquab les en fa i t de bou ton s
ornés de fou rreaux de sabre ou de ce i n turon s ; mon am i

M . ALF. BEQ UET s’es t empressé de m e permet t re u ne ample
réco l te dans ce t te bel le mo i sson et n ou s a a i d és , mo i e t mon
fi l s et co l laborateu r R ENE VAN BASTELAER , a fa i re des fro t t i s
et des dess i n s e t prend re des empre i n tes qu i nous on t serv i
au x descr i p t i on s su ivan tes
29

° Pl u s ieurs bou ton s venan t de d i vers c imeb eres
,

Voy . Revu e archéo l . de France , 5° sér ie, t . V I p . 519.
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semblab les à n o t re type des tombes de L a Bu i ss i è re et de

Hantes—Wi heries
,
tombes n°5 16 et 68, décr i t s c i - devan t

en à tro i s tro u ets , de a de d iamè tre .

5 0
° Bou ton de n o tre type décr i t à l ’ar t . 5° et de mêmes

d i men s i on s . Voy . p l . I l , fig . 7 .

51
° Bou ton de même forme qu e nos obj e ts décr i ts au

paragraphe n ° 19. Le dess i n e t la grandeu r var ien t u n peu ,

comme au x c i me t i ères de n o tre arro nd i ssemen t . Ceux de
Namur v ien nen t d u c i met i ère de Sa i nt- Géra rd .

Nou s devon s s i gnaler i c i , comme u ne anal og i e frappan te ,

le dess i n d ’ un e bague trouvée auss i dan s le pays de Namu r ,
au c ime t i ère de Florenne (Bo i s des Forci ères) . M . BEQ UET a

décr i t c e t te bague ai l leu rs . I l regarde le dess i n d u chato n
comme formé de palm et tes

,
s igne de ch r i s tian i sme le

chat o n mesu re
Nous avon s d ’

au tan t p lu s de rai son d e c i ter ic i cet obje t
à propos de bou ton s d’

ornem entalion
, qu e n ous avon s eu

l ’occas i on de fa i re remarquer l’analog ie des groupes bag u es
et bou tons ornementés et su r tou t qu e n ous rencon t reron s
p lu s l o i n des dess i n s remarq uables e t i den t i q ues su r des
obje ts de ces deux grou pes d i fféren t s .

52° Des c i me t i ères de Florennes
,
de ll

'

ancennes et de

Fro idli eu , p rès de Revogne, p l u s ieurs bou ton s mesu ran t
et anal ogues à cel u i qu e n ou s avon s reprod u i t

p l . 1
,

fig . 27 , et con s i s tan t en u n tr i skele qu i ressemble a
ce lu i de n o tre ma i s où les panaches accesso i res son t
remplacés par des tê tes rud i men ta i res de galipaè tes à gros
œ i l ron d e t à bec fermé .

Voy . Ann . de la Soc . d
’

archéol . de Namu r , t . XX et t . XV
,
p . 525 .



https://www.forgottenbooks.com/join


de canard large ouver t , p l i ées vers la gauche de l’observa
teur , formen t les cô tés d ’un carré . I l s mesu ren t et

v ien nen t des c ime t i ères de Revogne et de Wancennes .

Vov . p l . V
,

fig . 15 .

56° Bou ton à dess i n d e même ord re q ue nos bou ton s 4 °

et p l . 11, fig . 15 e t 25 , c ’es t— à— d i re com posés de se r
pen t s en trelacés , à corps en rou l és et noués ; ma i s i c i i l s
son t aqua t re et formen t u n groupe d i sposé en carré comme
pou r n o t re bou to n chaque an imal semb le ten i r

,
dan s son

l ong bec large ouver t , la q ueue de l ’an i mal q u i le précède ;
on pou rra i t même c ro i re qu e la l èvre s u pé rieu re n

’

es t q ue
la con t i n uat i o n de ce t t e queue . Ces bou ton s mesuren t
et v ien nen t d u c i met i ère de Fro idli eu près de R evogne .

Voy . p l . V ,
fig . 5 .

57
° Bou to n venan t du c imeb ere de Sa int-Gérard, de des

s i n for t anal ogue à ce l u i de n o tre fig . 26
,
p l . I

,
don t n ou s

avon s d i t u n mo t en parlan t d u tr i ske le . Ic i
,
cependan t

,

les tro i s tetes ne so n t pas d u carac tère tê te de gali paè te a
bec fermé , ma i s b ien serpen t à tê te de canard à long bec
largemen t ouver t . Au sommet de chaque tê te est soudé u n
cou r t append i ce l i n éa i re q u i représen te peu t— ê t re le corps
et la queue de l ’an i mal et semble serv i r de langue a la tê te
su i van te . Voy . p l . V , fig . 6 .

58° Bou ton venan t d u c ime t i è re de Florenne et mes uran t
I l représen te deux serpen ts rep l i és su r eu x —mêmes ,

tou rn és a gauche d u spec tateu r . Leur tê te es t for t grosse ,

le bec es t le bec d u gali paè te don t la l èv re su pér ieure forme
le pro l on gemen t de la queue de l ’au tre an i mal . Voy . p l . V

,

fig . 7 .

0 9° Bou ton orné de deux serpen t s rangés à peu près de
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la même facon et présen tan t la forme d ’u n 8 ornemen té .

I l mesure e t v ien t d u c i me t i ère de Fro idli eu .

40° Bouton qu i semble u ne var i été d u dern ier . I l est fo r t
fru s te ,

a les mêmes d imens i on s e t v ien t d u même c ime t i è re .

4 1° Bou ton s por tan t des en tre lacs anal ogues à no tre des
s i n p l 1, fig . 51 ,

mai s p l us m i n ces et p l us dél i cat s , mesu
ran t e t venan t d u c i me t i ère de Wancennes . Les deux
tê tes de serpen ts y sogt p l u s n e t temen t dess i n ées e t le dess i n
se rapproche beaucou p de no tre p l . I I

,
fig . 4 7 . Voy .

p l V
,

fig . 12 .

42° Bou ton s de venan t d u c i met i è re de Wancennes ,

représen tan t deu x tê tes d ’o i seau à bec crochu
,
re l i ées en

sem b le par u ne espèce de cou de dess i n assez embrou i l l é
qu i

,
pou r chaq ue tê te , dev ien t le pro l ongemen t de la lèvre

i n férieu re de l ’au tre tê te . Voy . p l . V , fig . 11

4 5
° I l n ou s res te à d i re u n mo t de deux bou ton s q u i o ffren t

un i n térê t tou t par t i cu l ier , parce qu e le dess i n en appar t ien t
à u n type d ’

an imal fan tas t i que qu e , j u sq u
’ i c i

,
l ’on n’

a guère
s i gnalé dan s les c i me t i ères francs qu e su r des chaton s de
bagues c ’es t le type é tud i é c i —devan t en 4 ° et

e t represen té dan s n o tre p l . 11
,

fig . 25 , 26 , 27 et 51

Sou s n o tre n ou s avon s
,
d ’

après la figure pu b l i ée dan s
les Anna les de la Soci été archéo log i qu e de N amu r parl é
d ’ une bagu e por tan t u n dess i n anal ogue à no tre
A uj ou rd ’hu i n ou s avon s eu la bonne chance de me t tre la
ma i n , dan s le musée de ce t te v i l le ,

sur u n bou ton d’

o rnem en

tation marqué d ’un dess i n i den t i que et venan t d u c ime t i ère
de Wancennes . I l es t p l u s pe t i t qu e cel u i de la bague de

T . XV I I
,
p . 246 ; t. XX , p . 224 . Bagu e n

° 60.



Namur et mesure seu lemen t tand i s qu e l e chato n
de ce t te bague a Nous en don n on s la reproduc t i o n
p l . V ,

fig . 9.

En exam i nan t en dé tai l ce dess i n l ’on comprend ra par
q uel l e n égl i gen ce ou par quel l e i nat ten t i o n l

’

ar t i s te an ti q ue
a ,
dan s sa c i sel u re , t ran sformé les deux pat tes b ien ne t tes , à

p l u s ieurs do ig ts séparés et presq ue j ux taposés , en u ne s u i te
con t i n ue de do ig ts n on séparés en deux pa t tes . Le des s i n ,
d u res te

,
es t for t gross ier su r le bou tob de Wancennes e t la

tê te es t b ien p l u s grosse et p l us i n forme q ue su r la bague
de Thu i llies .

4 4 ° Bou ton venan t auss i d u c imet1ere de Wancennes ,

large de O“'O I S et représen tan t u n an i mal anal ogue , mai s
beaucoup p l us gross i er encore . La tê te est én orme pou r le
corps et for t mal fai te ; les membres son t con tournés et à
p ieds d ig i tés . Voy . p l . V , fig . 10 .

(A cont i nu er . )



https://www.forgottenbooks.com/join




COM M ISSI ON ROYA LE DES M ONUMENTS .

R É S U M É D E S P R O C È S - V E R B A U X .

SEA N C E S

des 8, 15 et 29 j u i l let ; des 5 , 12 , 19 et 26 aoû t 1893 .

PEINTURE ET SCULPTURE .

Des av i s favorab les on t é té ém i s su r
1
° Le proje t relatif à l ’exécu t i on de t ro i s v i traux pe i n ts

pou r l’égl i se de Sai n t-A n dré l ez Bruges (F landre occ iden
tale) ; au teu r , M . Co u cke ;

2° Les dess i n s de deux v i traux à p lacer dans l egl i se de
No tre —Dame , à Tongres (L imbourg) ; au teurs , MM . Comère

et Capronnier ;

5
° Le proje t dressé par MM . S tal i n s et Jan ssen s pour

l ’exécu t i o n d ’un v i tra i l des t i n é a la nef cen trale de l egl i se
de No tre-Dame-au x —Ne i ges , à Borgerhou t (A nvers) ;
4 ° Les dess i n s d e tro i s v i t raux à exécu ter par M . Germai n

Jam iné pou r l ’égl i se de Fal l —Mheer (L imbourg) ;
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5° Le dess i n d ’un v i t rai l a p lacer dan s la gran de fen ê tre
est du tran sep t de l ’égl i se de No tre—Dame

,
à Laeken (Bra

ban t) , sou s l a réserve d ’

at tén uer u n p eu la v igueur des fond s
des figures de la rangée su pér ieure de sa i n ts ; i l conv i end ra
auss i q u e l

‘

au teur
,
M . Do bbelaere

,
revo ie les caractéris

t i ques des sa i n ts représen tés et q u ’ i l appu ie m ieux l es figures
en remplaçan t le chevronnage par u n soubassemen t d

’

appa
rence p l us so l i de ;
6 ° La propos i t i o n de con fier à M . Blanchaert, sc u l p teur , l a

res taurat i o n des t ombeaux des com tes de L i ch terve l de qu i se
t rouven t dans l ’égl i se de Cool scamp (Flandre occ i den tale) ;
7 ° Le p roje t d ressé par M . l ’arch i tec te Langero ck en vue

de la reprod uc t i o n pou r l ’égl i se de Sai n t—Germa i n , aTirle
mon t (Braban t) , des anc ien s fon ts bap t i smaux provenan t de
cet éd i fice et déposés auj ou rd ’hu i au Musée roya l d ’

an t i
qu i tés ;

8° Le proj et relat i f au ré tab l i s semen t à la p lace q u ’el le
occu pa i t jad i s à l ’en t rée d u chœu r , de la cro i x t r i om phal e
de l ’égl i se de N ieupor t (F lan d re occ i den ta le) ; arch i tec te ,

M . Vi n ck ;
9° Le dess i n d ’un e fon ta i ne monumen tale à ér iger à V i l
vorde (Braban t), sou s réserve de ten i r com p te de q ue l q ues
observa t i o n s d e d é ta i l s q u i on t é té i nd i q uées à l ’au teur
M . le sc u l p teur Namur ;
10° L

’

esqu isse de la s tatue représen tan t l
’

Etu de , com
mandée à M . de Mathelin pou r la décorat i on de la façade de
l
’

Univers i té de L i ège .

Un délégué a exam i n é , dan s l egl i se d’

I tterbeek (Bra

ban t) , les tabl eaux anc ien s res taurés par MM . J . et A . Le Roy

frères .
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En con séquence , l e Col l ège a ém i s un av i s favorab l e à la
l i q u i dat i on du subs i de préc i té .

Un dé légué s ’é tan t ren du à A l semberg (Braban t) , a

con s taté que les v i t raux p laces dan s le chœu r et d an s le
bas- cô té nord de l ’égl i se paro i ss ial e

,
o n t é té exécu tés avec

so i n . Ces verr i ères , pe i n tes par M . Dobbelaere , s
’

harmo

nisent parfa i temen t avec ce l l es p l acées précédemmen t par l e
même ar t i s te
Se ral l ian t à l ’appréc i a t i o n de so n dé légué , la Comm i ss i o n
a ém i s l ’av i s qu e r ien ne s ’o ppose à ce que l e trava i l p réc i té
so i t rec u défi n i t i vemen t .

L ’ i n spec t i o n à laque l l e i l a é té procédé d u maî t re-au te l
p lacé dans l ’ég l i se de Goyer (L i mbourg) ayan t perm i s de
con s ta ter qu e ce t te œuvre d ’

ar t a é té exécu tée d ’une façon
très sat i s fa i san te , le Co l l ège a proposé de l i q u i der la somme
du e à l ’ar t i s te , M . Peeters , d u chef de ce t te en t repr i se .

Des délégués on t exam i né le bas— rel ief exécu té par
M . Braecke pou r l ’escal i er du Jard i n bo tan i que de l’Etat, à
Bruxel les .
La compos i t i o n é tan t convenab lemen t trai tée

,
l es dél égués

on t ém i s l ’av i s , auque l le Co l lège s ’es t ral l i é , q u ’

e l l e pouva i t
ê tre accep tée .

Un dé légué a é té chargé de procéder à l ’examen des
groupes de l ’en trée d u parc de Laeken

,
reprodu i ts par

M . Hambres in , d ’

après Godecharle .

Le trava i l p réc i té é tan t effec tué d ’une faco n sat i sfai sa n te ,
i l a é té recu défi n i t i vemen t .

Les dél égués qu i on t i n s pec té l es travaux de res tau
rat i o n en vo i e d ’

exécu t i o n au palai s d e j us t i ce de Furn es
(F land re occ i den tal e), on t profi té de l

’occas i on pour exam i ner



les tab leaux de cet éd ifioe don t la res taurat i o n est proposée .

Ce t examen a perm i s de con s tater q u e les œuvres pré
c i tées , au nombre de d i x , p résen ten t u n i n térê t ar t i s t iq ue
ou h i s tor iqu e s u ffi san t pour qu e l

’o n s ’occupe d’

en assure r
la con servat i on .

D
’

accord avec ses dé légués , la Comm i ss i o n a ém i s l ’av i s
q u ’ i l n ’y a pas d’

inconvénient à con fi er ce trava i l aM . Mai l
lard . Tou tefo i s , s i cet ar t i s te es t chargé de l ’en trepr i se , i l
devra ten i r comp te des recommandat i on s fai tes par le
Com i té prov i n c ial des correspon dan ts dan s so n rap por t d u
4 j u i n 1890 .

En adop tan t l e pr i n c i pe y exposé
,
qu i s i mp l i fie le travai l ,

on pourra très probablemen t réd u i re dans u ne cer tai ne pro
por t i on la d épense

,
éval uée à la somme de francs .

CONSTRUCT IONS C IVILES .

La Comm i ss i o n a approuvé
1° Le proje t re lat i f à la cons truc t i o n d ’une mai son

communale à Pervyse (F landre occi den tale) ; arch i tec te ,
M . Vi nck ;
2° Le proje t de res tau ra t i on de l edifice servan t de l ocal
à la g i l de des archers de Sai n t—Sébastien ,

à Bruges (Fland re
occ i den tale) ; arch i tec te , M . De laCenser ie ;
5
° Le proje t d resse par M . l ’arch i tec te Chr ist iaens pour

la res tau rat i on de la por te de Vi sé
,
à Tongres (L imbourg ) ;

4 ° Le projet relat i f à la res taurat i on de la por te d ’

en trée
et d u m ur d ’

ence i n te de l ’anc ien château des com tes de
Flandre , à Gand (Fland re or i en tale) ; arch i tec te ,

'

M . De

Wael e .
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Des dél égués on t i n s pec té , l e 22 j u i l le t 1895 ,
les tra

vaux de res taurat i o n en vo ie d ’exécu t i o n à l ’anc i en pav i l lon
des o ffic iers

,
à F urnes (F lan dre occ i den tale) .

I l s on t con s ta té que tous les ouvrages exécu tés à ce j o u r
on t été effec tués avec so i n . I l y a donc l ieu de l i q u i der les
subs i des prom i s pou r ce t te en trepr i se dan s la p roport i on de
la dépense fa i te . laque l le s ’é lève à fr .

— 22 .

Les t ravaux de res tau rat i o n qu i s’

exéc u tent au pala i s
de j u s t i ce de Furnes on t fa i t l ’obje t de deux dev i s d i s t i n c ts
l ’un , comprenan t la res tau ra t i on gén érale des l ocaux et de la
chapel le

,
s ’él ève à fr .

- 89 ; l ’au tre ,
au mon tan t de

francs
,
se rappor te excl u s i vemen t à la res tau rat i on de

l a sal le d ’

aud i en ce d u tr i b unal . L ’éva l uat i o n to tale é tai t do n c
d e fr .

— 89.

Les ouvrages effec tués à ce j ou r on t at te i n t à peu près la
mo i t i é de la dépen se p révue .

Les dél égués qu i se son t rend us à Fu rnes le 22 j u i l le t 1895
ayan t con s taté qu e ces t ravau x on t é té exécu tés dan s de
bon n es con d i t i on s

,
la Comm i ss i o n a ém is l ’av i s q u ’ i l y a

l ieu de l i qu i der les s ubs i des prom i s dan s la proport i o n de la
dépen se fa i te .

Des d élégués se son t ren d us
,
le 17 aoû t 1895

,
à l ’abbaye

de Vi l lers — la-V i l le (Braban t) , à l ’effe t d ’

exam i ner quel les son t
les mesures q u e l

’on pourra i t encore prendre au j ou rd ’hu i
pour ass ure r la con servat i on de ce remarqu ab le mon umen t .
Les ru i nes de l ‘abbaye de Vi l l ers marchen t rap idemen t

vers u ne des t ruc t i on complète ; les dern iers h i vers leu r o n t
é té par t i c ul i èremen t fu nes tes et s i de promp tes mesu res n e
son t pr ises , beaucou p de par t ies parm i les p l u s i n téressan tes
des ru i nes ne tarderon t pas à d i sparaî tre .
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d i s loq uées e t y fa i re des cou l ées , déb layer le so l e t ré tab l i r
l ’anc ien n i veau , co nso l i der les verr i ères , e t en prem ier l ieu
cel l e s du t ran sep t e t d u chœur .

Clo i tre .

En lever les végé tat i on s des voû tes e tdes m urs , les couvr i r ,
ré tab l i r l ’anc ien n i veau , épero n ner le p i l ier de la galer ie
méri d i o nale , q u i menace de s’

éc ro u ler , con so l i der la por te
vers le réfec to i re

,
rej o i n toyer les maconneries e t y fai re des

cou l ées .

R éfecto i re .

Refai re lesm aconneries ébran l ées en lever les végé ta t i on s ,
couvr i r les murs après avo i r comp leté et arasé leurs par ti es
supér ieures , ré tab l i r l

’

anc ien n i veau , fa i re des cou l ées dan s
les crevasses , res taurer l ’arc de la por te vers l a cu i s i n e a i n s i
q ue le paremen t q u i le s u rmon te ; même opérat i o n à la por te
vers le chau ffo ir e t à cel le vers le cloître ; res taurer comp lè
temen t u ne des fenê tres avan t que les é lémen ts q u i en
ex i s ten t en core n ’a i en t d i s paru .

Chaufi
”

o i r .

En l ever les décombres et les végé tat i o n s des voû tes e t des
m urs

,
l es co uvr i r e t ré tab l i r l ’an c ien n i veau .

Sa lle des m o ines .

En lever les végé tat i on s des voû tes e t des murs , l e s co uvr i r
e t ré tab l i r l e fragmen t de voû te écrou l é , déblayer le so l .



Cu isine .

Couvri r les murs et ce qu i su bs i s te encore des voû tes ,
déb layer et ré tabl i r l ’an c i en n i veau .

Chap i tre .

Couvr i r l es murs
,
dégager la ba ie gém i n ée vers l e c l o ître

et déb layer le so l .

Celli ers .

Consol i der ce qu i en res te et les couvr i r .

Brasser i e .

En lever les végé tat i on s , déb layer et couvr i r les voû tes ,
res taurer la par t ie supér ieure de la grande chem i née .

Les t ravaux qu e l
’on devra i t exécu ter avan t l ’h i ver pro

cha i n pour év i ter de n ouveaux écrou lemen t s son t les
su i van ts
En lever tous l es arbres et arb us tes q u i couvren t les
voû tes et les murs en général .
Débarrasse r su r tou t la grande voû te d u cro i s i l l on du
t ran sep t des végé tat i on s qu i l’ébranlent ; cet te voû te est su r
le po i n t de s

’

écrou ler et devra ê tre con so l i d ée san s n u l
retard .

En lever les arbres et n o tammen t le gros sap i n de l a voû te
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de la brasserie e t étanconner la par t ie de ce t te voû te don t
l ’effo nd remen t très p rochai n pou rrai t amener la des truc t i o n
p resque complè te de ce bâ t i men t .
Les dél égués pensen t q u ’un prem ier c réd i t de fran cs

devra i t ê tre con sacré au x t ravaux les p l u s u rgen ts ; u ne

somme d ’une v i ngta i ne de m i l le francs pou rra i t ê tre en su i te
affectée an n ue l lemen t au x au tres ouvrages à effec tuer

,
en

recherches et à l ’en tre t ien des bâ t i men ts . Tou tefo i s
,
eu égard

au x nombreux travaux à exécu ter e t à leur natu re tou te
s péc iale , i l est i m poss i b le d ’ i n d i q uer approx i mat i vemen t
q uel l e en sera la dépen se to tale .

En opéran t les d éb la i s , on recue i l lera n écessa i remen t des
fragmen t s d ’

arch i tec t ure et de scu l p ture d i gnes d ’ i n térê t ;
i l conv iend ra de les con server avec so i n et d

’

en former u n
peti t m usée dan s un des bâ t i men t s de l ’abbaye ; peu t — ê tre
pourra i t - on affec ter le ch au ffo ir à ce t te des t i nat i on .

Par tagean t l ’av i s de ses délégués
,
la Comm i ss i on a fa i t

connai tre à M . le M i n i s tre de l ’ i n tér i eu r e t de l ’ i n s truc t i on
pub l i q ue qu ’ i l n ’y a pas d

’

inconvénient à ce qu e l
’

adm in is

t rat i on des bâ t i men ts c i v i l s so i t chargée d ’

en treprend re les
ouvrages p réc i tés . Ma i s le prem ier so i n sera de fa i re cho i x
d ’un cond uc teu r de t ravaux capable et expér i men té

, ayan t
l ’hab i tude de con d u i re des t ravau x de res tau rat i on d ’

anc ien s
monu men ts , car on ne do i t pas se d i ss im u ler q u ’ i l s ’agi t
d ’une en trepr i se tou te spéc i ale

,
d ’une gran de dél i catesse et

même d ’u ne exécu ti on ex trêmemen t dangereu se dan s u n
mon umen t en ru i nes e t aban d on n é depu i s t ro i s qu ar ts de
s i èc le . Cet agen t devra i t se trouver à demeu re su r les l ieux
et se me t tre en rappor t avec le Col l ège

, qu i l
’

aiderai t de ses

conseds .
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10
° Le dev i s es t imat i f des t ravaux de réparat i on à effec

tuer au presby tère de Mess i nes (Fland re occ i den tale) ;
11° La res tau ra t i o n d u presby tère de Rachamps , com

mune de Nov i l le (Luxembou rg) ; arch i tec te ,
M . Cupper ;

12° L ’

exécu t i on par vo ie de rég ie des t ravaux de restau
ra t i o n p roje tés au presby tère de Vremde (A nvers) ; arch i
tec te , M . C i fe .

EGL ISES . CONSTRUCT IONS NOUVELLES .

La Comm i ss i on a ém i s des av i s favorab les su r les proje t s
relat i fs à la con s truc t i on d ’égl i ses
1
° A N i sramon t , commune d’

O rth o (Luxembourg) ; arch i
tec te, M . Verhas ;

2 ° A Taverneux , commune de Mon t (Lu xembou rg) ;
arch i tec te , M . Cupper ;

de l e l .

de Wanl i n.

5° A T i l le t (Luxembourg) , sous les réserves su i van tes
a) remp lacer par u ne baie un iq ue la t r i p le fenê tre d u j ubé ;
b) su ppr i mer les pe t i tes baies proje tées sou s l

’é tage des
c l oches ; c) remon ter u n peu , en d i m i nuan t leu r im por tance ,

les arcatu res su pér ieu res de la tou r ; rédu i re égalemen t la
d imen s i on des arcatu res de la nef et du chœu r ; d) revo i r la
cou rbe formée par la na i s sance de la flèche et en suppr i mer
l
’

étranglement, qu i ne produ i ra i t pas u n effe t heu reux ; arch i
tec te

,
M . Cu pper .

Ont au ss i é té approuvés les projet s d ’

agran d i ssemen t des
égl i ses
1° DeWan l i n (Namur) ; arch i tec te , M . M i chaux ;
2° De Den derbel le ( Fland re or ien tale arch i tec te

,

M . Sterckx

5° De No i rcha i n (Hai nau t) ; arch i tec te , M . Barb i er .



A i n s i q ue les d i vers p roje ts c i — après
4
° Achêvemen t de la tou r de l ’égl i se de No tre—Dame ,

a

Sai n t— N i co las (F land re or ien tale) . Tou tefo i s , en ra i so n des
d i spos i t i on s ac tuel les , i l es t i n d i s pen sab le d ’é tab l i r u ne

bal us trade su r la corn i che au — dessu s des abat- son s en ou tre
,

l ’aspec t de la tou r gagnera i t par la con s truc t i o n des m i naret s
des par t ies latérales te l s q u ’ i l s figuren t au prem i er proje t
d ’

achèvemen t ; arch i tec te , M . Goe thal s ;
5° Con s truc t i on d ’une flèche su r l a tou r de l egl i se de

Sai n t -Hermès , a Renai x (F lan dre or i en tale) ; arch i tec te ,

M . De Noyette ;

6 ° Con s t ru c t i on d ’u ne tour à egl i se de Bau lers (Braban t); Éghse de l
l ’at ten t i on de l ’au teu r , M . Tou rnay , a é té appe l ée su r la
convenan ce de rédu i re sen s i b l emen t l ’ i mpor tan ce de la cor
n i che su pér ieure d u c l ocher

,
a i n s i qu e sur les tassemen ts

i rrégu l iers q u i pou rraien t se produ i re en u t i l i san t , pour
appuyer u ne des faces de la tour , u ne par t i e de l ’anc ien
m u r de facade . Pou r év i ter des déch i ru res des maconner ies ,

l
’

arch i tec te dev ra exam i ner s ’ i l ne serai t pas préférab le de
démol i r compl è temen t ce m u r sur la largeu r de la tour ;
7
° Ren ouvel lemen t d u dal lage de l ’égl i se de Sa i n t — Amand

aMau bray (Ha i nau t) ;
8° Con s truc t i on de deu x sacr i s t ies à l egl i se de Rofessar t ,
sous L imele t te (Braban t) ;

de Ro fe

9° Con s truc t i on d ’un escal ier d ’

accès à l egl i se de Roly de

(Namur) ;
10

° Con s truct i on d ’u ne sacr istie à l egl i se de Th iaumon t
(Luxembourg) ; arch i tec te , M . Van de Wyngaer t ;
11

° Con struc t i on d ’un j u bé dan s l ’égl i se de Wiers (Hai Ésh se de
nant) ; arch i tec te , M . C loque t ;



548

12
° E t en fi n les dess i n s d ’ obj et s mob i l i e rs d es t inés au x

égl i ses de
Pe t i gny (Nam u r) bu ffe t d

’

o rg ues ;

Chevron (L iége) mai tre—au te l ;
Ohey (Namur) cha i re à prêcher ;
Heur - le— T iexhe (Li m bourg) b uffe t d

’

o rg u es ;

Cras-A ver nas (L i ège) bu ffe t d’

org u es ;

Our the , commune de Beho (Luxembourg) mob i l ier
comp let ;
Fal l -Mheer (L i mbourg ) mob i l ier comp le t .

TRAVAUX DE RESTAURAT ION .

Le Col lège a approuvé
d

‘

Hens ies . 1° Le dev i s es t i mat i f des t ravaux de répara t i o n à exécu ter
au x to i tu res de l ’égl i se d’

Hens ies (Ha i nau t) ;
2 ° Le dev i s es t imat i f des t ravau x de res taurat i on à effec

’

t uer à l ’égl i se de S t ra i n champs , commune de Ho l lange
(Luxembou rg) ; arch i tec te ,

M . Cupper ;
5
° Le proje t re lat i f à la res taurat i o n d ’une chapel le

annexée à l ’égl i se de Neufchâ teau (Li ège) ; arch i tec te
,

M . Sevar ;
4
° Le proje t de d i vers t ravaux de répara t i o n à exécu ter à

l egl i se de Cach tem (F landre occ i den tale) ; arch i tec te ,

M . Soc le
5° Les t ravaux de répara t i on de l egl i se d’

Ermeton— sur
B ier t (Namur) ;

de Réthx 6 ° Le dev i s es t i ma t i f des travaux de répara t i on à effec tuer
par vo ie de régie à l

’ égl i se de Rétli y (A n vers) ; arch i tec te ,
M . Taeymans ;
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Les dél égu és qu i se son t ren du s à Fu rnes (F land re
occ i den tale) le 22 j u i l le t 1895 pou r i n s pec ter les t ravaux de
res tau rat i on ex écu tés a la tou r de l ’égl i se de Sa i n t —N i co las ,
on t con s taté qu e ce t te en t repr i se es t term i n ée et q ue l e s
ouvrages semblen t

,
pou r au tan t qu ’on pu i sse en j uger à

d i s tance , avo i r é té exécu tés dan s de bon nes cond i t i on s . I l y
a don c l ieu de l i q u i der les subs i des al l o ués par les d i verses
autor i tés i n tervenan tes .
La tou r d e Sai n t—Ni co las é ta i t au trefo i s s urmon tée d ’u ne

flèche et d e quat re toure l les d ’

angles en maconner ie don t l a
démol i t i on a d û ê tre effec tuée i l y a u ne t ren tai n e d ’

an n ées .

En vu e du ré tab l i s semen t fu tu r de ce couron nemen t , on a ,
pen dan t l e cours de la res taurat i o n récen te , recon s tru i t la
par t ie ver t i cale des q uat re t ou re l les d ’

angles ; te l les q u ’

el l es
se présen ten t ac t ue l lemen t

,
ces tou rel l es ne produ i sen t pa s

u n effe t heureux et l es d él égués son t d ’

av i s q u ’ i l conv i eu
d ra i t

,
dan s l ’ i n térê t de l ’aspec t de l ’éd ifi ce , de les comp lé ter

par les pyram ides q u i leur manquen t ; le coû t de ce trava i l
ne sera i t d ’a i l leurs pas b ien i mpor tan t .
Se ral l ian t à l ’appréc iat i o n de ses délégu és ,

'

la Comm i ss i on
a ém i s l ’av i s q u ’ i l co nvena i t de réc lamer u n p roje t d’

achè

vemen t de ces tou re l les ; cet te é tude devra au ss i comprend re
la flêche pr i n c i pale , afin d ’

appréc ier l ’effe t d ’

en semb le qu e
produ i ra le mon umen t com pl é té .

Lorsque le Col lège s’es t occu pé de la c lass ifi ca t i on des
éd i fices d u cu l te pour la res tau ra t i on desqu e l s u n créd i t
Spéc ial a é té i n scr i t au budge t des Beaux — A r ts , i l ava i t c ru
devo i r ranger l ’égl i se de Sa i n te-Wal b urge , à Furnes , parm i
les monumen ts de 2 ° c lasse .

Des dél égués s ’é tan t rend us dan s ce t te v i l le pour pro
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céder â d i verses i n spect i on s
,
on t p rofi té de l ’occas i on p o u r

v i s i ter ce t te anc ien ne co l l ég iale .

A ppréc ian t les magn i fiques propor t i o n s et la beau té ar t i s
t ique de l ’éd i fice

,
les dé légués on t d û recon na i tre q u e le

rang qu ’ i l occupe dans le tab leau des monumen ts d u cu l te
n ’

es t pas en rapport avec son i mpor tance ar t i s t i q ue e t q u ’ i l
p résen te to us l e s t i t res pour figu rer dan s la 1” c lasse .

Cet av i s a é té par tagé par la Comm i ss i o n .

Le Secréta i re,

A . M ASSAUX .

Vu en con form i té d e l ’ar t i c le 25 d u règlemen t .
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S U I V I E

d
’

une note sur Dani el Stroobant , seigneur de Terbruggen

(1671— 1710)

Grâce à l ’ouvrage pub l i é , en 1878, par M . A . WAUTERS ,
sou s le t i t re Les tap isser ies br uœello ises , n ous pouvon s nou s
fa i re u ne i dée assez exac te de ce qu e fu t jad i s à Bruxel les
ce t te i m por tante fabri cat i o n de tap i sser i es q ue l ’au teu r
ap pe l le a j us te t i tre u ne des p l us éc latan tes man i fes tat i on s
de l ’ar t assoc i é à l ’ i n du s tr ie .

Ma i s i l n ’

es t de monograph ie s i b ien é tud i ée q u i ne so i t
su scep t i b le d ’ê tre complé tée par l

’u ne ou l ’au tre heu reuse
glanu re nouvel le .

C ’

es t d ’un documen t i m portan t pou r l ’h i s to i re de ce t te
i n d u s tr ie qu e n ous al l on s avo i r l ’hon neur d ’en t re ten i r le
lec teu r pendan t q uel q ues i n s tan t s .

Déj à M le com te DE LABORDE , dan s son t rava i l su r les
Du cs de Bou rgogne , ava i t fa i t con na i t re des par t i c u lar i tés
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fabr i cat i on de tap i s ser ies
,
le commerce de d rap . I l fu t ex i l é

p ar le marqu i s de Pr i é ,
avec co nfi scat i on de b ien s ,

en 17 19.

M . A . WAUTERS , à qu i n ous devons ces don nées , men
t i ou ne des de Glerck un Tr i omp he rom a i n et aj ou te q u ’ i l s
o n t exécu té beaucou p de ten tures e n co l laborat i o n avec les
A Cas t ro

,
en qu i deva i t s ’é te i n d re le dern ier n om de la l i s te

glor ieuse des tap i ss iers bruxe l l o i s .

Mai s revenon s à n o tre documen t .
L ’ordre qu i fai t l ’obje t de la conven t i on sera exécu té dan s

l es d i x mo i s
,
d ’

après les mod èl es à fourn i r par le comme t tan t .
Les deux fabr i can ts so n t ten us d ’

employer la p l us bel le e t la
me i l leu re so ie , des me i l leures cou l eu rs , pou r ren dre l ’a i r e t
le c ie l

,
et t ou t par t i cu l i èremen t pour le b leu .

Les ten tu res de la prem i ère chambre figu reront des scènes
des Mé tamorphoses d’

Ovide , avec des paysages de L uc
Ach tschellincx cel le de la secon de l

’

A bondance des

m o i ssons
,
la Dedi casse ( l i sez Dédi cace ,

corrompu en

Du casse , ce q u i s i gn i fie kermesse) de p aysans et d i verses
représen tat i on s symbo l i san t l ’

A bondance , tel les qu e des
vaches qu e l

’on trai t , des pêcheurs , l e tou t enjo l i vé de
p ostu res , bes t iaux , e tc . , d ’

après Dav i d Ten i ers .

Po ur chacu ne de ces deux chambres , les tap i s seri es seron t
au nombre de s i x .

Quan t au suje t des sep t p i èces pour la tro isœme chambre ,
Stroobant se réserve de se déc i d er dan s les deux mo i s

,
so i t

pour des ép i sodes du Fi dèle Berger , q ue N i co las van

Ap pelé au ssi Ach tschelling , Ach tsch ell inck , etc . I l étai t peintre paysagis te
aBruxelles , 1626 -1699.



Schoor e t Pierre Sp ierincx (2) é ta ien t préc i sémen t occu
pés à pe i n d re

,
so i t pour des scènes relat i ves à A rm ide ,

auxquel l es travai l la ien t , en ce momen t , Vi c tor - Hon oré Jan s
sen s (3) le même qu i

, en 17 18,
fu t n ommé pei n tre de

l ’empereu r à V ien ne et A u gus t i n Coppen s
Tous ces art i s tes e ta ien t des maîtres

,
e t la p l u par t d ’

en tre
eu x ava ien t u ne gran de renommée pour l es pa tron s de
tap i sser ie
A i n s i q u ’on l’a vu

,
Stroobant n

’

a pas encore fa i t u n cho i x
défin i t i f quan t au x déco rs de la t ro i s i ème chambre ; i l h és i te
en tre leFi dèle berger , la t ragi - coméd ie pas torale b ien con n ue
d u cheval ier Ba t t i s ta Guar i n i (e) et la J éru sa lem délivrée d u
Tasse , don t l’enchanteresseA rm ide est la poé t i q ue héroïne (7)
Les deux œu vresjo u issaient al o rs d

’ une vogue ex traord i nai re .

N ucolas Van Schoor , 1666- 1726 , à Anvers ; tableau x d
’

h is to i re et de

my tho log ie , fleu rs , paysages . I l ex cellai t à peindre de pet1ts amou rs , des nymphes
et des génies .

(«z ) Pierre Sp ierings , Spier inckx , etc .

,
1655 - 17 11 ; Anvers ; paysagi s te, peintre

de LOU IS X I V ; i l a cherché a im i te r Salvato r Rosa , Presq ue tou tes les figu res
de ses tab leau x sont peintes par d

‘

au tres a r t is tes .

V .

-H . J anssens , 1664 4 759 ; Bru xelles ; h i sto i re et genre . Protégé du du c
de Ho ls teun. I l entrep ri t le voyage d

‘

I tahe, res ta onz e ans à Rome, p u is revint à
Bruxelles . I l rés ida pendant trms années à V ienne .

(4 ) A . C oppens , Bru xelles ; por trai ts et paysages ; fu t reçu à B ru xelles dans
la g i lde de Saint

-Lu c, en 1698.

(s ) A . S IRET , dans son D i ct i onna i re h i stor i qu e et ra i sonné des p eint res de
tou tes les ép oqu es , — ouvrage auquel nou s avons fa i t q u elqu es emp runts ,
c i te parh cu hè rement A ch tschellincx , van S choor et Coppens comme s péc i al | s tes
so u s ce rappo r t .
(a) Célèb re poè te i talien ,

1557- 16 12 . I l Pas to r Fi do , dont le sujet est emprunté
à Pau sanias , a été tradu 1t en tou tes les langu es eu ro péennes . Du Vi vant de

l
’

au teu r, la p i èce eu t plu s de t rente éd | t iO i i S .

( 7 ) Oh m zraco l d
’

Amor , che le [um l/e

Tragge de! p ianto , e 2 car netl
’

a cqua accende
Semp re saura natu ra egl i ha p ossanz a
M a zn vcrtu d i cos-tet sè stesso avanz a .
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En ce q u i con cerne en fi n les tap i sser ies pour la qu a
trièm e chambre , e l les seron t au n ombre de t ro i s , de d im en
s i o n s mo i n dres et orn ées de scè nes des M étam orphoses .

Les deux fab r i can ts s ’engagen t à décou per e t à refa i re l e s
par t ies q u i sera i en t recon n ues défec tueuses . I l s recevron t
pour pr i x de leur fou rn i tu re
a) pour la prem ière chambre
S ix ten t u res , d ’ u n to tal de 185 aun es carrées , â ra | son de

17 flo rins H.

- 10 ;

b) pou r la secon de chambre
Six ten tures mesuran t en semb le 2 18 au nes carrées , à
ra i so n de 19 flo rins

,
so i t flo rins ;

c) pou r la t ro i s i ème chambre
Sep t p i èces , ensemble de 188 aunes carrées , un pr i x à
d é term i ner

,
sel o n q u ’el les représen teron t le Pasto r Fido ou

A rm ide ;

d) pou r la qu atmeme chambre
Tro i s p i èces

,
d onnan t un to tal de 5 1 aunes carrées , à

ra i so n de 27 florins , so i t flo rins .

C ’

es t la grande quan t i té d ’ or nécessa i re pou r ces der
nières p i èces qu i a po ur effe t u ne s i co n s i dérab le maj orat i o n
de pr i x .

En appl i quan t au x tap i sser ies de la tro isœme chambre le
taux le p l us réd u i t de 17 florins fixé pour cel les q u i
devron t représen ter les scènes des M étamorp hoses pour la
prem ière chambre

,
leur coû t se sera i t é levé à flo rins ,

ce qu i au ra i t por té la dépen se to tale a la somme én orme
pou r ce tte époq ue de flori ns 10 so l s .
Le pa iemen t se fera par t iers le prem ier à la s ignat ure

d u con trat , le second à l ’achèvemen t de la mo i t i é d u trava i l
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teu rs . Le commerce de tap i sser ies sem b le s e t re fai t s u r u ne
assez vas te éche l le . A nvers en expor tai t en tou s les pays .
Den i s Lherm i te ,

n égoc ian t en ce t te v i l le , à la fi n d u
xw

° s i èc l e et au comm en cemen t d u s i èc le su i van t , se l i vra i t
su rto u t â ce gen re d ’

aff ai res . Grâce au x labor ieuses recher
ches de M . FERNAND BONNET ,

su r Pi er re L’

Herm i te et la

fam i lle Lherm i te
,
d

’

Anvers o n con na i t des par t i c u
lar i tés i n téressan tes su r u ne ex por tat i o n de tap i sser ies d’

A u

denaerde q u ’ i l fi t en 1602 , en Espagne . E l les représen ta ien t
des boscu iges et p oés ie et ava ien t é té achetées à G i l les Car
l ier , marchan d de tap i sser ies , à A nvers . I l en commanda
d ’

au t res à A rn ou l d Peeters
,
aPedro R ubbens , m ercador de

tap i sser ies , et à Jacq ues C i l l és (pp . 68 et 69)

Le document , inédit , su ivant const i tue u n cont rat cu r ieux passé, en 1465 ,
à Anvers , entre un fab r1cant de tap isser ies et un mar chand

Ad r i aen van Bu ggenh ou t , tap pytwerekere, deDet AerdeTh | e1mans , au t lato r i ,
x li b . x i 1ij schellingen ende i x deniers gro ten B rabants , toecomende van den

getrouwen en de alame d ieuende to tten ambaeh te o tt werclœ van tapyceryen ende

van z ekeren s tefien daer toc behaerende , condet i one dat de voerscreven Adr i aen
den voerscreven A erde o tt synen nacemelingen sal mogen leveren alle d

’

werc van

tappytwercke , dat by maken sal ende met z y nen d l€ llO l
'

C ll sal decu maken,
ende

al van lij inani erè n ; te wetene d
’

een derdendeel z eeUS t h , d
’

ander derdendeel
swert ende

‘

t derde derdendeel u i t , elke doz y ne voere xj seh ellingen gro ten
vleems , d ie de voers . Aerd hem ’

t elker levermgen opleggen ende betalen sal.

Des sal de selve Aerd daer af mh ouden code l e hemvaert h emen ende afs taan

van elker doz yee v schcllmgenB rabants , m iu derni ssen , afslage ende betalingen

van der voergenoemde s chu lt ende al to tter t_vt dat de voerscreven schu lt alsoe al
betaelt sal wesen, sah o waer ’

t dat de voerscreven Ad r iaen afiwich wa rde, cer
de \ oergenoemdè sch nlt alsoe al betaelt ware , dat dan

’

t rest dwelck van der

geheelm sch u lt noch te helaleh wave ,
al ve rsehencn sal syn ende alsdan ter s tont

t
’

eenenmale betaelt moeten wo rden . Unde obt igal to . xx i1j J u ly . (A c tes scab inaux
d

’

Anvers , reg istre de l
’

année 1465 , I , 1°
Q u elles po uvaœnt b i en ê tre ces tap isser ies

,
dont la dou z aine se payait onz e

escalms
‘

? I l ne s
’

agi t évidemment pas d
‘

œuvres d '

ar t dans cette convention .



Qu i éta i t ce person nage qu i fit con fec t i o nner , en 1701 ,

les somp tueuses tap i sser ies d on t on a l u la descr i p t i o n ?
C ’

es t ce qu i est i n téressan t à con s tater ?
Dan iel Stroobant é tai t n é à Bruxe l les le 1" aoû t 16 71 .

A la date d u documen t don t i l v ien t d ’ê t re ques t i o n
,
i l se

t rou va i t d onc dan s sa tren t i ème an n ée , e t i l y avai t en v i ron
un au et dem i qu ’ i l s ’é tai t al l i é à Mar ie-Ph i“wine— Joseph i ne
Co lu m banu s . Ce t te un i on ava i t é té bén ie ,

le 7 n ovembre 1699
en l ’égl i se Sa i n te—Gudu le , et le cont ra t de mar iage s i gn é , le
51 d u mo i s précéden t , devan t le n o ta i re Lau ttens su sm en
tionné .

Nou s y voyon s le fu tu r , ass i s té de sa mère ,
damoi sel le

Mar ie- Au ne-Catheri ne Gisberti , veuve de feu Dan ie l Si roo
hau t , et de sa tan te Marguer i te Stroobant, bégu i ne au

bégu i nage d’

Anvers ; la fian cée , accompagnée de ses père
e t mère , Franco i s Co lu m banu s , con se i l ler de S . A . S .

l
’

É lec teu r Pala t i n d u Rh i n et son rés i d en t près la Cou r de
Bruxel les , i n tendan t e t i n spec teu r gén éral de la terre et

se i gneu r ie de Wynen dael , etc .
,
e t dame Mar ie- Cat her ine

M u ño s

Ce documen t con ti en t q uel ques d é tai l s d ignes d e tre
relevés . On y remarque d’

abord
'

qu e le fu tu r est qu al ifi é
d ’écuver de S . A . S . l

’

Elec teu r Palat i n (s ia lm eester van

Sync Seren i ss im e Hoo chey l den Cheu rvorst p a la ti n) , t i tre
qu i a é té rayé , en su i te , pou r n ou s ne savon s quel le ra i son .

Peu t— ê t re Stroobant avai t— i l an tér ieu remen t occu pé le
pos te d’

écu yer au serv i ce de ce pr i nce ?

Veu ve, M an e-Cath er ine M u fios c réa , en 1720 , u ne septi ème p lace al’hosp ice
de Sa int—Au bert , 5 B ru xelles . (BENNE et \VAUTERS , I I I , p .



Dan ie l déc lare ap por ter à so n mar iage tous ses b ien s ,
no tamm en t , comme immeub les , deux ma i son s , l ’ une dan s la
ru e d u Po incou et l ’au tre dan s la ru e des Tanneu rs

,
ma i son s

d on t les tenan ts et abou t i ssan ts son t la i s sés en blan c dans la
m i n u te et u ne pra i r i e â Leeuw-Sai n t-P ierre . Sa mère deva i t
avo i r l u su fru i t de la prem i ère de ces deu x ma i son s

, sa

tan te cel u i de la secon de , ma i s ces dames con sen t i ren t à

abandonner leu rs d ro i t s à cet égard .

Les paren ts de la jeune fi l le promet ten t de don ner au x
fu tu rs époux leu r tab le

,
tan t q u ’ i l s res tero n t dan s leu r

m ai s o n et, s’ i l s p réfèren t hab i ter a i l leurs , de serv i r à leu r
en fan t , sa vie d uran t , u ne pen s i on an n uel le de 400 florins .

I l s s ’engagen t , en ou tre ,
à p rocu rer à leu r gend re , san s

tarder , à leu rs fra i s , l’eX pec tative de l
’

emp lo i de secré tai re
du Con se i l p r i v é .

I l es t s t i p u l é
,
en fi n , qu e dans le cas où la fu tu re épou se

s u rv ivra i t ason mar i , el l e aura la u ne propr i é té d’

u n cap i tal
de flo r ins su r les b iens de ce l u i — c i .
La se i gneu r i e de Terbrugge(n) , don t i l é ta i t le p rop rié
tai re peu après

,
se t rouva i t s i tuée dan s le pays de Gaesbeek ,

non l o i n de Bruxel les .
Dan ie l Stroobant dev i n t con se i l ler et comm i s des

d oma i nes et fi nances
,
p u i s comm i ssa i re général des mon tres

des gen s de guerre au x Pays -Bas , d ’

abord san s gages , par
l e t tres - paten tes d u 14 oc tobre 1706 . I l ob t i n t des gages
de 750 li vres par au , par de n ouve l les l e t tres d u 21 mars
1709.

L
’

électeu r palat i n d u Rh i n Jean -Gu i l lau me l ’avai t n ommé

Nota r ia l général du Brabant, m inu tes du no ta | re Lauttens , portet. n° 2 187 .
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à Gan d , et ce l u i —c i n ou s a avou é sa complè te i gnoran ce a

l ’égard d
’œuvres d ’

ar t de ce gen re la i s sées par son an cê tre .

En p résence d u coû t très con s i dérabl e de ces p i èces de
décor

,
n ’

es t- ou pas fon dé de dou ter qu e Stroobant les ai t

acqu i ses pou r en o rner sa propre demeu re?
S

’

i l es t vra i qu e , dan s des mai son s an c iennes , aristocra
t i qu es et palric ienu es , on ren con tre parfo i s u ne sal le déco rée
de ten tu res de la na tu re de ce l les q u i n ou s occu pen t , i l
sera i t cependan t d i ffic i le , s i n on i m poss i b le , de déco uvr i r
u ne demeu re par t i cu l i ère d u x vu

° ou d u xvm
° s i èc le assez

opu len te pou r ren fermer qua t re sa l ons garn i s de tap i sser i es
au ss i n ombreuses et au ss i r i ches que ce l les — c i , don t la p lace
semble ê tre i n d i quée dan s u n pala i s d e pr i n ce . A défau t de
cer t i t ude su r la des t i nat i on de ces tap i sser ies , ne sera i t - o u
pas ten té de conjec tu rer qu

’

au l ieu de les acheter pou r sa
p ro pre hab i ta t i o n , S troObau t les commanda p l u tô t comme
i n terméd ia i re pou r quel que souvera i n é tranger qu i , peu t— ê tre
pou r des ra i s on s d ’économ ie

,
préférai t res ter i n con n u au x

fabr i can ts ?
Ce t te mamere de vo i r é tan t adm i se , qu o i de p l u s nat u rel

qu e de con s i dérer comme le vér i tab le comm ettent de no s

tap i sser ies l’E-lec teur Palat i n d u Rh i n Jean —Gu i l laume , don t
F ran co i s Co lum banu s , le beau— père de Stroobant , é ta i t le
rés i den t à Bruxel les , et de qu i Stroobant dev i n t l u i —même
con se i l ler au liqu e c i nq ans p l u s tard ? ! I l semblera i t assez
na tu re l qu e Co lu mbanu s , chargé par son ma i t re de ce t
achat de tap i sser ies , eû t j ugé bon de con fier à son gend re
la m i ss i o n de s’

abou cher et de t ra i ter avec les i n d u s t r iel s en
son p rop re n om , pou r év i ter de la sor te qu e l

‘on ne sou p
connat le pr i n c ier c l ien t .



Ce qu i con s t i t ue u n argumen t sér ieux en faveu r de ce t te
hypo thèse , c ’es t le fa i t qu e Stroobant se réserve u n dé la i de
deux mo i s pou r fixer son cho i x quan t au x représen ta t i on s
d ’un e par t ie des ten tu res . Une s i l ongue réflex i on n

’

eû t

cer tes pas é té n écessa i re s
’ i l avai t commandé les t i ssu s pou r

sa propre mai son , mai s s ’expl i q ue for t b ien s i l ’on cous i
dêre q u ’ i l devai t d ’

abord a t tendre la déc i s i on de l’Elec teu r ,
rés i dan t en A l lemagne .

Jean -Gu i l laume q u i , en 1679,
l o rs de son mar iage avec

l
’

arch idu chesse Mar ie—Anne , avai t reçu de son père les duchés
de Ju l iers et de Berg et qu i é ta i t devenu É lec teur en 1690 ,

rés i da i t de préféren ce à Dusse l dorf, le Palat i nal ayan t é té
trop éprouvé par la récen te guerre avec la Fran ce pou r
pouvo i r su bven i r au x frai s de la cou r magn i fique q u e ce
p r i n ce , beau — frère de l ’empereu r Léopol d , croyai t ind ispen
sab le pou r sou ten i r son rang . A u momen t où l ’exécu t i on de
ces ten tures fu t déc i dée

,
Jean -Gu i l laume ava i t des v i sées

for t amb i t ieuses i l ne rêva i t r ien de moi n s qu e d
’

affrau

ch i r l’A rm énie d u j oug tu rc e t de se fa i re é l i re ro i de ce

pay s , don t les hab i tan ts deva ien t en trer dan s le g iron de
l ’égl i se cath o l i qu e romai ne . Ma i s la guerre de la success i on
d

’

Espagne qu i éc lata à cet te époque fi t échouer ce

proje t .
S i , ce qu e n ou s sommes assez enc l i n de cro i re , les tap i s
ser ies fu ren t l i v rées â ce pr i n ce

,
e l les on t , sans au cun

d ou te ,
é té p lacées au châ teau de Dussel d orf .

La sp lendeu r de ce t te an t i q ue cap i tale de la terre de
Berg cessa p ar la mor t de l

’

Elee teu r su rven ue le 8 j u i n 17 16
son frère e t su ccesseu r Charles-Ph i l i p pe aban donna ce t te
rés i den ce , l i cen c ia les ar t i s tes don t le défun t s ’é ta i t en tou ré



e t t ran sféra le S i è ge d u go u vernement â He i de l berg , pu i s ,
p l us tard

,
aMan nhe i m .

Peu t— ê tre ces l i gnes perme t t ron t -e l les u n j ou r d ’ i den t ifier
to u tes o u en part ie les ten tu res de Jérôme de Glerck et de

Gaspard van der Bo rch t , don t la commande no u s a d on n é
l ieu d ’ écr i re ce t te n o t i ce . Ce sera i t la pou r l ’h i s to i re de l ’ar t
u ne découver te i m por tan te ; à mo i n s q u ’ i l ne res te p l us r ien
de ces œuvres d ’

ar t q u i o n t d û ê tre s u perbes , eu égard à la
répu ta t i o n des deux célèbres ta p i s s iers b ruxe l l o i s .

J .

—TH . DE RA ADT .
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MESS I EU RS ,

C ’

es t avec u ne v i ve et s i n cère dou l eu r qu e je remp l i s pour
la seconde fo i s le pén i b le devo i r de d i re , au n om de la

Comm i ss i o n rovale des Mon umen ts , le dern ier ad ieu à la
dépou i l le mor te l le d ’u n col l ègue ém i nen t , d’

u n con frère
a i mé . I l y a deux mo i s à pe i ne , je déposai s le t r i s te hommage
de n os regre ts au p i ed de la tombe d ’un s tat ua i re d i s t i ngué ;
aujourd ’hu i je les apporte à cel u i q u i fu t u n gran d ar t i s te
dan s son gen re ,

à l ’arch i tec te Beyaert .

Ce n ’es t pas i c i le l ieu de p résen ter u ne é tude en p ro/esso
de l ’arch i tec te . I l m e su ffira de rappeler q u ’ i l a fa i t h on n eur
à sa profess i on , â son pavs . I l d u t son talen t , sa ren ommée
â l

’

obs tinai ion , à la con sc i en ce de so n labeur .

Né le 29 j u i l le t 1825 à Cou rtra i , l ’une des c i tés ar t i s ti q ues
de la F lan dre du moyen âge , Hen r i Beyaert commenca

à l’A cadém ie de ce t te v i l le ses é t udes de dess i n
,
qu ’ i l acheva

à ce l le de Bruxe l les , après avo i r é té ernp lové quelq ue temps
à la l i brai r ie van Daele . On peu t d i re j u s temen t de l u i q u ’ i l
fu t le fi l s de ses œuvres . En 1846 ,

grâce a son appl i ca t i on
sou ten ue , i l o b t i n t , à ce t te même A cadém ie de Bruxel les , le
prem i er pr i x d u cou rs su pér ieu r d ’

arch i tec tu re .

L ’

arch i tec te t i n t les promes ses d u lau réa t . Sa carr i ère n e
fu t qu ’

u ne su i te de su ccès . Vous les con na i ssez vou s
con na i s sez les pr i n c i pau x mon umen ts q u ’ i l a ér igés l ’hô te l
de la Banque Nat i onale ,

le square d u Pe t i t—Sablon , la



fon ta i ne De Brouck è re
,
la por te de Hal res tau rée

,
â

Bruxel les ; le n ouvel h ô p i tal m i l i ta i re ,
à Bruges ; le châ teau

de Fau lx , â Moze t , et l ’ég l i se de Tombes , dan s la même
commune ; le l ocal des fê tes d e la Soc i é té d u Con cer t Noble ,
à Bruxel les la gare de Tourna i ; la su ccursale de la Banque
Nat i onale

, a A nvers ; la ma i son en s ty le rena i ssance qu i
ob t i n t la prem ière pr i me au con cours i n s t i tué par la v i l le
de Bruxel les pour les con s truc t i o n s des n o uveaux bou le
vards ; le Pa la i s de la Na t i o n recon s t ru i t ; la n ouve l l e
égl i se de Sa i n t-Jean , à Borgerhou t , en co l laborat i o n avec
M . Baeckelm ans ; enfi n , au nombre des éd i fices q u’ i l n’

a pu
achever

,
le n ouve l hô te l d u M i n i s tère des chem i n s de fer

et ce l u i d e la Ca i s se d ’épargne
,
à Bruxe l les .

A u débu t
,
i l é ta i t grand adm i rateur de l ’ar t c lass i q ue ,

repoussan t de par t i —pr i s , même avec que l que déda i n , l ’ar t
roman , l ’ar t og i val et leu rs capr i c ieuses t ran s i t i on s .

I l n ’

a i ma i t pas les g igan tesq ues concep t i o n s arch i tec ton iq ues
du moyen âge , ni l

’ i mag i nat i on arden te e t n ovatr i ce en fa i t
d ’

ar t des bou rgeo i s de ce t te époque . D
’

iu stinc t i l repoussa i t
ces al l ures s i l i b res

,
s i var i ées et affranch ies de tou te règle

c la551que . L ’

ense i gnemen t académ ique l ’ava i t fasc iné et

conqu i s en t i èremen t . Bien tô t , grâce ades é t udes persévé
rau tes , i l o uvr i t les yeux devan t les fai ts . I l s é ta ien t l à
pu i ssan ts e t i m pér ieux . I l devai t recon na i tre la grandeu r
du rom an t i sme e t ses tendances i déal i s tes . Dès l ors son
en trée à la Comm i ss i on royale des Mon umen ts é tai t d éc i dée .

I l en fu t n ommé membre dès 186 5
Jugean t les d i fféren tes b rar ch * *

d
‘

arch i tec tu re anc ien ne
e t moderne avec u n tac t rema rq uable

,
i l sa i s i ssa i t d ’

emblée
les qual i tés et les défau ts des proj ets soum i s à la Comm i ss i o n

,



d i scu tai t avec sagac i té et en con nai s san ce de cau se t ou tes les
q ues t i on s d ’

ar t mon umen ta l por tées à l ’ord re d u j ou r d e n os
séan ces .
Tous les ans i l se renda i t à l e t ranger pour y exam i n er su r

p lace les monumen ts anc ien s et modern es . A vec u ne rare
i n te l l i gen ce i l s u t met tre à profi t les résu l tat s de ses i n ves t i
gal i on s ; i l d u t à ces préc ieuses é tudes d ’

arch i tec tu re compa
rée d ’

acquéri r u ne é ton nan te fac i l i té de compos i t i o n e t
d ’

exécu t i on .

Les hon n eu rs su i v i ren t les succès . Cheval ier de l ’ord re de
Léopol d dès 1866 ,

o ffi c ier en 1879,
Beyaer t fu t promu au

grade de commandeu r d u même ordre en 1887
,
après la

recon s t ruc t i on d u Palai s de la Na t i on .

En 187 6
,
la con fiance de ses conc i toyen s le dé l égua au

Con se i l communal , où i l s iégea j u sq u
’

â la fi n de l ’an n ée 1881
Dan s l ’ i n terval le i l fu t n ommé membre d u Con se i l supé
r ieu r d ’hygiè ne pub l i q ue . Enfi n

,
l
’

A cadém ie royale d e
Bel g iq ue

,
en l ’appelan t dan s son sei n , l tt i d écerna ce

su prême hon neu r qu i es t comme le couron nemen t de la
carr i è re des h ommes d e tude et de sc ien ce .

L ’homme ai mab le e t b ienve i l lan t , l e con frère sympat h iqu e
sera regre t té de tou s et de ses co l l ègues en part i c u l ier

, au tan t
q u e l

’

ar t i s te et le savan t .
A d ieu ! cher et hon oré con frère , 6 vou s qu i avez ér igé

i c i —bas tan t d’

adm irab les mon umen ts
,
pu i sse lâ - hau t le D ieu

j u s te e t bon réserver à vo tre âme i mmortel le u ne dern i ère
e t m i sér i cord ieuse demeu re de repos et de fé l i c i té

,
où vous

t rouverez la d ig u e récom pen se du e à vo tre vie tou te d
’hon

neur , de t rava i l e t de succès .
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R É S U M É D E S P R O C È S -V E R B A U X .

SEA N C E S

des 2 , 9, 16, 23 et 80 sep tembre ; des 7, 14, 21 et 28 octobre 1893.

PEINTURE ET SCULPTURE .

La Comm i ss i on a approuvé
1° L

’

esqu isse d
’un qu a tr i ème pan neau à exécu ter par

M . Jan ssen s dan s l ‘égl i s e de Sai n t- Joseph , à A nvers ;
2° L ’exécu t i o n de neu f tab l eaux représen tan t la l égend e
de No t re—Dame de Wal cou r t

,
con fi ée à M . Léonard pou r

l ’ég l i s e paro i ss ial e d e Wal cour t (Namu r) ;
5° Les dess i n s de deux verr i è res a pl acer dans le chœur

d e l egl i se de Sai n t—Quen t i n , à Hasse l t (Limbourg) ; au teur ,
M . Os terrath ;

4 ° Le proje t des v i trau x à p l acer d an s l eg l i se de Ny , q .

iîrgâ
commune de Soy (Lu xembourg) ; au teu r , M . Steyaert ;

5° Le proje t présen té par M . Bardenhewer pou r l e p l ace
men t de v i traux dan s l ’égl i se de N i ves (Lu xembourg) , sou s
réserve d e revo i r l a compos i t i on représen tan t Sa i n t—Joseph



e t d ’en soume t tre l e car to n avan t d e pas ser à l
’exécu t i o n

défini ti ve ;
6 ° Le proj e t re l a t i f à la réédification d ’ un e verr i ere d u

tran sep t n ord -es t d e l’égl i se de Sa i n te—Ca ther i n e
,
à Hoog

s trae ten (A nvers) , sou s réserve de réd u i re u n peu l a dimen
s i o n des figures e t d e d é ta i l l er davan tage l a décora t ion
arch i tec tu ra l e , qu i affec te u n cer ta i n aspec t de lou rdeu r ;
auteurs , MM . Comère e t Capronnier ;
7 ° Le proje t dres sé par M . Jan ssen s pour l a décora t i on d e

l egl i se de Sa i n t —Bar thel emy , à Grammon t (Fl an d re o rien
ta l e) ;
8° Les dess i n s des s ta tues des t i n ées à l a décora t i o n du
tympan d u gran d porta i l de l’égl i se de Sa i n t—Bavon , à Gan d
(Fl and re or i en tale) ;
9° Les modèl es gran deu r d’exécu t i o n d es s ta tues comman

dées à MM . de Mathelin e t d e Tombay , rep résen tan t respec
tivement l

’

Etu de e t le Dro i t e t des t i n ées à la décora t i o n de l a
facade d e l’un i vers i té de L i ège ;
10° Les modèl es grandeur d ’exécu t i o n de deux s ta tues à

exécu ter par M . De Beu le pou r la façad e de l ’hô te l de v i l l e
de Termon de (F l and re orien tal e) , a i n s i que l es maque t tes de
tro i s s ta tues con fi ées à M . Macs e t de d eux s ta tues con fiées
à M . Van Hove pou r l a décora t i o n d u m ême éd ifice .

Des dél égués se son t rend us à Brée (L imbourg) afi n
d ’exam i ner l es v i t rau x pe i n ts p l acés dan s l ’égl i se paro i s s ia l e
par MM . Osterrath e t G. Jam iné. I l résu l te d e ce t examen
qu e l ’exécu t i o n des œuvres préc i tées a é té fa i te avec
so i n . Le Col l ège a ,

e n con séquence , ém i s u n av i s favorab le
à la l i q u i d a t i o n des s ub s i des a l l oués pour ce t rava i l deco
ralif .



https://www.forgottenbooks.com/join


572

ali é nation, d ’au tan t p l u s que l es con fess i on n aux sera i ent
acqu i s par l ’égl i se vo i s i n e de N ieuwenrhode, d on t l es l ambri s
da ten t , para i t— i l, de l a m ême époque .

Des dé légués on t i n s pec té
,
dan s l ’ateli e r d e M . Bi l l en s ,

l es modè les d e s i x bas-re l i efs d ’

après
,
Godecharle, que ce t

ar t i s te a été chargé de recon s t i tuer p our l a sa l l e à manger
d u châ teau roya l de L aeken (Braban t) .
Les dé l égués ayan t co ns ta té q ue l ‘ar t i s te s’es t acq u i t té de

sa m i ss i o n avec u n p l e i n s uccès , l a Comm i ss i on a ém i s l ’av i s
q u ’ i l pouvai t ê t re passé à l ’exécu t i o n défi n i t i ve .

Les d é l égués q u i on t exam i n é à Meysse (Braban t), la
s ta tue érigée à la mémo i re du général ba ro n Vander l i n den
d

’

Hooghvorst ayan t con s ta té l a bon n e réuss i te de l
'œuvre ,

cel l e-c i a é té reçue défi n i t i vemen t .
Des d élégués on t exam i n é

,
dan s l’a te l i er de M . Mal fa i t ,

l es modèles des scu l p tu res d es t i n ées au ma i tre-au te l d e
l ’égl i se d e Tou rneppe (Braban t) .
Ces modèl es é tan t co nven ab lemen t concu s , l e Co l lège a

p roposé d ’

au tor i ser l'exécu t i o n défin i t i ve des scu l p tu res .
L ’ i n spec t i o n d u meub l e

,
en vo i e d ’exécu t i o n

,
a don n é l i eu à

u ne remarq ue q u ’ i l n ’avai t pas é té poss i b le de prévo i r l o rs
de l ’examen d u proje t e t s u r laquel le on a appel é l 'at ten t i o n
d e l ’adm i n i s trat i o n communal e D

’

après les prévi s i on s de
l
’

au teur , l e s s ta tue t tes d u re tab l e se d é tacherai en t su r l e
v i de . Ce t te d i s pos i t i o n n e p rodu i rai t pas u n bon e ffe t ; i l
conv i end ra, dan s l ’ i n térê t de la réuss i te d e l ’œuvre , de com
p léter le trava i l par u n fon d forman t n i che pour chaque
figu re .

Un délégué exam i né , l e 4 sep tembre 1893, l e mob i
l i er p l acé dan s l ’égl i se de Schoo l, sous Tessen der l oo (L im



bou rg) . I l a recon n u que l
'exécu t i o n d e ces meub les répo n d

aux dess i n s a pprouvés ; to u tefo i s i l y a l i eu d e regre t ter qu e
la s omme al l ouée à l ’ar t i s te n e l u i ai t pas perm i s d e tai l ler
tou s l es déta i l s en p le i n bo i s et q u ’ i l ai t dû recour i r à des
co l lages .
Le Dépar temen t de l ’ i n tér i eu r e t de l ’ i n s t ruc t i o n p ub l i q u e

ayan t prom i s son concours pou r l ’exécu t i on d e l a c ha i re à
p rêcher

,
le délégué a ém i s l ’av i s e t l a Comm i ss i o n a par tagé

sa man i ere de vo i r
, qu e le mer i te ar t i s t i que d e cet obj e t

d ’

ameub lemen t es t d e nature a j us t i fier l a l i qu i dat i o n du
su bs i de al l oué .

Un délégué a exam i né
,
dans l egl i se d e Sai n t-Vi ncen t ,

à Eec l oo (Fl an dre orien tal e) , l es s tal l es récemmen t exécu
tées sous l a d i rec t i on d e M . l ’arch i tec te De Noyette .

Le dél égué ayan t con s taté que l e t rava i l es t com pl è temen t
term i n é e t q u ’ i l n e la i sse r i en à dés i rer sou s l e rappor t de
l ‘exécu t i on , l e Co l lège en a proposé la récep t i o n d éfin i t i ve .

CONSTRUCT IONS C IV ILES .

Ont e té approuvés
1° Le nouveau dev i s es t i ma t i f des travaux de res taura

t i on du ves t i bu le et de l 'escal i er cond u i san t à la grande sal le
échev i nale à l 'é tage de l ’hô tel de v i l l e d e Bruges (Fl andre
occ i den tale) ; arch i tec te , M . De l a Gen ser ic ;
2
° Le proje t relat i f à l ’appropr iat i on en hosp i ce pou r l es

v ie i l lard s des deux sexes , du châ teau de Raven s te i n , à Hever
(Braban t) ; arch i tec te , M . Hankar .

Les dé l égués qu i se son t re ndus à Vi sé on t profi té d e
ce voyage pour exam i ner les res tes des for t i fi ca tion s de la
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pe t i t e v i l l e d e Da l hem (L i ege) , que M . l ’avoca t Comhaire
proposa i t d ’acquér i r aux fra i s d e l’É tat afi n d ’en assu rer l a
con servat i o n .

Les d él égués recon nai s sen t, e t l a Comm i ss i on par tage l eu r
man i ère de vo i r , q u’un cer tai n i n térê t h i s tor i que peu t ê tre
a t t r i bué aux ves t iges conservés des rem par ts e t d u donj o n
d e Dal hem , mai s ces ves t iges , b i en q u ’é tan t en core assez
nombreux , n ’o ffren t pas u n méri te archéo log i que su f fisan t
n i u n e impor tan ce assez marquan te au po i n t d e vu e de
l ’a rch i tec tu re m i l i ta i re pou r mo t i ver leu r acq u i s i t i o n par
l
’

É tat. Ce t te acqu i s i t i on n e sera i t d u res te poss i b l e aujou r
d

’

h u i que pou r u ne fai b l e par t i e d es ru i n es
,
car i l es t à

remarquer q ue s i e l l e deva i t s'é tend re à tou te l ’e nce i n te , e l l e
ex igera i t l’expr0priation de l a p l us gran de par t i e des ma i son s
de l a v i l l e q u i son t bâ t i es su r l es mura i l les m êmes d u burg .

Tou t c e que l ’on pourra i t fa i re , sem b le-M l, c ’es t d ’engager
l ’au tor i té l oca l e à recommander aux p ropr ié tai res d e con ser
ver avec so i n tou tes l es an c ien n es con s tr uc t i on s des
arrachemen ts qu e l

’o n remarque à cer ta i n s end ro i t s et

n o tammen t à l ’angle su d-es t d u mur d ‘ence i n te con s t ru i t s u r
arcades , lai ssen t su pposer qu’on e n ex tra i t parfo i s des maté
r iaux . Cette recommandat i o n serai t d ‘au tan t p l u s u t i l e q ue
l es ru i nes en ques t i o n aj ou ten t con s i dérab lemen t à la beau té
d u s i te

,
qu i es t rée l l emen t u n des p l us remarquab l es d u

pays .
Des délégués s e son t ren dus à Tongres (L imbourg) , à

l ’effe t d’

inspec ter l es murs d e l
’an c i en cas tel l um roma i n

récemmen t m i s a découver t p rès d u por tai l sud d e l a co l l é
g iale .

Les par t i es d e l a con s t ruc t i on m i ses a u jou r con s i s ten t
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Yp f es.
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t i on roma i ne ; ce son t probab l emen t l es seu l s res tes d e cet te
époque qu i ex i s ten t encore d an s n o tre pays au - dessu s d u
so l . S’

i l y a l i eu d ’aménager les promenades de ce cô té d e
la v i l l e , on peu t l e fai re san s dé tru i re l es rempar ts en é tabl i s
san t des chem i n s dan s l es fossés mêmes , à l ’exemp l e d e ce
q u i s ’es t p ra t i q ué dan s d ’au tres l oca l i tés é trangères , n o tam
men t à Nuremberg . M . l

’

échevin des t ravaux pub l i cs
,
repré

sen tan t l’adm inistral ion communa le , a fai t con naî tre au x
d él égués qu ’ i l sera ten u comp te d es con se i l s d e l a Com
m i s s i o n .

En se ra l l i a n t à l ’appréc i a t i on de ses dé l égués , l e Co l lège
a cru devo i r engager l ‘adm i n i s tra t i o n commun al e à prendre
des mesures pour m a i n ten i r ces an c i en nes con s tru c t i o n s en
bon é ta t e t , à ce t effe t , de les pro téger par des chapes en
m açon ner i e .

A l a d eman de de M . le M i n i s tre de l ’ i n tér i eu r e t d e
l m stru c tion pub l i que , des dé légués se son t rendus à Ypres
(Fland re occ i den tale), afin d

’exam i ner un e l ézard e qu i s 'es t
p rodu i te dan s l e m u r vers l ’angl e s ud—es t d es hal l es e t
qu i se pro l onge dan s l

’un e des voû tes d e l a galer i e d u
N ieuwerk .

La l ézarde s ignal ée n ’es t pas récen te , mai s cepen dan t e l l e
s'es t aggravée depu i s peu , at tend u q u ’e l le est aujou rd ’hu i
v i s i b le à l ’ i n tér i eu r d e la grande sal l e des hal l es su r tou te l a
hau teur d u gran d pan neau pe i n t par M . Pa uwel s . I l con
v i end ra don c de p rend re l es m esu res n écessa i res pour
arrê ter ce mouvemen t .
M . l ’ i ngén i eu r de l a v i l l e par tage cet te man i ere de

vo i r ; i l adressera à b ref dé la i des prepos i t i on s dan s ce
sen s .
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Le rappor t su i van t a é té ad ressé à M . le Mi n i s t re de lm té
r i eu r et de l m s tru c tion publ i q ue a la su i te de l ’ i n spec t i o n
fa i te récemmen t à Ypres par des dé l égués de l a Com
m iss i o n

La v i l l e d’

Ypres p ossède en co re quelq ues anc i en nes
ma i son s en bo i s d on t les facades p résen ten t beaucoup d ’ i n
térêt. Ces cu ri eux ves t iges de la v i e i l l e c i té flamande d i sp a
raissent success i vemen t e t le tem ps n ’es t pas é l o i gné où i l
n ’en res tera p l us que des so uven i rs .

Nous croyon s
,
Mons i eu r l e M i n i s t re , devo i r appel er

vo tre a t ten t i on su r l a n écess i té d e con server ce l l es de ces
facades qu i subs i s ten t en core . I l conv iend ra i t , semb le — t— i l,
q ue le Gouvern emen t s’

entendi t avec l ’adm i n i s t ra t i on com
m u nale pou r en cou rager pa r des s u bs i des tou t t ravai l
qu i aurai t pou r bu t d

’

assurer l a con serva t i o n de ces bâ t i
men ts don t l es spéc i men s dev i en nen t d e j ou r en jou r p l u s
rares dan s n o t re pays . Pl u s i eu rs v i l les son t déj à en trées
dan s ce t te vo ie , n o tammen t Bruxe l l es , Bruges e t Tourn a i ;
el les contribu ent à l a res tau rat i on des facades des mai son s
par t i cu l i èremen t remarquab l es , ce qu i crée envers cel l es - c i
un e sor te de serv i tude qu i l es met à l ’abri de mu t i lat i on s ou
de changemen ts .

La des truc t i o n s uccess i ve des con s tructi on s de ce t te
n a tu re qu i i n téressen t l ’h i s to i re ou l ‘ar t n ou s engage à
émet tre l e vœu de vo i r d on ner su i te , à b ref déla i , au proje t
de l o i relat i f à la con servat i o n des monumen ts h i s tor i ques
qu i es t à l ’é tude depu i s quelques an nées .

A nci e n

m a i so ns e



ÉDIF ICES REL IGIEUX .

PRESBYTÈRES .

Des av i s favorabl e s on t é té d on n és su r les proje ts rel a t i fs
1° A l a con s truc t i o n d ’u n presby tère à Fromm iée, sou s

Gerp i n nes (Ha i n au t) ; arch i tec te , M . Pierard ;

2° A l a con s truc t i on d ’ un presby tère au hameau de
Peu l i s , sou s Rymenam (An vers), sous réserve d

’arrê ter l a
tou re l l e à l a n a i ssan ce d u to i t d e l ’hab i t a t i o n ; arch i tec te ,
M . Bl omme ;
5° A la con s truc t i o n d ’un presby tère à Mechel en -s ur
Meuse (L im bourg) , à l a cond i t i o n d

'amél i orer l a pen te de
l ’escal i e r don nan t accès à l’é tage en fa i san t commencer l a
mon tée p l us près d u corr i dor ; arch i tec te , M . Go ffin ;
4 ° A la con s t ruc t i on d ’un presby tère à Gelbressée (Namu r).

On devra tou tefo i s , au cou rs d e la con s t ruc t i on , amél i orer
l a pen te d e l’esca l i e r so i t en rapprochan t vers l ’en trée l a
por te d u sal o n e t en p l açan t l a p rem i ère vo l ée à gauche ,
s o i t au beso in

,
en fa i san t u n pe t i t avan t-corps vers l a facad e

pos tér i eu re d u bâ t i men t . I l con v i en dra au ss i d ’exécu ter l es
facades en t i èremen t en p i erre , en s’abstenant d ’y i n trod u i re
l a br i que qu i n e prod u i ra i t pas u n bon eff e t ; arch i tec te ,
M . Stassin ;

5° A l a con s t ruc t i o n de d eux ma i son s v i car i a l es pou r l a
paro i sse de No tre—Dame , a Laeken (Braban t) , moyen nan t
d e ten i r com p te des observat i on s présen tées par M . l ’arch i
tec te prov i n c ial q uan t à cer tai n s po i n ts i n téressan t l a co n
s truc t i on e t d ’

amél i o rer l a pen te des esca l i ers d e chacun
des bâ t i men ts en avançan t l e d épar t de l a prem ière vo l ée
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de Pervyse.

de Bael .
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Ont au ss i é té approu vés
,
l es proje ts d ’agran d i ssemen t des

égl i ses
1° De Pervyse (Fland re occ i den tale) , sou s réserve d e

su ppr i mer la par t ie su rélevée d u to i t d e la chapel l e des fon ts
bap t i smaux , don t l ‘effe t ne sera i t p as heureux ; arch i tec te ,
M . Van A ssche ;
2° De Th imeon (Hai n au t) ; arch i tec te , M . Sen nev i l l e ;
5° De Perwez (Namur) , à l a cond i ti o n de su ppr i mer

tou tes l es arcatu res projetées dan s l es par t i es n ouve l les d e
l ’éd i fi ce e t d ’agrand i r l a chapel l e des fon ts bap t i smaux

,
don t

l a surface sera i t i n su ffi san te pou r con ten i r to u tes l es per
son nes qu i do i ven t s ’y réun i r e n meme temps ; arch i tec te ,
M . Lange .

A i n s i q ue les d i vers p roj e ts c i -après
4 ° Achèvemen t de l ’égl i se d’

Assebrou ck (Flan dre occ i
den ta l e) e t p lacemen t d e deux c loches dans l a to u r de ce t
éd i fi ce ;
5° A chèvemen t de l egl i se d e Bae l (Braban t) ; arch i tec te ,
M . Van A ren berg ;
6 ° Recon s truc t i o n de l a par t i e supér i eu re d e l a tou r

de l egl i se de Teralphène (Braban t) ; arch i tec te , M . Van

d
'

Udange.

g l ise
…l s-J ean
f i ce las ,
.ae rbeck .

i de S i lly .

Roel en ;
7 ° Recons truc t i on d u p lafon d de egl i se d’

Udange (Luxem
bou rg) ; arch i tec te, M . Kemp ;
8° Cons truc t i ond ’u n e sacr i s ti e à l egl i se des Sa i n ts-Jean

et-N i co las , à Schaerbeek (Braban t) ; arch i tec te , M . Rampel

bergh ;
9° Recon s truc t i o n d e l a sacr i s t i e d e l egl i se de S i l l y

(Hai n au t) ; arch i tec te , M . Tournay .
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40° Et, en fin , l es dess i n s d 'obj e ts mob i l iers des t i nés aux An
j

?

ÿè;{ç
égl i ses de
Tarc ienne (Namur) mai tre—au te l
Cappe l len (Braban t) cha i re a p recher ;
Maeseyck (L imbourg) tabernac l e ;
Rauw, sou s Mo l l (An vers) mob i l i e r comp le t ;
Pervyse (F landre occ i den ta l e) mob i l i e r comp le t ;
Wi n tershoven (L i mbourg) bancs .

TRAVAUX DE RESTAURATION.

La Comm i ss i o n a approuvé
1° Le dev i s es t i ma t i f des t ravaux de répara t i on à e ffec tuer

à l ’égl i se de Cor ten bosch
,
sous Cosen (L im bou rg) ;

2 ° Le rel evé des travaux supp l émen tai res n écess i tés par
de saffî.

‘

Ë
l a res tau rat i on d e l‘égl i se d e Sa i n t-Léon ard —en-Camp i ne
(An vers) ; arch i tec te , M . Gife ;

5° Le décomp te des t ravaux de res taurat i on e ffec tués à Église d<

l
’égl i se de G i ts (Flandre occ i den tal e) arch i tec te , M . Soete ;

4 ° Le devi s es t i ma t i f des o uvrages de répara t i o n à exé Ég li se de

cu ter à l ’égl i se de Ho t to n (Luxembourg) ; arch i tec te ,
M . Verbas ;
5° La res tau ra t i o n de l eg l i se d e Transmne (Luxembourg) ;
arch i tec te

,
M . A dam ;

6 ° Le p rojet de res tau rat i o n de l a tou r de l egl i se de
Mon tenaeken (Li mbou rg) ; arch i tec te , M . Serru re ;
7 ° L ’exécu t i o n à l ’égl i se de V iel sal m (Luxembou rg) , de

d i vers t ravaux de réparat i o n
8° Le dev i s es t i mat i f des ouvrages de réparat i o n à effec

tuer à la tou r d e l ‘ég l i se de Baer le-Du c (Anvers) arch i tec te ,
M . Taeymans ;



— 582

9
° Le dev i s es t i m a t i f des travaux de répara t i on à exé

cu ter à l ’égl i se de la Madel e i ne
,
à Bruges (Fl and re occ iden

de Dhu y .

ta l e) ; arch i tec te , M . Verbeke ;
10

° La res taura t i o n du beff ro i de l’église
'

de Dhuy
(Namur) ;
11° Le proj e t de res taura t i o n d e l egl i se d’

Iddergèm

(F l andre o r i en tal e) ; arch i tec te , M . Goetha l s ;
12° Le proje t d e res taura t i o n de l ’ég l i se d’

Elverdinghe

(F lan dre occ i den tale) e t de recon s t r uc t i o n de l a fl èche d e

>e de V i sé .

ce t éd ifice ; l a Comm i s s i o n a ém i s l
’ av i s que l

’aspec t d e l a
tou r gagnera i t à ce que l a fl èche so i t ramenée à p l u s de
s i mpl i c i t é à ce t e ff e t

,
i l conv i en dra de su ppr i mer l es pan

neaux e t l es arètiers pou r n e conserver que l es s imp les
angles de l’octogone garn i s d e crochets ; i l co n v i en dra tou te
fo i s d ’appor ter beaucoup de so i n s à l a con s truc t i o n des angles
pou r l esquel s i l sera pruden t de fa i re con fec t i on ner d es
b r i ques spéc ial es , ce qu i , en tou s cas , aura i t dû ê t re fa i t pour
l es arétiers préc i tés ; arch i tec te , M . Socle ;
15° Le proje t de res taura t i o n de l ’ég l i s e de Sa i n t-Pau l ,

à A nvers ; arch i tec te, M . Baeckelmans .

Des dél égués se son t ren dus à V i sé (L i ege) , afi n
d ’exam i ner si l ’égl i s e paro i ss i a l e peu t ê tre c l assée parm i l e s
éd i fices mon umen ta ux d u cu l te .
Les dél égués son t d ’av i s que l e chœur d e ce t éd i fice ,

ér igé a la fi n du xv
° ou au commencemen t d u xv1° s i èc l e ,

présen te u n i n térê t arch i tecteniqu e su ffi san t pou r ê tre rangé
dan s la 5° c lasse des monumen ts .
En ce qu i co ncern e l es n efs , el l es o n t é té reman i ées e t on t
sub i des recon s truc t i on s par t i e l l es a u s i èc l e dern i er q u i e n
on t comp lè temen t dén a turé l e carac tère ; i l n ’y a don c pas



https://www.forgottenbooks.com/join


584

gués es t i men t que l a d i fférence d e p r i x n’

atteindrai t pas la
p ropor t i o n i nd iq uée c i - dessu s . On n e peu t qu

’

engager

l ’arch i tec te à revo i r ce t te par t i e d e son es t i ma t i on . Dan s
tous l es cas , s ’ i l n ’é ta i t pas poss i b le d’é tend re l a s ub s t i tu t i o n
deman dée à tous l es garde—corps

,
on pou rra i t tou t au mo i n s

l
‘

adop ter pou r ceux fai san t d i rec temen t face à l a tou r .
Des dé légués se son t ren dus à Fores t (Braban t) l e

4 oc tobre 1895 , à l ’e ff e t d ’exam i ner s i l’égl i se paro i ss i a l e es t
s uscep t i b le d ’

ê t re rangée au n ombre des éd i fi ces mon umen
taux du cul te .
L a con s truc t i o n de ce t éd i fice date d e d i verses époques

l a gran de n ef, sou ten ue p ar deux rangées de co l o n nes don t
l es chap i teaux son t orn és de feu i l les à crochets

,
semb l e

remon ter au xm ° s i èc l e ; au commencemen t d u XIX° s i èc l e o n
l ‘a recouver te

,
a i n s i que l e chœur

,
d ’une voû te en plafon

nage qu i est beaucou p mo i n s é l evée que l ’an c i en p l afon d ;
cer ta i n es par t i e s d e ce p l a fond se remarquen t encore sou s
les comb l es ; i l se composai t d e vou ssettes su r pou tres , mode
de couver ture t rès rare dan s les égl i ses e t do n t o n pou rra i t
s ’ i n sp i rer pou r l a con s t ruc t i on des pe t i tes égl i ses d e vi l

lages . A u -dessu s des arcades d e l a n ef on aperço i t en co re
l es an c i en nes bai es og ival es q u i éc l a i rai en t j ad i s ce t t e par t i e
du va i s seau e t q u i on t é té suppr i mées p robab l emen t l ors de
l a con s truc t i o n d e la voû te moderne .

Le chœu r , les t ran sep t s , l es co l latéraux , les deu x cha
pel l es latéral e s d u chœu r e t la base de la tou r semb len t dater
de la fi n d u xv

° s i èc le ; l a par t i e supér i eu re du c locher est
modern e e t ses paremen ts son t exécu tés en br iq ues , ta nd i s
qu e ceu x des au tres par t ies de l ’éd ifi ce so n t en p ierre
b l anche . Les tran sep ts e t l es chapel les pa ra l lè l es au chœu r



son t couver ts de be l l es voû tes og ivales sou ten ues par des
nervures en p i erre b lanche avec c lefs scu l p tées .
Tou tes l es fenê tres d e l ’éd i fice é ta ien t au trefo i s ornées d e

men eaux en p i erre ; pas u ne seu l e d e ces ba i es n
’

a conserv é
ce t te décorat i on . Quelques fragmen ts de v i t raux pe i n ts d u
xvn

e s i èc l e ex i s ten t encore dan s u ne fenê tre d u co l l a téra l
n ord ; ces res tes son t i n téressan ts e t mér i ten t d ’ê t re con
servés avec so i n .

L ’égl i se de Fores t possède u n cer ta i n nombre de tab leaux
don t p l us ieurs n e manquen t pas d e méri te , en tre au tres des
vo le ts pe i n ts de l ’éco l e go th i que qu i sembent proven i r d ’un
re table .

La chape l l e de Sa i n te-A lêne , au sud du chœur ren ferme
le tombeau de l a sa inte , œuvre du p l us hau t i n té rê t e t qu i
con s t i t ue u n des rares exemples que l’on rencon tre encore
dan s n o t re pays de l ’anc i en s ty l e t umu l a i re d e la péri ode
romane . Dan s la m ême chape l l e es t conservé un rel i q ua i re
très remarquab l e de s ty l e og iva l . Un au tre re l i q ua i re mo i n s
an c ien , ma i s d ’u ne bel l e exécu t i o n

,
es t con servé dan s l a

sacr i s t i e .

Con tre le mur oues t d u transep t s ud , on remarque un
Chri s t e n cro i x scu l p té qu i parai t remon ter au débu t de l

’ar t
og i va l ; ce t te scu l p t ure , des p l us i n téressan te , méri tera i t
q u ’on l a dépou i l l â t d es nombreuses couches d e cou leu r qu i
lu i en l èven t beaucou p de sa val eu r .
En fi n

,
con tre l e mur oues t d u bas— cô té sud es t app l i quée

u ne p i erre t umu la i re très remarquab l e , scu l p tée en bas
re l i ef et représen tan t u n prê tre revê tu d e la chasu b le e t
tenan t en mai n s u n cal i ce . E l le ne por te aucune i n scri p t i on ,
ma i s le carac tère de l a scu l p ture démon tre q u ’el l e n ’es t pas



pos térieure à l a fi n d u x u
e o u au commen cemen t d u

xm ° s i èc l e .

Ten an t comp te des d i spos i t i on s p i t toresques de l egl i se de
Fores t e t d e l ’ i n térê t q ue p résen ten t cer ta i n es de ses par t i es ,
les dél égués son t d ’av i s q u’el l e peu t ê t re rangée dan s la
t ro i s i ème c lasse des mon umen ts d u cu l te .
I l es t d és i rab l e de vo i r en trepren dre l a res taura t ion de

ce t éd i fice e t de lu i res t i t uer , au tan t que poss i b l e , ses d i spo
si tions anc ien nes . En tou s cas , u n des p rem iers o uvrages à
en treprendre es t le ré tab l i ssemen t d e so n n i veau p r i m i t i f
tan t ex tér i eu r qu

’

intérieu r . L
’

exhau ssement success i f de
l
’

anc i en c imet i ère qu i l ’en tou re e t d u so l i n tér i eu r en a déna
tu ré cons i dérab l emen t l es p repor t ion s e t i l con tr i b ue en
o u tre à en tre ten i r dan s l es m urs un e hum i d i t é con s ta n te
très préj ud i c i ab l e à l eur con serva t i on .

L a Comm i ss i o n s ’es t rall i ée aux conc l us ion s ém i ses par
ses dé l égués dan s les d i vers rappor ts qu i p récèden t .

Le Secréta ire,

A . Massxux .

Vu en conform i té de l ’ar t i c l e 25 d u règlemen t .
c
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de deux B, que l ’on aperço i t , au bas , j us te au m i l i eu d e l a
b ordure .
Les mots JAN Lu mens , p lacés à gau che de ce t te marque ,
e t n on à dro i te , comme l e d i t l e ca tal ogue son t

rep rodu i ts dan s cel u i-c i . Mai s , comme , évidemmen t , en é ta i t
embarrassé d e l es i n terpré ter , on s ’es t ab sten u d ’en recher
cher l a s ign i fica t i on .

Or , l
’

écu de gueu l es accos té des deux B nou s l e savons
tou s es t l a marque des tap i ss i ers bruxel l o i s . En ver t u de
l
‘ordon n ance d u 16 m ai 1528,

tou tes l es t en tures mesu ran t
plus de s i x au nes en devaien t ê tre m un i es . Nous n’

ignorons

pas davan tage qu e Jan Leyniers es t u n des p l u s fameux
fabr i ca teurs de tap i sser ies d e n o tre v i l l e .

L a con fus ion q u i a é té fai te en A l l emagne , ou peu t— ê tre
d éj à en Suède , quan t à la proven ance d u tap i s , s’exp l iq ue ,
d ’

ai l l eurs , j usqu ’à u n cert a i n po i n t . A l ’ i n s tar d e Bruxe l les ,
l a manufac ture de Beauvai s m arquai t ses p rod u i ts d e
deux B ,

avec , au m i l i eu , n on pas u n p eti t écu rouge , ma i s
u n cœu r rouge, chargé d

’

u n p a l blanc . (Mémo i re de
Pl u s tard , un écu de France e t l e n om de l ‘en trepreneur
de la manufac tu re furen t s u bs t i tués à ce t te marque (a) .
I l n e fau t cependan t pas , à no tre sen s , con s i d érer l

’u n des
deux B comme i n i t ial e d e Ph i l i ppe Béhacle (a), qu i ava i t

( 1) I l ass igne aux œu vres qu
’

i l décr i t la dro i te et la gau che subject ivement,
d

’

ap rès la dro i te et la gau che du spec tateu r , système qu i es t absolument
inco r rect .

(a) Vo i r M . EUGÈNE M u xrz , la Tap i sser ie.

Les au teu rs français o rthograph ient Béhacle et Béhagle . Ce tap iss ier étai t
Tou rnaisien, mais descendai t p robab lement d

’

une fam i lle flamande, le nom de

Behagle, Behaghel , Behaegcl, etc.
,
se rencontrant assez fréquemment dans la

partie germanique de la Belg ique.
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fondé e t ma i n ten u l a répu tat i o n des a tel i e rs de Beauva i s
pen dan t sa d i rec t i on , de 1684 ju squ

’

en 1704 , an née d e sa
mort , ma i s b i en , a i n s i que l a secon de l e t tre , comme
i n i t i a l e d u n om de Beauva i s . C ’es t s i mp lemen t pou r l a
symé tri e , pen son s- n ous , que ce t te le t tre a é té p l acée des
deux cô tés de l ‘emb l ème carac tér i s t i que de l a man ufac tu re
de lad i te l oca l i té . Pou r l e même mot i f, les ta p i sser i es pari
s i en nes , d u mo i n s en par t ie , on t é té marquées d e deux P ,

en tre lesquel s s 'aperço i t u n e d es tro i s fleurs de l i s d e
l ecu de France , ou , s i l ’on veu t , u n e des fleu rs de l i s des
armes de Pari s ; ce l l es de F l oren ce d e deux F acces
ta n t tan tô t u ne fleur de l i s florencëe , meub le héra ld i q ue d e
ce t te v i l l e

, tan tô t u n e bou le chargée d ’u n A ( i ) e t cer
ta i nes ten tures d’

Engh ien ,
peu t - ê tre d e deux E (a) .

En rai so n de ces anal og i es , n e devra i t— on pas admet tre l es
deux B de l a marque de Bruxel les t ou t bon nemen t comme
deux i n i t i a l es d u n om de ce t te cap i tal e , au l ieu d ’y vo i r
ce l les des n oms de la v i l l e e t d u d uché ?
Quan t aJan Leyniers, M . A .WAUTERS , dans son ouvrage

les Tap isser i es bruœelto ises , nous fourn i t d e n ombreux
dé ta i l s su r ce person nage . I l avai t déj à trava i l l é depu i s

(a) M . EUGÈNE M u nrz , op . ci t .

(a)M . ERNEST M ATTH IEU , H isto i re de la v i lle d ’

Engh ien , I I , 405 . A la p . 572 de

son ouvrage p réci té, M . M unrz ment ionne une tap isser ie des Fland res de la fin

du xvi ° s i ècle, marquée d
’

un écu gi ronné de h u i t p iéces , entre les lettres E et N
,

et du monogramme J .
-C . ou C .

-J . Cette p ièce passa par l
’

Hôtel des ventes a

Par is le 25 ju illet 1878. L
’

éminent archéologue français au ra été amené a cette
attr i bu ti on p robablement par cet écu g i ronné, rappelant le b lason p r imi ti f » des
fo rest iers de Flandre, mais on pou r… di ificrlement admettre cette class ifi

cation. Les p rétendu es armo i r i es des fo rest iers de F landre sont, d
’

ai lleu rs ,
apocryphes . La tap i sser ie en quest ion est, sans au cun dou te, l

’

œuvre d’

une

manu factu re d’

Engh ien .



l ong tem ps l orsqu ’ i l fu t p rivi lég i é par l a v i l l e l e 2 aoû t 166 1.

I l mou ru t vers l a fi n de 1686 , doyen de mét i er . L ’au teu r
que n ou s venons de c i te r ren se i gn e u ne sér i e de ses œuvres
don t beaucou p furen t exécu tées d ‘

après les car ton s d e
l ’ i l l u s tre Char l es Lebrun , p rem ier pe i n tre d u ro i de F ran ce
(depu i s 1662 , en

On peu t , croyon s- n ou s , p l acer avec cer t i t ude l a confec
t i o n de la ten tu re de M . Oeder en tre 1660 e t 1686 . Son pro
pr i é ta i re l ’a acqu i se au pr i x d e mares . A vec l es
10 p . c . de fra i s , el l e a don c coû té env i ron mares en

fran cs .
Ses d imen s i on s , m al i n d i quées dan s l e ca ta l ogue d e l a

col lec t i o n Hammer , son t de hau t s ur de large .

Cet te tap i sser i e , u n vra i chef—d’

œuvre, fa i t év idemmen t
par t i e d ’ un e sér ie de scènes pu i sées dans la mytho log i e d e
D i an e , auxquel l es appar t i en t égal emen t u ne au tre ten tu re ,
men t i on n ée dan s l ed i t ca tal ogue sou s l e n° 1102 , ma i s , à
tor t , comme Gobelin e t éga lemen t reprodu i te pa r l a pho to
typ i c .

Cet te secon de p iece figure u ne scèn e an tér i eure à c el l e
d on t n ou s avon s par l é d ’

abord . Car, tan d i s q u ’el l e repré
sen te D iane accompagnée d ’u ne n ombreu se su i te des

deux sexes , au momen t où el l e v i en t de lancer l a fl èche
mor tel le su r u n sanglier dont une meu te sangu i n a i re para
l yse les dern i ers mouvemen ts , l e tap i s d e Du sse l dorf nou s
mon tre la déesse en repos

,
après l a chasse u n jeu ne héros ,

tenan t u n e l an ce de l a ma i n gauche , pose su r l a tê te de l a
d i v i n e chasseresse u n e cou ron n e de l au r i ers

,
hommage b i en

méri té pour so n be l exp l o i t cyn égé t i que . Un groupe d e
nymphes

,
d on t la prem i ère caresse u n ch ien , en tou re
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ar t i s te frança i s lu i fourn i t auss i l es d ess i n s pou r ces tap i s »
series ; mai s , à d éfau t d ’é lémen ts d e compara i son su ffi san ts ,
n ou s m’

eson s pas nous pron oncer .
M ieux vau t , d ’a i l l eurs , d ’en l a i sser l e so i n à p l us com

p étent q ue n ous .

J -TH . DE RAADT.



VERRES FACON DE VENI SE

FABRI Q UÉS AUX PAYS-BA S

1 2 6 L E T T R E ( E T D E R N I È R E )

auwmembres du Comi té du Bu lletin des Comm iss ions royales

d
’

art et d
’

archéologie

Mess i eurs
,

M . Garn i er a réun i l ’h i s to i re de l emai l à ce l l e du verre .

C ’es t à bon dro i t l ‘émai l n’es t que d u verre m i s en fus i on .

L
’

émaillu re sur métaux es t p l us an c i en ne qu ’on n e l e d i t
communémen t , sur tou t dan s n os con trées ; mai s je n e cro i s
pas le momen t ven u de répondre m o i -même à l

’

appel que
j ’a i fa i t à l’é tude de ce q u ‘on a écri t “à ce su j e t en A l l e
magne J e me borne à pro tes ter con tre l’exagération de
cer ta i n s savan ts é trangers qu i représen ten t l es musées de
Belg i que comme con tenan t d ’

impor tan t s s péc i mens d ’obje ts
d

’

émai l an térieurs à l’époque roma i ne (a) .

( i ) Bu ll. des Comm . roy . d
’

ar t et d
’

archéol . , t. XXI”, p . 410.

(2) Revu e archéo l . , mai 1872 , p . 55 1 vo i r aussi Mém . Soc . anl i q . de France,
XXX… (4

°
s .
,

p . 400.
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Sau f quelques énonc iat i on s passagères , je veux n e m
’oc

cu per ic i que de la fabr ica t i o n de l a m at i ere d’

émai l (verre
co l oré dans l a masse) e t de l

’emp lo i de ce t te ma t i ère pou r
l a con fec t i o n d 'obj e ts n o n d ’usage

,
ma i s d ’o rnemen t e t

d ’agrémen t
,
fa i ts en p l e i n verre

,
par des i ndus t r i e l s Spéc i aux

auxquel s o n a proposé (1) de don ner l e nom d
’ éma i lleu rs

e n verre pou r l es d i s t i nguer des éma i l leurs su r mé ta l
L es Romai n s con na i ssa i en t déj à l e verre de cou l eu r

tran sparen t ; mai s l e verre co l oré d an s l a masse n e ta i t p as
tran s l uc i de pour tou tes les n uances ; cer ta i n es d ’en tre e l l es ,
le b l an c , le j au n e e t l e b l eu , res ta i en t toujou rs opaques à

ra i so n des i ngréd i en t s nécessai res à leu r compos i t i on .

G i ro l amo Magagnat i , en 1604 , t ro uva l e moyen de ren dre
tran sparen tes m ême l es n uan ces j usque — l à excep tées (a) ce
fu t l ’occas i on d ’un progrès impor tan t , e t l es verr i ers i ta l i en s
furen t appel és p ar to u t — à l’e ffe t d e répan dre les p rocédés
n ouveaux

,
où eux-mêmes

,
comme on va le vo i r , se peri ce

tionnèrent à l ’é tranger .
Les Vén i t i en s n ’euren t , à ce t effe t , q u a repren dre l eur

anc i en n e man i ère de co l orer l e verre d an s l a masse , aban
don née par eu x depu i s l ’ i n ven t i o n d u cr i s tal par Bere
v i ero , en 1465 (a) , e t les Altaristes , fidèles sec ta teu rs des
p rem i ers , n e tardèren t p as à é tab l i r par tou t des p laces de
cou leur e t à m az z etto , où , à l ’a i de de l a p i nce t te , i l s cen i ce
tionnaient des gal an ter i es à l a vén i tien ne e tc . ,

à l’a id e
de l a mat i ère et emai l

GARN I ER , pp . 551, 555 .

(2) Ba l/ . des Comm . roy . d
'

ar t et d ’

archéol . , XV I I I , p . 569.

( 3) I b id .
,
XXX I

,
p . 4 1.

(4 ) I b id .

,
XXV I , pp . 559, 560.
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cer ta i n s verr i ers i ta l ien s qu i j ouèren t p l u s tard u n rô l e
impor tan t à Nevers , Or l éan s , Pari s , Rouen , pour l a fabr ica
t i on de l a m a t i ère d’

émai l.

A Anvers , dès 16 10, on s ignal e les procédés i ngén i eux
empl oyés par Gridolfi pour te i n d re l e verre d e d i verses
cou l eu rs

,
à l’ai d e du m él ange de sab les , p l an tes , poudres

var i ées . L’

I talien Ner i , technographe de verre , s
’es t t ran s

p or té d an s l
’us i n e d’

Anvers , y a fai t des expériences e t y a
p rod u i t lu i -même des i m i ta t i o n s d e p i erres or i en tal es , qu i
l
’on t émerve i l l é , à l ’a i de des matériau x m i s en usage e t énu
m érés par l u i b l eu d

’ou tre—mer
,
so u fre de Satu rn e , e tc .

A n to i ne M io tti
,

à Bru æelles , en 1625 , pu i s à N am u r ,
ob t ien t pr i vi l ège pour fab ri quer d u verre de tou tes sor tes d e
cou l eurs , procédé m i s san s dou te en usage à Gand , en 1690,
p ar u n au tre Mio tti l a fami l l e M io tti é tai t , q u

’on n e l ’oub l i e
pas , ce l le qu i ava i t d écouver t le verre— aven tur i n e (a) .
A Li ège, Heyne e t Mar i us demanden t , en 1626 , pr i v i lège

pour fabr iq uer contrefac tu res des p i erres préc ieuses ,
esmai lles de tou te sor te de cou l eu r

,
avec i ngréd i en ts

d ’or , d ’

argen t , terres p l ombées e t n on p lombées , cou
leu rs , e tc . (s) .

Leurs con t i n uateu rs
,
l es Bonhomme

,
se van ten t , dan s l es

d ocumen ts , d ’

avo i r perfec t i on n é l 'ar t d e l a verrer ie e n
to u tes espèces d’

émau x » ; i ls emp loya i en t chez eux , en
1651, u n M u raniste, R i mondo Carnelle, comme con

Bu ll . des Comm . roy . d
'

art et d
‘

arch éol XX I I , p . 556 ; XX I I I , p . 295 ;

xx1v
, p p . 54 et s .

(2) I b i d .
, XX I V , p . 48 ; XXV I I , p p . 258 et 276 ; XXV I I I , pp . 218 et 217 .

(3) I b id . , XX I I I , p . 527 ; XXV I I , p . 2126 ; Bu ll . I nsti t . archéol. liég .

, XV I I I ,
p p . 566 et 568.



sau rer pour me t tre l e verre en bon n e cou leu r après
avo i r apprê té e t d i s posé se l o n leur cou leu r les ma t i è res
convenables I l s avaien t , à cet égard , des p rocédés de
fabr i ca t i o n que l es gen t i l shommes verr iers

,
engagés chez

eux , s’ob ligeaient à n e pas d i vu lguer à leur sor t i e , à mo i n s
sans dou te d ’accord , comme ce l u i qu i d u t i n terven i r e n tre
l es deux frères Cas tel lan o , d’

A ltare empl oyés dan s les ver
reries Bon homme , don t l ’un al l a a Nevers se targuer des
con na i ssan ces acqu i ses par l u i a l’é tranger (c

’es t-à - d i re à
L iège) dan s l a compos i tion des ma t i ères propres à la con
fec tion des émaux
Pau l Maz z olao e t Bernard Perre t te , qu i se s ignal èren t tou t
par t i cu l i èremen t en France pou r l a compos i t i o n de la mat i ère
d

’

émail, avai en t apparu dan s l es verrer i es Bon homme , l e
p rem i er de 1655 à 1658, le secon d en 1664 .

La fabri cat i o n l i égeo i se des m illefiori ces apparen ces
de mosaïques formées par la j ux tapos i t i o n d

’

émau x ét i rés
,

cou pés en su i t e hor i zon ta lemen t par t ranches , s
’es t s i gnal ée

dans u n meub le l i égeo i s de l a fi n du xvu
°
srecle cela

démon tre que Ven i se n ’ ava i t p as de secret s é trangers a n os
verr iers , pou r la fabri cat i on d u verre co l oré dan s l a masse ,
sauf peu t- ê tre pour cer tai nes n uan ces qu e Ven i se , d

‘

après
Savary des Bru slons con t i n uai t à expor ter de ce cô té -c i
des A l p es .
A u xvm

°
srecle , cepen dan t , Zou de, verr i er à Namur , qu i

(1) Ba ll . des Comm . roy . d
'

a rt et d’

archéol . , X XV I , pp . 252
,
572 ; XXV I I ,

p . 228.

(a) I b id . ,
XXV I I

,
p . 227 .

(3) Ib i d .

,
XX I V , p . 291.

(r) Loc. ci t.
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s ’occu pa i t en core d e l a fabr i ca t i o n d e l a ma t i ere d cma i l
,

a l l égua i t ê tre parven u à fab ri quer l a mat i ère d’

émail au ss i
be l l e qu

’

à Ven i se e t i l ava i t chez l u i u n ouvr i er spéc ial
pou r l a compos i t i o n d e l ’éma i l d e d i verses cou leurs , qu i
n e se fai sai t qu

’

à Ven i se
Quan t au x an c ienn es p rov i nces des Pav s-Bas, l es p ro

cédés l i égeo i s ava i en t péné tré à Amsterdam , où l ’on re trouve
u n Jacques Cas tel lano e t u n Léand re Ferro

,
tran sfuge

des verrer i es Bon homme (a) i l y avai t d
’a i l l eurs

,
dan s ce t te

v i l l e h o l lan da i se , des émai l l eu rs travai l l an t au cha lumeau e t
à l a l ampe , comme cer ta i n Ab raham Fine (a) ; a l a vér i té ,
ceux-c i pouva i en t se procurer auss i l a ma t i ère d ’cma i l à
Har lem , où l ’on fabr i qua i t d u verre te i n t dan s l a masse , en
rou ge , en epa l e , e t améthys te , en saph i r
C ’es t peu t-ê tre de Harlem que proven a i en t l es émaux de

Hol l ande qu i , avec l es émaux de Ven i se , con t i n uèren t à ê tre
i mpor tés en Fran ce et qu i du ren t ê t re frappés d e d ro i ts co n
sidérables en v ue de pro téger la fabr i cat i on n a t i on a l e d e l a
m a t i ère d’

émai l, san s d ou te res tée i n férieu re , q uan t à cer
tai n es n uances .

Q ue je n
’

omette pas un e observa t i on b i en q u'e l l e tou che
au su j e t de l ’émai l su r métal que j

’

évi te

Les char tes e t p r i v i l èges des bon s mé t i ers d e L i ege (5)
por ten t l a c lause s u i van te , d e l ’ann ée 1692 « Aucun orfèvre

(1) Ba ll . des Comm . roy . d
’

art et d
’

archéol . , XXV I , p . 525 ; X XV I I , p . 262 .

(2) I b id . , XXlX, p . 155 .

(s) Gensrxcu , p . 265 .

(4 ) Ba ll . des Comm . roy . d
’

art et d ’

archéol . , XX I X , p . 154 ; voy . au ss i

XX I I
,
p p . 165 , 57 1.

(5) 11, p . 574 .
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Les Francai s désormai s s e rendai en t parfai temen t comp te
d e la man i ère d e composer leu r mat i ère d’

émai l. Un au teu r ,
Ren é F ran co i s q u i parle de verre co l oré dan s la masse ,
en écar late , or , azu r , b lan c de lai t , d i t Le me i l l eu r de
tous les verres pou r fa i re l’esmai l, c’es t celu y de p i erre ;
car l e verre de fougère o u fou steau ou de salicor, es t t rep
vo lat i l o u t rop mo l (a) .
Les éma i l l eurs —p atenô triers fabr i quai en t , a l

'a i de d e l a
mat i ère d’

émail, des grai n s d e chapele t (pa ler noster , d
’où

leu r n om ) , des perles , des co l l i ers , des b race l e ts , des im i ta
t i on s d e gemmes , e t b i en tô t des rnago ts , des an i maux , des
fleu rs ; i l s s

’

app rovisionnaient dan s l es fab r i ques de verre
qu i l eu r fou rn i ssaien t la mat i ère d’

émai l n écessai re à l eu r
i n dus t r i e , déb i tée en can on s ou ma i l es (auss i mes les),
c ’es t- à-d i re en bâton net s ou pa i n s .
Mai s tand i s qu e l es verr i ers é ta i en t pou r ai n s i d i re tou

jours
,
comme on l e ver ra c i —après , autor i sés à fabr i quer l a

mat i ère d’

émai l, l es patenô triers pré ten d i ren t souven t avo i r
le d ro i t d e con fec t i on n er eux—m êmes cel l e don t i l s ava i e n t
beso i n ; de l à d es procès , des d éc i s i o n s de l ’au tor i té , j usqu ’à
ce qu ’en fi n on se réso l u t à réun i r et verr i ers e t patenô triers
en u ne seu l e corpora t i on

,
appel ée à v i der , d ’au tor i té , les

d i fférend s en tre ses membres .
Avan t de m ’

app liqu er p l us spéc i a l emen t à cer ta i nes v i l les
de France , j e men t i on nerai l es su i van tes
Je ne n ommera i s pas Lim oges , s i con n ue par ses éma i l

(4) Essai s des mervei lles de la natu re et des p lus nobles a r t ifices , p . 218.

(2) Cette di st inct ion entre verre de p ierre et ver re de fougè re démontre
comb ien j ‘avais rai son (Bu ll . , X XV I , p . 201) de sou teni r q ue Pi erre et Fougè re
n

’

étaient pas des noms de ver r iers .
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l eu rs su r méta l , s i j e n e ren con tra i s la men ti o n d ’un e i nd u s
tr i e ar t i s t iq ue semb lab l e à M ontp ellier ; l e ro i d e Maj orqu e ,
en 1517 , favor i sa la p rat i q ue de l’émai llu re dan s la par t i e
de la v i l l e qu i ressor t i s sai t à sa d om i nat i on Les émaux
de Mon t pel l i e r , d i t: on , pouvai en t sou ten i r avec avan tage la
comparai son avec ceux de L imoges (a) .
Les verr i ers d e Gou lt , en Proven ce , fabr i quai en t , d i t- on ,
choses es tranges de verre pou r en fai re don au ro i

René i l fau t supposer qu ’ i l s empl oyèren t
,
au ss i tô t q u ’ i l s

le puren t , l a mat i ère d’

émai l pou r au gmen ter l ’ é trange té
de l eu rs d on s ; en tous cas , ce t te ma t i ère fu t empl oyée , n e
fû t-ce que secondai remen t , à l a pe i n tu re en émai l d u vase
d u ro i René , qu’on a con servé .

La grande cro i x en verre « acco u strée s i r i chemen t d e
cou l eur que l ’on esto i t aveu gl é de l a beau té et l ueur don t
o n parl e e n 1550, comme provenan t de la verrer ie d e
Pont-à -M ou sson (a) , prouve que l es gen t i l s hommes verr i ers
de Lorrai n e con nai s sai en t et u t i l i sa i en t l a mat i ère d’

émai l

A M arsei lle, i l ex i s ta i t à l a fo i s des verr i ers et des éma i l
leu rs é tai t d e ce t te v i l le

,
V i ncen t Saroldo qu i , l e 4 ma i

1600, fu t au tor i sé p ar Hen r i IV à fabr i q uer aPar is , Orléans ,
R ou en, Caen ,

Angers , Po i tiers , Bordeau æ ,
Tou lou se, L y on ,

comme à Marse i l l e même , e t généralemen t par tou t où i l l e

(4) M onrmn, 1, p . 2 15 ; DE V IC et Varsssrre , Histo i re générale du Languedoc ,
IV ,

p . 167 .

(s) Toucnaan -Larosss , La Lo i re h isto r i que, parle au ssi de la concu r rence
fai te, au xv° s iècle, p ar les émai lleu rs su r métal de Nevers à l’égard de ceux de
L imoges ; je ne connais à Nevers que l

’

émarllu re en ver re du s iècle su ivant.
(3) Ball . des Comm . roy . d

’

a rt et d ‘

archéol . , XXX I , p . 152 .

( 4) M om sen , Not i ces h i sto r i ques su r les anciennes rues de Marsei lle, p . 115 ;
Besson, Notes h isto r i ques, p . 5 .



j ugera i t convenab l e , tou tes sor tes d ’ouvrages d e verre
comme l e fon t e t peuven t fai re à Ven i se e t tou s au ltres
l i eux

,
san s bru sler bo i s o u charbon I l s ’agi t là un iq ue

men t d’

ou vrages à l
’ i m i tat i on de Ven i se qu i peuven t se fa i re

au chal umeau e t à l a lampe d’

émai lleu r ; ma i s n ou s savon s
qu ’à la même époque V i n cen t Saroldo é tai t verr i er à Nevers
(vo i r p l u s l o i n) ; i l é tai t d on c a l a fo i s fabr i can t de ma t i ère
d

’

émai l e t éma i l l eu r en verre .

I l y ava i t éga lemen t cumu l en t re l a p rofess i on de verr i er
e t de fabr i can t d’

émai l chez l es d’

A z émar, au tres Proven
eau x que n ous re trouvon s à Rouen .

Je n omme en passan t cer ta i n I ta l i en d u nom de Solobrino ,
q u’on c i te comme s’é tan t occupé d’

émai l à Am boise ma i s
c’é ta i t peu t -ê tre u n s imp l e faïen c i er .
A N antes , où trava i l la , en 1572 , Vi ncen t Bu z z on e (vo i r

c i -après Par is) , on a con servé des verres cou l eu r d
’

agate e t
d

’

0pale , ou ponc tués de rouge , de rose , de b leu , parfo i s d e
verre e t de v i ole t ; on c i te l es i n gréd i en ts qu e l ’anal yse a
révél és m u r i a te d ’argen t , phospha te cal ca i re , e tc . l es
avoca ts d e Nan tes , dan s cer tai n s p la i doyers , fai sa i en t assau t
d

’

éru di tion au suj e t d e l’émai llu re (a) .
En Picard i e , j e trouve l e pr iv i l ège accordé , en 1691, à

Benj am i n Perreg rin, à l ’e ffe t d ’é tab l i r a M achy u ne ver
rerie , comprenan t au tor i sa t i o n d ’y fabri quer tou tes sor tes
d

’

émau x , d e même que le priv i l ège d e 1695 , pou r l a man u

( 1) J aceusnanr , M ervei lles de la céram ique, p . 277 .

(e) B . F ILLON , L
’

a rt de ter re
,
p . 208.

(s) L i re un cu r i eux p laidoyer de l
’

an 16 18
, rep rodu i t par Axnnf: (Bu ll. Soc.

a rcheol . d ’

I lle-cl Velaine, p . 577 .
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de Nevers pou r i m i ter la topaze , l emerau de, l’hyac inthe,
l ’algue mar i n e , e tc .
Jean Cas tel lan o et Bern ard Perro tto , son n eveu , qu i

ava i en t t ravai l l é à L i ège dan s l es verrer i es Bon homme , où
l ’on con fec t i on nai t s i i ngén i eusemen t l a mat i ère d’

émail
,

d i r igèren t e n semb le la verrer i e de Nevers e t , dan s u n e
au tre verrer i e d e la con trée , des i nd i ces fon t soupçonn er l a
présence de Pau l Maz z o lao de la Mo t te au tre verr i er
venan t de L i è ge e t égalemen t exper t dan s l a fabr i ca t i on du
verre co l oré .

Les us i n es d e Nevers é ta i en t parven ues à don ner à l a
ma t i ère d’

émail l es n uances l es p l us d i verses v i o le t , ver t ,
j au ne

,
n o i r , b lan c , gri s , cou l eur de cheveux , de chai r , de

feu i l l e mor te , de choco l a t , e tc . (a) ; pour p ro téger ce t te fabr i
cat i on , l es émaux de c er ta i n es n uances qu ’o n é ta i t en core
ob l i gé d e fai re ven i r de Ven i se ou d e Hol l an d e , é ta i en t
frappés n on seu lemen t d ’un d ro i t d ‘en trée de 10 l i vres l e
cen t p esan t

,
mai s en ou tre d e 20 p . c . de l a val eu r

Ces émaux servai en t au x orfèvres e t éma i l l eu rs su r or ,
argen t e t au tres métaux i ls é tai en t égal emen t emp l oyés
pour émailler les vi t raux d ’égl i se (c) . La c l i en tè l e des verr i ers
n i vern a i s

,
fab r i can ts d e mat i ère d’

émai l, es t fou rn i e par tou tes
l es v i l l es de Fran ce des fragmen ts de comp tes nommen t
Auch , Orl éan s , Par i s , Sa i n t—Germa i n - en-Laye

,

Bu ll . des Comm . roy . d
’

ar t et d ‘

archéol . , XXX”, p . 62 .

I b id . ,
p . 72.

(s) Edi t du 15 août 1685 , c i té par SA\
‘

ABY p as Bau sr.oxs .

Bocr rm sn, p . 5 , et no tes manusc r i tes recuei llies dans les comptes
verrer ie pendant une d i z aine d’

années, i l y a envi ron u n s i ècle et demi .
(s) SAVARY , loc . c i t . ,

I I I
,
p . 208.

(a) Bourrt u en, p . 51 .
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Un ar t par t i cu l i er n aqu i t I l n ’y a guère d e chose , d i t
u n au teu r , qu'on n e pu i sse fai re en émai l e t l‘on vo i t d es
figures s i b i e n achevées qu'on les c ro i ra i t de la mai n des
p l us hab i l es scu l p teurs ; l es ouvrages d’

émai l de Nevers
s
‘

envoyaient dan s tou te l a France e t même à l
’é tranger ; i l s

ava i en t acqu i s u ne renommée européen n e
Ce son t d ’abord de men us obje ts comme l es pe t i ts ch i en s

de verre e t au tres an imaux fai ts à Nevers q u’o n donn e , en
1605 , à Lou i s XI I I en fan t ; l es p ièces rares de verrer i e de
Nevers don t par l e u n voyageu r de 1640 (e) ; les frag i les
b ij oux e t l es trésors de verre d

’

Adam Billau t (a) , ou b ien
en core l es p l us i eurs sor tes de gen t i l l esses d’

émail propres
a orner l es cab i ne ts

,
l es Chem i n ées et l es armoi res q ue

men t i on ne le D ictionna ire, d i t de Trévoux .

On c i te comme de pare i l l e fabr i ca t i on un pe t i t squele t t e
e n émai l (con servé au musée de Nevers) , où l

’on adm i re u ne
grande véri té e t sur tou t u n gran d sen t i men t des propor
t i on s du corps humai n
En 1622 , à l

‘occas i on d e l a v i s i te fai te à Nevers par l a
re i n e A nn e d'

Au triche, on ren con tre parm i de nombreuses
fourn i tu res de l a verrer i e (ou tre u n cerf de cr i s ta l raffiné
ayan t en core u ne des t i nat i o n u t i l e , cel l e de serv i r de v i n a i
grier), des obj e ts qu i son t de s im pl e agrémen t ou de pure

v xnx , 11, p . 178, et I I I , p . 2 10 ; Gnousr , Ech o du monde savant, 1844 ,
coL 1198.

(as) J ean I lénoxnn, J ou rnal sur l
‘

enfance et la j eunesse de Lou is XI I I , I ,
p . 150 ; Gnousr , loc . c i t .

(a) Bu ll . des Comm . roy . d
’

art et d ’

archéo l ,
XX I I I

,
p . 277 .

Du Baer. DE SEGANGE, Les fai enciers et les émai lleu rs de Nevers,
p . 250.
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cur i os i té des o i seaux d an s des coupes , u n po i sson éma i l l é ,
u n ch i en , u n pan ier
Vers 1750, q uelq ues pap i ers de l a verrer i e , échappés à l a

des truc t i on
,
fon t con naî tre des p rodu i ts tan t des verr i ers

que des éma i l leurs des chr i s ts , comme des figures d e
fau sses d i v i n i tés , des bergeries , des an imaux (ch i en s , cerfs ,
cygnes

,
o i seaux

,
pap i l l on s), des fleurs , des figures cro texe

(gro tesques) q u’on oflrai t en don s à de grand s perso n
nages

,
comme l a p r i n cesse de Con ty .

Na ture l l emen t , i l devai t e n ê t re a i n s i s ur tou t , pou r l es
m embres d e l a fam i l l e des d ucs d e N i verna i s en 1755 on
vo i t l es hab i l es i n dus t r i e l s d e Nevers offr i r u n don a l a
d uchesse de Manc i n i

,
comprenan t (o u tre u n serv i ce comple t

d e cr i s tal d’

émail, de 400 l i vres) t ro i s douza i n es d e figures
de fauxd i eux en émai l , mon tés su r des p i édes taux dorés , e t
d ’au tres figures de d i fféren tes espèces
C ’é tai t là, san s dou te , de l a par t de l ’ i n dus tr ie n i vern a i se ,

un e amorce a la gén éros i té de ses pr i n ces
,
q u i n e man

qu èrent pas de l a favori ser par d es commandes on vo i t , en
effe t, le duc de N i verna i s (A) o ffr i r a u poè te Pi ro n u ne sér i e
de pe t i t s j oyaux en verre , qu i fi ren t l ’obj e t d ’un e ode de
remerc i emen ts d u don a ta i re , où son t c i tés u n barbe t n o i r

Bourrnu cn ,
p . 48.

(se) p . 100 et su iv. ; GARNIER , p . 554 .

(s) Gnousr , loc . c i t . , col. 1199 ; Du BROC DE SEGANGE, p . 249.

Pmou , OEuvt
°

es
‘

conip lètes , Vl l , p . 127 . Le duc de N . dont i l y est parlé ne
peu t ê tre que celu i de N ivernais , d’

après la comparaison avec une au tre p i èce de
vers , i b i d .

, V I , p . 101, adressée a ce personnage, nommé en tou tes lettres , ou
i l est quest i on au ss i d

’

un ch ien noi r , et, en outre, de M l le Pantenne, nommée
dans l

’

au tre p ièce.
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Un par t i c u l i e r d e Nevers possède u ne Vi s i ta t i on d i sposée
d e pare i l l e man i ère ; l e s personnages son t remarquab les par
l
‘agencemen t des draper i es , l a fi nesse d u dess i n e t l’harmon i e
des cou leurs .
Nevers es t s i gn a l ée comme ayan t expor té a u l o i n les
p rodu i ts de ce gen re ; c’es t pourquo i j a t tr i b ue à l’ i n dus tri e
a r t i s t i que de ce t te v i l l e u n au tre suj e t rel ig i eux recue i l l i d an s
u ne co l l ec t i o n d e l’é tranger Grand t ab l eau repré
sen tan t le Jugemen t dern i er , d ’après M iche l-Ange . La mu l
ti tude i n n om brab l e , a i n s i que tou t l e res tan t , es t en verre
cou l é avec émaux d ivers e t par t i es dorées , l e to u t en
rel i ef o u dégagé . Le bord es t u n i e n verre b l eu , avec rosaces
sa i l l an tes . Sous glace et dan s u n cadre de boi s . Hau
teu r

, O
‘“29; l argeur , 0m18.

De Sa i n te—Mar ie , qu i écr i va i t e n 1810 (a), d i sa i t q u a ce t te
époque la mode des obj e ts de curi os i té fabr i qués à Nevers en
mat i ère d’

émai l ava i t passé e t qu
’

à pei ne eû t-on tro uvé
encore qua tre éma i l l e urs dan s la v i l l e .
I l fau t q u’u ne recru descen ce de faveur se so i t p rod u i te .

En effe t , de m ême qu ’u n voyageu r d u xvn° s i èc l e (4) rapper
t a i t , en par lan t de l ’hab i l e té des N i vernai s à fai re d es
ouvrages e n mat i ère d’

émail qu’ i l s v i en nen t vou s présen ter
à vo tre arr i vée e t q ue vous acheptez san s pouvo i r vou s en
deff endre de m ême du Broc c i te l ’an née 1847 , où l es
voyageurs qu i d escen dai e n t Nevers des dern i ères d i l i

Collection du p restidi gi tateu r HERMANN , vendue à Cologne, en mai 1888
le catalogue attr i bue

‘

a tor t cet o bjet a l’mdustrie de M u rano .

Réserve a fa i re quant
‘

a ce mot.

(3) Recherches h istor iques su r Nevers, p . 56.

C i té par Boum u cn, p . 100.



gences é ta i en t encore assœgés par des ma rch and s d émaux
pour tomber en su i te dan s l es ma i n s des hô te l i ers

,
eux

m êmes émai l l eu rs en verre .

Grou et c i te d 'a i l l eurs deux éma i l l eu rs de Nevers , C l aude
Fauc i l l on , mor t en 1842 ; Jean Fauc i l l on , v ivan t en core
en 1844 , e t Jeanne, de n os j ou rs , parl e de l a fabricat i o n de
l ’éma i l comme é tan t res tée flor i ssan te d an s l e Niverna i s .
La Chari té (N i èvre ) posséda i t u n e verre ri e qu i fu t

d i r i gée pa r des membres de la fami l l e Cas tel lan o ; EXpllly ,
a u s i èc l e d ern i er , d i t q u ’on y façon nai t de b eaux ouvrages
d

’

émai l, t an d i s q ue l ’ i n d us tri e pr i n c i pa l e y é ta i t e n p l e i n e
décaden ce .
O rléans . C ’es t dan s cet te v i l l e q u’a l l a s etablir Bern ard

Perre t te après avo i r apparu à Nevers e t à L i ège : a i n s i
s ‘exp l i q ue parfai temen t à Or l éan s l a fabr i ca t i o n de l a ma t i ère
d

’

émail e t l ’empl o i de ce t te m a t i ère par l es éma i l l eu rs en
verre .
Le pr i v i l ège de Perre t te à Or l éan s , con fi rmé en 16 68

e t 1672 , l
’

au torisa, en tre au tres , à fai re u n r i ch e éma i l
q u i s ’appl i q ue su r to u tes sor tes d ’ouvrages d e cu ivre e t
au tres ma t i ères .
Un nouveau p r i v i lège d u 5 n ovembre 1691 (a) au tor i sa

pou r v i ng t an s Bernard Perre t te à fabr i q uer tou tes sor tes de
verres e t o uvrages de cristal, à le te i n dre i n tér i eu remen t en
rouge et au tres cou l eu rs tran sparen tes , e t à composer u n
émai l d e tou tes cou leurs e t figures pou r app l i quer su r cu i vre
e t au tres ma t i ères .

Caasr acn, p . 2 15 .

(a Communi cation due l
’

obligeance de M . le chano ine Cecuxan, d
’

Orléans.
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Du Pradel ce t te m ême an née , s i gna l a Perre t te le

m a i tre de la verrer i e d ’

Orléans, comme ayan t t rouve l e
secre t de con trefa i re l’agate e t l a porcelai n e avec l e verre e t
les émaux . I l a pare i l lemen t t ro uvé l e secre t d u rouge des
a nc ien s e t cel u i dé j e ter l e verre en m ou le pou r fa i re des
b as—re l iefs e t au tres ornemen ts .
Ce tte dern i ère par t i e de l a déc l ara t i o n fa i te par Du Pradel

es t , san s dou te , l e mo t i f p our l eque l o n a t tr i b ue à Perre t te la
fabri ca t i o n de tê tes d e nègres e n verre no i r a) .

On n e c i t e pas d
’au tres produ i ts d e ce gen re sor t i s de l a

fabr i que Perre t te , san s dou te absorbée pa r l a fabr i ca t i o n d e
ses gl aces .
Pau l Maz z olao de l a Mo t te , déj à si sou ven t c i té , ten ta san s
dou te de p rofi ter de l a p réoccupa t i o n spéc i a l e d e Perre t te
car nou s l ’avon s ren con tré

,
en 16 70 e t en 1692 (s), à Or l éa n s ,.

se con sacran t a l a fabr i ca t i o n de l a ma t i ère d‘

émai l, no tam
men t a l’eXp lo i tation d

’u n secre t pour fa i re des ouvrages
en façon de porce la i n e , d ’aga le , de jaspe e t d e l ap i s e t
n ous savon s d ’a i l l eu rs q ue lu i (o u son fi l s) fab r i q uai t de
beaux ouvrages d’

émau x e t de verre
,
façon d’

agate e t de
porcelai n e don t parl e l e même D u Prade l Nous
re trouveron s d ’a i l l eu rs u n au tre Maz z olao de l a Mo t te ,
à Par i s .

R ou en, où n ous n e tarderon s p as à rencon trer les
m êmes Maz z olao , ava i t é té l e champ ass i gné , en 1598, à
l
’ac t i v i té des Altaristes Buzzone e t Bcrtolu z z i , n on seu l emen t

I I , p . 4 1 de la rmmpression de 1878.

(2) Ball . des Comm . roy . d
’

art et d
’

archéol . , XX X”,
p . 118:

(5) I b id .

,
XXX I I

,
p . 125 .

(4 ) I bid .
,
XXX I

,
p p . 82 et 118.
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En 1659, t ous les verr i e rs de Normand i e furen t généra
l emen t au tori sés à con fec t i o n ner la m a t i ère d’

émai l

Un des Maz z olao , Spéc ial i s te en émai l l ure de verre , é ta i t
à Rouen , e n 1665 , qu and Col ber t l e débaucha pou r Par i s ; u n
au tre trava i l la à l a verrer i e d’

E aup let (ou Sai n t-Pau l - l ez
Rouen) , où l

’on faconnai t l a mat i ère d’

émai l c’es t d e l à
q u ’ i l a l la t rava i l l e r à l ’us i n e s i m i l a i re de Cha i l l o t (Par i s).
D

’au tres verrer i es n ormandes s’occu paient de la fab r ica
t i o n d e l a ma t i è re d’

émai l

A La Ma illeraye (commune d e Guerbavi lle, Se i ne- infé
rieu re), é ta i t é tab l i e u n e verrer i e q u i se l i vra i t à pare i l l e
i ndus tr i e e t qu i eu t à ce su je t u n procès avec Thomas Rodin,
éma i l l eu r en verre

,
à Rouen

A N onant (Cal vados), Savary des Bru slons s igna l e l a
p rod uc t i o n d 'ouvrages de cu r i os i té

,
en verre b l an c b l euâ tre

e t opaque
En fi n à N eu fchâ tel-en-Brag (Sei n e - i n fér i eu re) ex i s ta i en t

en core
,
au x v1u

e s i èc l e
,
d es fabr i q ues de mat i ère d’

émai l,

auxq uel l es recou ra i en t l es émai l l e urs de Rouen t rava i l lan t
pour la Gu i née ( l es verro ter i es c i tées par les voya
geu rs) (a) .

Par is e t ses env i ron s furen t égalemen t l e sœge de l a
fabr i ca t i o n de la mat i ère d’

émail .

Teseo M u tio , en 1551 , é ta i t au tor i sé à fab r i quer la Sa int
Germ a in-en- Lage des canon s d

‘

émail on l u i at tr i b ue

Bu ll . des Comm . roy . d
’

a rt et d ’

urche
‘

ol XXX I I
,
p . 108.

(s) I bi d .

,
XXX I I

,
p . 12 .

(a) Le VA ILLANT DE LA F11: rrc , p . 266 .

Ba l/ . des Comm roy . d
’

a rt et d ’

archéol . ,
XXX”

,
p . 110.

(5) I b i d .
, p . 115 ; Exru. t v, D ial . gé0gr . ,

V
,
p . 228.
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cer ta i n s verres d cma i l b l an c sur fo nd v i o le t o u i m i tan t
l
’

agate

Thomass i n Bar to l o zz i etV incent Buzzon e
,
q u‘on rencon tre

e n 1598 au faubou rg de Sa i n t—Germai n -des— l’rés , à Par i s ,
é tai en t égal emen t p r i v i lég i és pou r l a mat i ère d’

émai l comme
i l s l ’avai en t é té à Rouen
I l e n fu t d e même de t ous ceux qu i ob t i n ren t l’au torisa
t i on d ’é tabl i r des verrer ies à Par i s N i co las d u Noyer

,

en 1665 ; Plastrier , en 1695 ; Gou ffé, ce l u i -c i assoc i é d ’u n
Maz z olao de la Mo t te , en 1708. La ma t i ère d’

émail é ta i t
touj ou rs spéc ial emen t dénommée dan s l es p riv i lèges
I l y avai t donc à Par i s tou s l es él émen ts nécessai res à

l ’ i n d us tr i e des éma i l l eu rs et l ’on n e s’étonnera p as de vo i r
a t tr i b uer aux hab i l es ar t i s tes d e ce gen re, san s dou te à l a fo i s
émai l leurs su r mé ta l e t en verre , des p rodu i ts comme l es
su i van t s , ana logues à ceux de Nevers
Tab leau d’

émai l sou fflé . Le t r i om ph e de Ju p i ter . Suje t
com posé d e 18 figures d e ron de bosse en émai l . Jup i ter
occu pe l e cen tre , sou s l a figure d’

u n v i e i l l ard à l ongue
barbe, ass i s su r u n a i gl e au x a i l es épl oyées . Au tou r de l u i
se grou pen t , dan s des at t i t udes d i verses , l es d i eux e t déesse s
de l ’an t i qu i té , parm i l esq uel s o n distingu e, à l eu rs a t tr i bu ts
D i an e , F lore , Vénus , Mercure , Neptu ne , e tc . Dan s l e fon d

,

les figures de l a Coméd ie i tal ien ne ticnnent des verres e t des
bou te i l l es ; su r le p rem i er p lan son t des en fan ts e t u n ch i en .

Tou tes ces figures , en émai l , son t p l acées su r u ne sor te d e

Bu ll . des Comm . roy . d
’

ar t et d '

arch éol . , XXX I , p . 105.

DE Gmas couar , p . 65 .

(3) Ball . des Comm . roy . d
’

a rt et d‘

archéol . , XXX I , pp . 109, 111, 119 ;

XXX I I
,
p . 174 .
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theatre d on t l a to i l e d u fon d représen te u ne vue de Rome
avec l e châ teau Sa i n t-Ange . Les figures on t p rès de O‘° 10

d e h au teu r .
La Coméd i e i tal i en ne , au tre tab leau d ’exécu t i o n ana l ogu e

avec figu res en ro nde bosse d’

émai l, de même d i men s i on .

Les figures d’

Arlequ in, de Pi erro t , d e Cr i sp i n , e tc . , son t au
n ombre de s i x , d ans l e cos tume t rad i t i on n el . Su r l e d evan t
d u théâ tre se t rouve u ne tab l e serv i e , avec l es mets , bou
te i l l es p l e i n es e t po ts à bo i re , en émai l ; d ’un cô té

,
u n ch i en

au p i ed d ’u ne des person nes ; de l ’au tre , u n chat dévoran t
u n e sou r i s ; deux l us tres en verre avec l um i ères , en éma i l ,
s on t s uspen d us au p lafon d . Les cô tés son t formés par des
gl aces au-dessus desque l l es son t deux tab l eaux représen tan t
Vén us e t l’Amou r . Le décor d u fon d représen te l e d evan t
d u théâ t re avec l ‘orches tre su r l e p rem i er p lan e t u n jard i n
avec d es person n ages s u r l e fon d . Longueu r des tab l eaux

h au teu r
Tab leau représen tan t en émai l u n e por t i o n d u Bo i s de

Bou logne , où parm i d i vers grou pes de s pec tateurs , p lacés e t
var i és avec i n tel l i gen ce , on d i s t i ngue , dan s la par t i e em i
n en te d u tab leau , q uel ques vo i t u res l égères ; on l es vo i t se
mouvo i r e t par u ne i l l us i o n d’

0p tiqu e (à l
’

a i d e d e glaces
forman t des répé t i t i on s agréab les i l s son t , a i n s i q ue
t ous l es obj e ts d u morceau , mu l t i p l i és e t répé tés dan s des
p rogress i on s i n fi n i es

Catal . du M usée de Cluny , où sont ces deux tableau x
,
n°$ 4760 et 476 1

(édit . de

(a) Fn1äaox , L
’

année l i ttéra i re, 1755 , V I I I , p . 49 ; 1758, V I I , p . 158; d ou

sont également extraites les tro is desc ri p tions su ivantes .
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es t i nd i q ué comme sortan t des ma i n s de l’émailleu r Méri
gnon

, ru e Mal pal u , vis-à-v i s de cel le des A ugus t i n s ; l es
au tre s son t de Bau x ,

n ommé par Pi ro n , Fréron et par u ne
é t i q u e t te con servée au des des tab leaux d u musée de Cl u ny ,

laqw Ile por te Raux , émai l leur d u Roy , marchand j o ua l
lier pr i v i l ég i é du Roy ,

s u i van t la Cou r , demeu ran t rue
Sa i n t -Mar t i n , au co i n d e la rue Sai n t-J u l i en-des-Ménét r i ers ,
à l ’en sei gn e des A rmes royal es , lequel Bau x fa i t et ven d de
tou tes s or tes de marchand i ses d’

émai l, de jo u alerie, savo i r
tou tes sor tes de figures gro t esques a garn i r l es cab i ne ts e t
chem i n ées

,
ai gre t tes pou r les bal l e ts e t t ragéd i es , beaux

co l l i ers d e per l es , pen dan t s d ’orei l l es . I l a auss i u n beau
cab i n e t remp l i de t ou tes sor tes de cu r i os i tés e t d e b ij oux e t
i l i n ven te tou s les ans des n ouveau tés pou r les é tren nes , de
d i fféren tes facon s .
Bau x ,

ce n ’es t pas u n i n d i v i d u , c'es t u ne fam i l le (1emai l
l eu rs .

Jacq ues Bau x es t c i t é comme éma i l leu r à Par i s d e 1680
à 1688
Pi ron , en 1755 , qual i fie Bau x de fameux ar t i s te

Fréron , en 1758, l e c i te comme d emeu ran t ru e d u Pe t i t
L i on -Sa i n t-Den i s , aux A rmes d u Dau ph i n ; en fi n o n pos
sède , en 1777 , l a date d u décès d ’ un Bau x ,

émai l l eu r .
M ême j e cro i s pouvo i r

,
san s trep d’

hés i tation,
i d en t ifier

avec cesRaux , l’émailleu rRohau lt don t s ’occu pe d u Prade l e n
1691 Le s' Rohau lt, éma i l leu r , rue Sai n t —Den i s , fai t e n
éma i l tou tes sor tes d e figures h uma i n es e t au tres représen ta

Havana , D iet . de l
‘

ameu blement , v
° Emai l (L iste des émai lleu rs) .

Le li vre commode, I , p . 242 .
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liens . I l ven d auss i d es ai gre t tes d ema i l qu i , avec une grande
beau té , on t ce t te prop ri é té de ne pas prend re la pouss i è re
On peu t san s dou te n ég l i ger l es var ian tes su r le d om ic i l e ,

d ues à des mu tat i o n s
,
d ’

a i l leu rs dan s le méme quar ti er ;
ma i s su r quo i i l est perm i s d ’ i n s i s ter , c ’es t la ressemblance
des prod u i ts

,
su r to u t ce t te spéc ial i t é des ai gre t tes ( pou r t ra

gédies e t bal le ts) , qu’u ne mème mai son a san s d ou te fou r
n i e s e n 1670 pou r l e bal l e t d u Bou rgeo i s gen t i l homme de
Mol i è re

, et l e Bajaz et de Rac i ne , j u sq u
’à l a Zai re e t au Maho

m e t de Vo l ta i re (1752 ,

Ces a igre t tes appe l l en t en core un au tre rapprochemen t
i l s ’agi t d’

aigrettes en verre é t i ré e t fi l é don t Savary des
Bru slons décr i t l e p rocédé en s’ occupan t d’

émail or quan d
i l e n parl e , i l n’

a en core pronon cé qu e l e n om de Nevers
l e nom de Par i s v i en t seu l emen t après .
C ’es t la u n i nd i ce que les éma i l l eu rs Rohau lt-Raux s'ap

p rowsmnnaient à Nevers e t l
’ i nd i c e dev i en t u ne preuve san s

rép l i que , quand , par l es n o tes que veu t b i e n me commu
n i quer M . le chano i n e Bou t i l l i er , je l i s dan s les comptes d e
l a verrer i e Borm iolo , à Nevers , q u ’en 1755 , e l l e a fourn i
90 l ivres d e can on s e t ma i l es d

’

émai l a M . Bau x ,

émaill eur , rue du Pe t i t -L i on , aPar i s
L a rel a t i on des travaux des émai l l eu rs en verre de Nevers
e t de Pari s est donc é tab l i e et i l s ’agi t seu l emen t d e savo i r
s i ceux-ci ne son t pas de s imp les i n terméd iai res présen tan t
comme faconnés par eux les produ i ts tou t fai ts don t i l s s e
serai en t approv i s i o n nés chez ceux- l à .

Ce t te i d ée de p lagi a t commerc ial d o i t ê tre repoussée par
l es rai son s su i van tes
La descr i p t i on des obje ts p rovenan t de l emaillerie e n



verre des d eux v i l les i nd i quen t d es d i fféren ces à Nevers ,
i l s’agi t p l u tô t d ’obj e ts re l i g i eux pouvan t ê tre ven dus
par tou t , à u ne c l ien tè l e éparse ; à Par i s , au con tra i re , c ’es t
l e pub l i c d e l a l ocal i té même q u’on veu t sa t i sfa i re en l u i
me t tan t sou s l es yeux des spéc i a l i tés qu i l u i son t fam i
lières .

Les fourn i tures fai tes à Bau x par Nevers son t d ’a i l l eu rs
i n d i quées comme é tan t de mat i ère d’

émail b ru te e t n on
en core faconnée .

Le témo ignage des con tempora i n s se réun i t à ces i n d i ces
Savary des Bru slons après avo i r parl é seulemen t d es

éma i l l eu rs en verre de Nevers e t avo i r décri t l eu rs produ i t s
d ’un e man i ère assez d é ta i l l ée , s e repren d tou t à cou p d ’un e
man i ère s ign i fi ca t i ve pou r q u ’onn

’

attribu e pas u n e por tée
t rop abso l ue à ce qu’ i l v i en t d ’expr i mer : Quo i qu ’on ai t
d i t d u gran d commerce d’

émail q u i se fa i t à Nevers , i l s’en
fabr i qu e auss i q u an t i té à Par i s par les mai tres émai l leu rs,
bou ton n i ers , patenô triers .

Vo i l à qui don n e déj à assez de vrai semb lan ce aux alléga
t i on s d e l ’é t i que t te d e Raux i l fa i t… d e tou tes sor tes d e
marchan d i ses d’

émail (préc i sémen t ce que d u Prade l d i sa i t
d e Rohau lt, ass i m i l é par mo i à Raux) .
Ma i s vo i c i mai n tenan t u ne preuve d i rec te .
D

’

abord , c ’es t P i ro n aq u i l
’on appor te l e don c i té c i-dessu s

e t qu i s ’aperço i t q ue t ro i s p erson nages d u Parnasse de verre
son t cassés .

C
’

est pou rqu o i un objet d'o r i gine dou teuse, le tableau de verre de la collec
t ion H1—z am un , a été attr ibué, sup ra, aux émai lleu rs en ver re de Nevers.

V° Ema i l, I I I , p . 2 10.
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p l u tô t à des œuvres or ig i nal es d 'ar t i s tes e n ren om qu a de
pures i m por tat i on s d e Nevers .
Vo i l à u ne i n dus tr i e d ’

ar t en t ra i n d e renaî tre ; n ous l i so n s ,
en e ffe t , dan s u n comp te rend u de la dern i ère expos i t i o n
des Champs -Elysées Le Sa l o n s

’

honore ce t te an née
d ’un en vo i t rès i mpor tan t e t qu i con s t i tu e u n e i nven t i on
p le i n e d e con séquence i l s ’ag i t d es t ravaux en pâ te d e
verre exécu tés par M . Hen r i C ros . I l expose u n vase , u n
su je t al l égor i que , d e m ême qu

’

à la scu l p ture
,
i l expose sa

fo n t a i n e m ura l e l
’

Histo i re de l
’

E au , égal emen t e n p â te de
verre co l or i ée ( l i re de cou leu r L ’exécu t i o n en es t
charman te , avec ces corps rosés d an s u ne sou rce q u i naît
d ’une n e ige fou l ée par l e char d u so l e i l e t d égr i ngol e j us
qu ’au masque huma i n qu i l a term i n e

,
parm i u n remuemen t

m u l t i co l ore d e po i sson s . Mai s l ’ i n térê t e t l a n ouveau té d e
ces œuvres rés i d en t su r tou t dan s l a ma t i ère em p loyée . Jus
q u’ i c i o n n ’é tai t pa s p arven u à du c ti liser , co l o re r e t figer
ensu i te , j usq u’à l a d ure té des p i erres , l a pâ te d e verre t rep
cassab l e . M . Hen ri Cros , q u i es t a t taché à l a man u fac tu re de
Sèvres , v ien t en fi n d ’y parven i r après des an n ées de pa t i en ts

I l arr i ve bon p rem ier au Sal o n des C hamps
Ely sécs avec ses t ravaux en pâ te de verre , n ouvel l e ma t i è re
g i vrée e t d ’un e cand i d e tran sparence (un arc—en-c i el délayé
dan s d e l a ne ige) , qu i appor tera u n n ouve l é l émen t , u n
n ouveau mode d ’express i o n d an s ce ren ouveau de l ’ar t

I ndép endance belge du 4 j u in 1891 . I l y a, comme le p rouve la p résente
lettre, des réserves à fai re qu ant a la p r io r i té de l

’

invention c‘est un chap i tre
de plu s a ajou ter au V ieux -Neuf de Founu1r.n.

(Des retards dans l
’

m press ion ont perm is d
‘

aj ou ter cet extrai t d’

un j ou rnal
postér ieu r à la date de l’ar ticle.)
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i nd us tr i e l qu i es t l a carac tér i s t i que d e l ’ar t fran ca i s ac
t ue].

Comp l é ton s i c i l a l i s te des éma i l l eu rs franca i s q ue
p résen te M . Havard , en aj ou tan t

,
au r i sque d ’y i n trod u i re

q ue lques s i mp les éma i l leurs en verre , quelques n om s n o n
c i tés dan s l es l i gnes c i - dessus .
D

‘

abord , t ous l es éma i l l eu rs d e Nevers c i tés p ar d u Broc
de Segange, don t l

’

intéressant o uvrage a vrai semb l ab lemen t
échappé aux recherches de l’au teu r .
Grou et, dans l e passage c i té , en n omme égal emen t que l
ques-un s .
Du Pradel , a l a fi n d u xvn

° swel e (ou tre l e Rohau lt
Bau x men t i on n e
A Pari s , De , éma i l l eu r , rue d u Harlay
Hub i n , id ru e Sai n t—Den i s , devan t la rue aux Ours .
Les no tes de M . l e chano i n e Bou t i l l i e r fon t con naî t re l es

émai l l eu rs su i van ts
A Nevers , A l i s , Dufour etM ori llon (déjà c i tés par du Broc) ,
p l us Gau net ;
A O rléans , Carré e t A l i o t , à l ’ad res se de M . Fou ché,

paro i sse N .
—D . de Recouvrance ;

A Pari s (ou tre le Bau x de 1755 )
Nave t , à l ’ad resse de M . Cheval i er , éma i l l eu r , rue Sai n t
Jacques ;
Bi ze t , id. , rue Sa i n t-Mar t i n ;
Ren i é e t C“ , i d ru e Sai n t—Den i s ;
Pi l o t , id .

, rue Sai n t—Den i s , près l a rue Mau consei l, à

l i lè A dam .

A Sa int-Germa in-en-Lage , Bou lio t, émai l l eu r .

A Saum u r (où Grouct s igna l e éga lem en t l a présence
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d
’

ateliers de ce gen re) , l es éma i l leu rs Me le t , René , Gauche ,
Fon teno t

, O l i v i e r Pélisson, l a veuve Care (Carré
I l es t fa i t men t i o n d’

émailleu rs fixés à Blo i s e t le
D icti onna ire, di t de Trévoux , c i te u n éma i l leu r Marc—An toine
(es t—c c le cé l èbre graveu r i ta l i e n

J 'a i l’hon neu r , e tc .

L1ege
,
aoû t 1895 .

H . SCHUEBMANS .

Revue des soc iétés savantes des dép artements, janv.
-fév. 1875, p . 97 .
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M . A LF. DAN ICOURT en a posséd é u ne au tre , en argen t ,
t ro uvée avec d 'au tres obj e ts fran cs dans u ne l oca l i t é res tée
i n con n ue . Ce t ard i l l on é ta i t d oré e t por te pou r i n scr i p t i on ,
for t h ab i l emen t gravée en beaux carac tères gal l o-fran cs , l e
m onogramme du mo t A GNUS Ce t obje t repose aujou r
d

’

hu i au musée d e l a v i l l e d e Péron ne . Voy . p l . IV , fig . 11.

Une fibu le ansée en b ron z e por tan t a u somme t de l ’a n se
u n m onog ramme s i g i l l a i re que M . BELOCHE exp l i q ue par l e
n om SI . S1xro . E l l e v i en t d ’un c i me t i ère fran c d u Ma i n e
Voy . p l . IV ,

fig . 5 .

Q uan t aux figures de conven tion
,
s i gnes cabal i s t i q ues , e tc . ,

e t n o tammen t q uan t aux d i verses vari é tés d u swas t ika, o n
l es ren con tre fréquemmen t dans les pays d u Nord de l’Eu rope
e t m ême en Fran ce e t en Belg ique su r des p l aques , con tre
p laques

,
bouc l es , ard i l l on s ou fibu les ven an t de tombes

barbares d u hau t moyen âge ; ou m ême en Scan d i n av ie , de
beaucou p p l us anc i en nes

,
da ta n t des époques p réh i s tor i ques

mai s e l les se re t rouven t p lu s par t i c u l i èremen t su r qu an t i te
de bracte

‘

ales répan dues par tou t . Les m usées d u Nord en
ren fermen t gran d n ombre .

Nou s al lon s c i te r p l us i eu rs exemp les de boucl es , ou par ties
de bouc les ven an t d e n os rég ion s e t marquées d e s ignes
cabal i s tiques e t n o tammen t de ces d iverses va r i é tés d e
swas t ika, san s q ue l ’on pu i sse cepen dan t tou j ou rs y vo i r

Voy . Revue archéolog ique de France, 1. V I , p . 43 .

(i ) Voy . | b id . , 1. V I , p . 521.



u n bu t s ig i l la i re . Nous appu ieron s ces c i ta t i on s d ’exemples
i n téressan ts é trangers à n os t rouvai l les person ne l les .

1° Su r chaque pa t te de l a fi bu l e c i tée c i — devan t e t dess i n ée
p l . IV, fig . 5 , est t racé u n swas t ika rud i men ta i re du ty pe
p l . I l

,
fig . 95

2 ° Nous don n on s , p l . I l , fig . 29, l e dess i n d ’u n ard i l l o n
por tan t su r l a coque , qu i mesure u n swas t ika remar
qu able, quo i q ue s im p le , a b ranches recourbées , de n o tre
type p l . 11

,
fig . 100 .

C ’es t l’ardi llon d ’un e bouc le en bronze t rouvée par
M . Lu nov1c GU I GNARD dan s l e c i me t i ère d e Sa int-Dyé—su r
Lo i re (Lo i re e t Cher) , don t la fou i l l e es t e ncore i néd i te .

Ce t te var i é té de swas t i ka , d on t l es b ras so n t recou rbés et
fermés , figure deux el l i pses p le i nes

,
fendues dan s l a l ongueu r

e t se t raversan t réc i proquemen t . Les fen tes formen t l a cro i x
ou l e cro i s i l l on cen tra l .
5
° A rd i l l o n d 'un e bel l e bouc l e en b ron z e c i sel é venan t d u

même c i me t i ère qu e la dern ière . E l l e p or te u n pe t i t swas t ika
for t semb lab l e au p récéden t , sauf que l es cro i s i l l on s du
cen tre d e l a figure son t p ro l ongés en quat re po i n tes dépas
san t la cou rbure . C ’

es t l e type de la p l . 11, fig . 102 .

Ce t te forme spéc ial e du swas t ika es t u n e des p l us u s i tées
e t se rencon tre for t souven t su r l es bouc l es e t l es p laques
franqu es .

Une var iété fo rt remarquable de ce swastika
‘

a b ranches plus ieu rs fo is
repliées su r elles -mêmes , dess inée sur un vase celtique trouvé en I talie, est rep ro
du i te et décr i te dans L1unsnscnmr, Die Althertdmer u nserer heidnisehen
verse”, etc . , 1. l

, liv. X , pl. I l l , fig . 5 .
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Le c i me t i ère franc d’

Harm igni cs , p rès de Mon s , fo u i l l é
pa r M . DE LOË , en a fou rn i p l us i eu rs exemp l es . En vo i c i u n
sur u ne p laque-bouc le en b ron z e é tamé de fo rme remar
qu able en écusson , l ongue de avec l a chape e t venan t
de l a tombe n ° 120. Ce spéc i men o ffre u ne par t i c u l ar i té ,
l e s bou ts des b ras d u cro i s i l l on cen tra l de l a figure son t
term i nés par u n po i n t renflé en bou l e

,
ce qu i form e u ne

espèce d e pet i te cro i x pa t tée .

En vo i ci des types p l u s ornemen tés
A rd i l l on d ’une bouc l e mérov i ng i en ne m i n uscu l e en b ron z e

trouvée en Fran ce
A rd i l l o n b i en c i sel é appar tenan t à un e bo ucl e d e l uxe e n
bron ze

,
t rouvé dan s l e c ime t i ère mérov i ng ien d’

Harden

than

A rd i l l o n e t boucl e de dess i n semblab l e e t auss i remar
quable que l a précéden te , venan t d u m ême c i me t i ère (a)
Bouc l e en b ron ze t rouvée dan s une tombe du c imeh ere

fran c du J ardin de Gagny . I l s’ag i t i c i d ’un grand ornemen t
su r l a bouc l e m ême
4 ° Le c i me t i ère fran c d e La Bu issi è re, près d e Charl ero i ,

a fou rn i u n ard i l l on en bron ze jaun e , c i se l é , de por
tan t en gran de d i men s i on , l e même type de swas t ika q ue l es
précéden ts

,
mai s tracé en l ign es redoub l ées en gu i se d ’or n e

Voy . La qu esti on f ranque au Congrès de Cha r lero i , par J . P1LLOY ,

pl. V I .
(2) V oy . Les eimetzeres mérovingiens du Bou lonnais , par D . HA IGNERÉ ,

pl . XV , fig .. 1 .

(a) Voy . i b id .
, pl . XV I , fig . l .

Voy . É tude sur d
‘

anc iens lieux de sép u ltu re dans l
'

A isne, par J . PI LLOY,

pl . 1, fig. 20.
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su r Le dess i n représen te auss i deux e l l i pses
se t raversan t d ’une facon par t i cu l i ère

,
comme not re type

p l . 11
,

fig . 7 1 .

7° Le c i me t i è re de Bel—A i r a fou rn i u ne p laque—bouc le
r i chemen t d amasqu i n ée d ’argen t , por tan t d eux swas t ika peu
ornés du type à b ranches cou rbées , e t cen tré d 'un carré .

C ’es t n o tre pe t i te figure p l . 11, fig . 66
,
condu isantà la fig . 68.

Nous devron s reven i r p l u s l o i n su r ce t te p laque ornée .
Voy . p l . IV,

fi g . I

8° A i gu i l lo n en bron z e orné trouvé a u c ime t i è re mérovin
g ie n de Serau cou r t-le-Grand , su r l eque l es t dess i n ée u ne

var i é té d e swas t ika de la catégorie cen t rée d ’un carré e t
i den t i q ue à n o tre pe t i te figu re p l . I l , fig . 68

9° Du type précéden t , p l . I l , fi g . 68, dér i ve l e type
pl . I l , fig . I OI , swas t ika cen tré d ’ un carré au l ieu d ’un e
s i m p le cro i x . C ’es t u n e var i é té d e swas t ika à bras recourbés
formée de deux el l i pses v i des et formées seul emen t par la
l i gne s i mp le o u redoub l ée qu i l i m i te l e des s i n et fa i t d e la
figure deux an neaux oval es en l acés à l a man i ère des an n eaux
de chainettes o u chaî n on s . L a cro i x o u l e cro i s i l l o n d u m i l i eu
es t d even u u n carré régu l ier .
Ce t te forme est commune e t se ren con tre su r l es bouc les

et ai l l eurs
,
dess i n ée 51 l i gnes s im p les ou à l i gnes redoub lées

e t tr i p l ées
,
ang lées o u non de bu l l es o u d

’

annelets e t p l us
o u mo i n s orn emen tées .

( i ) Le c ime/rere de Bel—A ir , par Fu . Tr.ovou , pl. I l l , fig. 5 , p p . 4 , U, 8.

(*z ) J . PI LLUY, loc. ci t . , pl. A , fig. 5 , p . 156 .
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Un beau s péc i men trava i l l é d e cet ornemen t est représen té
su r u n e pa t te d ’une j ol ie fibu le an sée for t é l égan te

,
venan t

d u c i me t i ère d e Hom bo z‘s . Voy . p l . I I I , fig . 12 .

Le musée de Tou rs possède u ne bouc l e- p laque ron de en
bron ze , t rouvée dan s u n e sépu l tu re mérov i ng ien ne , qu i
por te , comme pr i n c i pale ornemen ta t i on , u n swas t i ka d u
même type

,
for t semb l able au précéden t spéc i men .

Le carré d u m i l i eu et les quatre bou ts des éllipses por ten t
u ne espèce d e pe t i te q ua tre- feu i l l es t rès s imp le
Une bouc l e presque i den t i qu e aété trouvée au c imetrere de

La Taste , en France . Ic i les pe t i tes quatre- feu i l les s on t
remp lacées par des rondel e t s cen trés d ’un po i n t
A u c i me t i ère fran c de Sa int—Denis d

’

E r i cou rt, l ’on a

t rouvé le m ême orn emen t su r u n ard i l l o n en bron ze
c i se l é (a) .
Les c imetreres go ths e t v i s igo th s d u sud - es t d e la France

en on t fou rn i bon nombre d ’

exemp l es su r de gran des bouc les
en bron ze l uxueusemen t c i se l ées et é tamées

, par exem ple
A u c i me t i ère de Revel (Hau te—Garon n e) , deux spéc i

mens e t au c i me t i ère de Boa th‘

e
‘

(Deux—Sèvres)
10° La fou i l l e d’

Han/es Wi her i es , près de Char lero i ,
c imehere fran c d ’époq ue très an c i en n e , t rès r i che en bouc l e s
damasqu i n ées su r tou t et ren ferman t for t peu de gran d es
bouc les en bronz e c i se l é e t orn emen té , n ous a fourn i u n e

Voy . C AUJIONT , Abécéda i re d ’

a r chéolog ie rel zg z
‘

eu se , 4
0 éd i t ion, p . 60.

(a) Voy . BARR IERE-FLAVY , É tudes su r les sép u ltu res ba rba res du m i t/ l e t dr
l
‘

ou est de la France, p l . XV , fig . 6 .

(a) Voy . Coener , La Seine i nfér ieu re a rchéolog i que, p . 446 .

( r) Voy . BARRI ERE- FLAVY , loc . c i t . , pl. V I I fig . 2 et 3
,
p . 152 .

(0 ) I b id . , p l. XXV I I I , fig. 1, p . 906 .
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be l le bouc l e à p laq ue ronde , don t l’o rnement cen t ra l des
damasqu inu res est u n swas t ika semb lab le au dern i er , mai s
a l ignes t r i p l ées comme p l . I l , fig . 19. L

’

ardi llon por te un e
au tre figure pare i l l e

,
mai s p l us pe t i te e t pl us s im p le .

Ces objet s reposen t au musée de Charl ero i sou s la

marque FJ “ 49', e t son t i n éd i ts , l e rappor t su r l ’ i mpor tan te
fou i l l e d e ce c i me t i è re n ’

ayan t pas encore paru .

La tombe n ° 242 d u c i me t i ère fran c d’

Harmi gnies , s i
remarquab l e à p l us d ’un po i n t d e vu e

,
a don n é à M . l e baron

DE Lotfi u ne pe t i te bouc l e - p laque damasqu i n ée d ’argen t , de
forme ronde , mesu ran t avec la ch ape e t por tan t l e
m ême orn emen t .
Ce c imet i ère n ’es t pas pub l i e, e t c

'es t regre tt ab l e , car i l
es t d e natu re à é l uc i der p l u s i eu rs ques t i on s i mportan tes
d ’archéolog i e fran q ue .

Le c i me t i ère mérov i ng i en de Pinclhum , dan s l e Bou l on
nai s , donn é u ne pe t i te p laque carrée en b ron ze de
su r por tan t ce m ême ornemen t à l i gnes redoub lées e t
tr i p l ées , mai s u n peu embrou i l l é , fau te d ’avo i r é té compri s
par l e c i se l eu r an t i que
I l es t c ur i eux de vo i r ce m ême s i gn e ornemen tal , l arge
men t

,
correc temen t e t dé l i bérémen t tracé à l i gnes redoub lées

so us l a base d ’un jo l i p e ti t va se en écorce d ’arb re rappor té
d u Congo e t reposan t dan s l es co l l ec t i on s de M . l ’avoca t
J . Moen s , archéo l ogue , à Lede .

1 1° Une p laque carrée for t j o l i e en ac ier damasqu i n é
venan t d u c i me t i ère fran c de Hop /au e t q u i repose au musée

( I ) Voy . HA IGNERÉ , Q uatre c imet i ères méroving iens du Bou rbonna is , pl. X I II ,
fig . 4 .
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D u c imetrere germa i n de Bel—A ir v i en n en t des obj e ts
orn és d ’un mémé dess i n . D

’

abord un e gran de p laq ue ca rrée
ar t i s t i q uemen t travai l l ée en damasqu inu re d

’

argen t . E l le
m es ure d e cô té et por te ce t te forme de swas t i k a
comp l i quée , for t o rn ée , de l a ca tégor i e c i n trée d’

u n carré
d u type c i -dessus . Voy . p l . IV ,

fig . 13

Même ornemen t p l us p e t i t et mo i n s so igné su r un e p l aque
bouc l e damasqu i n ée de su r venan t d u m ême
c ime t i ère (a) .

En prem ière l ign e , n ou s devons s i gn a l er i c i u n obj e t q u i
n ou s i n téresse au p l us hau t po i n t . C ’es t t ou te u ne garn i tu re
d e ce i n turo n de gran de d imen s i o n p laque-bouc le

,
deux

co n tre— plaques en ac i er damasqu i n é e t p laquées d ’

argen t .
Ce t te garn i t u re mesu re au to tal su r d e large .

Le p r i n c i pal o rn emen t d e ch aque p i èce es t p réc i sémen t
l ’espèce d’

entrelacs , qu i n ous occu pe , tracé largemen t .
Ces p i èces impor tan tes reposen t au musée d e Char lero i sou s
l es marques FJ “ 5” e t FJ “ 5°6 e t v i en nen t de la tombe n° 29
de n o tre r i ch e c i me t i ère fran c d’

Han tes—Wi heri es i n éd i t .
Le c i me t i ère m érov i ng i en de Pfa llingen prod u i t u ne

p laque carrée d e e n ac i er démasqu iné qu i repose au
musée d e L i ch ten s te i n e t q u i por te l a même ornemen

tation (a) .

14 ° Su r u n e p laque carrée d e damasqu i n ée
d 'a rgen t , venan t d ’u n c i me t i ère mérov i ng i en e t reposan t au
musée de Mayen ce

,
se vo i t l e même ornemen t comp lé té d ’un

Voy . Le cimet iè re de Bel—A i r , par Fn.

'

l
‘

novou , p l . IV, fig . 3 , p . 5 .

(a) Voy . Fa . Taovou ,
loc. c i t . , fig . 12 , p . 5 .

(s) Voy . [ .runes scu au r , Die A lther l u
'

mer
,
etc . , t . I I , fase. p l. V I I I , fig . 5 .
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annelet en œ i l d e perd r i x , au centre e t au m i l i eu de ch acu ne
des q uat re bouc l es
15° Plaque d ’or c i sel ée en forme de cro i x , por tan t su r

ch aque bras l e même ornemen t for t s i mp l e avec u n annelet
au cen tre e t dan s chaque bouc l e . Ce t te p ièce v i en t d u c ime
tière mérov i ng i en de R i edh‘

ngen , en A l l emagne . Voy . p l . IV ,

fig . 18 (a) .

16 ° Forme or ig i nal e d u même swas t i ka d on t les l i gnes on t
dégénéré e n vrai s serpen ts

,
avec tête e t queue b i e n dess i n és ,

su r u ne p laque carrée d e E l l e v i en t du c i me t i ère
mérov i ng i en de Vi llaret (A i s ne) .
Tou te la garn i tu re , c’es t- à-d i re l a p laque carrée , la p l aque

bouc l e e t l a contreplaqu e, por te l e méme ornemen t . E l l e
es t en bronze argenté, d i t- on . Je pen se p l u tô t que c ’es t
étam é , car l

’

étamage se rencon tre tou j ou rs b i en con servé
et b lanc l u i san t , a u l i eu que l’argentu re est tou j ou rs n o i rc ie
et détru i te en terre . Voy . p l . IV ,

fig . 17 (a) .

17° Le c i me t i ère d’

Harm igni es a d on n é , dan s la tombe
n ° 542 , un e p laque—bouc le de su r en b ron ze doré ,
ce qu i es t rare , por tan t u n e ornemen tat i on p resque i den
t i q ue , seu lemen t au l i e u de deux têtes de rep t i l es se mordan t
l a queue, i l y a, aux q uatre co i n s , quatre tê tes de serpen t
à l ongs becs d e canard , afirontées deux à deu x et se mena
can t su r deux cô tés d u carré , l es deux au tres cô tés é tan t
s i mp les .
18° I l sera i t fac i l e d’

allonger beaucou p l a n omen c l a tu re

Voy . LI NDENSCHMIT, D ie A ltherh u ue r , t . I I
,
fase. V I I I , pl . V I , fig . 1.

(e) Voy . i b id . , t . I I I , fase. V I I I , pl. V I , fig. 4 .

(s) Voy . PILLOY
,
É tu des su r d

’

anc iens li eux de sép u ltu re de l
’

A isne, p l . V .

V i lleret, fig . 10 .



relat i ve à ce type d’

ornements à qua tre serpen ts en lacés ,
car l es bouc l es e t les ard i l l on s q u i en son t c i sel és son t d es
p l u s commun s ; mai s n ou s devon s b ien n ous l i m i ter .
Cependan t nou s n e pouvon s pas n ous pas ser de s i gnal e r
u n exempl e qu i se rappor te à u ne pl aque damasqu i n ée , b i en
que tou tes l es dern iè res appar t i en n en t ‘

a des objet s en bron ze ,
é tam és ou n on . Na ture l l emen t l e t rava i l es t en t i èremen t
d i fféren t

,
p u i squ ’ i l es t trai té en fi l e ts de damasqu inu res à la

man i ère des serpen ts en S ,
don t n ou s parl eron s dan s l a sér ie

22° c i — après . Voy . p l . IV , fig . 12 .

Les li gnes qu i formen t l e dess i n sont na turel lemen t p l u s
sèches , p l us m i n ces ; l’arrangement seu l des serpen ts , au
n ombre d e qua tre , s e rappor te à la d i spos i t i on symé tr i que
d e la présen te sér i e Voy . p l . IV , fig . 17 .

Un exempl e b i en remarquab le es t fou rn i p ar u ne bel l e
plaque carrée de damasqu i n ée d ‘argen t , t rouvée dan s
l a t ombe n ° 557 du c i me t i ère d’

Harm ignz
‘

es . Le dess i n e n
es t fan tai s i s te e t ar t i s t iq ue . Chacun e des qua t re têtes des
serpen ts es t réd u i te à u n s im p l e œ i l ron d e t l e b ec s ’écar te
en deux l ongs en rou l emen ts qu i se c ro i sen t en ornemen ts
var i és au tour d ’un carré cen tral .
20° La p l . IV ,

fig . 7 , représen te s ur u n ard i l l o n l a figure
cabal i s t i q ue n ommée , dan s le Nord , Serp ent M i tgard.

Cet ard i l l on es t celu i d ’une bouc l e en bron ze é tamé ven an t
d u c i me t i ère de Vi lleneu ve- le— Com ta l

, dan s l’Au de
I l s u ffi t d ’u n cou p d ’oei l p ou r vo i r q ue ce t te form e orn e

men tale , p l . I l , fig . 11, es t u n e s i m pl e var i é té des dern i ères
formes q ue n ous ven on s d e décr i re e t de dess i n er .

Voy . BARR IERE -FLAVY , loc. c i t . , pl. XX I I I , fig. 2 , p . 152.
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Du c i me t i ère mérov i ng i en de Hardenlhu n . C ’es t u n

a rd i l l o n avec bouc l e en b ron z e
Du c i me t i è re mérov i ng ien de Lam bere i lle (a).
Le c ime t i ère d ’

Ha rm ignies , déj à c i té a fourn i u n exemp le
de ce t orn emen t , mai s u n peu mod i fie d e forme . I l es t su r
u ne bel l e e t grande bouc le —p laque l ongue de p roton
démen t c i sel ée et n on é tamée

,
ven an t de la tombe n ° 126 .

Vo i c i u n exemple q u i peu t ê tre i n d iq ué comme u n e var i é té
remarquabl e de ce serpen t M i tgard . I l v i en t d u Nord et es t
c i sel é su r u n e bractéate e t por te l e m i l i e u e t l es qua tre
bou cl es cen trés d ’un annelet
Mai s ce qu i appel le s ur to u t l ’a t ten t i o n , b i en que ressem

hlant à tou tes les figures p récéden tes , c ’es t u n cer tai n cache t
don n é par l ’ar t i s te à son œuvre , qu i évoque l ’ i dée d ’ un e
for teresse can ton née de tro i s tours e t q u i rappe l l e la défini
t i o n part i cu l i ère don née du M i tgard dan s l e l i vre sacré de
l
’

E dda ,
l eque l en fa i t l ’emb lème du M onde fortifié au x

q uatre co i n s .
2 1° Le M i tgard qu i su i t es t encore p l u s remarq uab l e ,

comme type . I l v ien t d ’u n c i me t i ère franc al l eman d . Ic i les
têtes de serpen ts , en forme de bec de canard , v ienn en t
sor t i r des q ua tre bouc l es de la figu re . Chaque bouc le es t
remp l ie par un e figure for t s imp le d u même M i tgard ,

cen
trée d ’u n rondel e t d an s chaque bouc l e o u nœud de la
figure

( t) Voy . HA I GNERÉ, loc . c i t . , pl. X IV, tig . 1, p . 6 1.

(a) Voy . Cocu er , La Sei ne i nfér ieu re sou ter ra ine, p . 288.

(a) Voy . M émo i res des ant iqu a i res du No rd , 1866 - 187 1
,
p . 555

( t) Vov. Lm oexscm u r , loc . ci l t . I V ,
liv. I V, pl. XX I V , fig 2



22° On rencon tre fréquemmen t dan s nos c i met i ères fran cs ,
et par t i c u l i èremen t su r d es p laq ues carrées d ’

ac ier damas
q u i n é , l’S o u l e dieu serp ent orné de deux têtes de rep t i l es
o u de dragon s se mordan t l e flan c à pl e i n e gueul e . Le mo t i f
es t l e p l us souven t tra i té de facon aformer un orn emen t for t
remarq uab le des p l us d i s t i ngués e t des p l us ar t i s t i q ues .
En vo i c i de jo l i s exemples
Le type représen té su r n o tre p l . IV , fig . 12 , v i en t du

c i me t i è re mérov i ng i en de Fonta ine-M ere (A i s n e) La
damasqu inu re es t de lai ton .

Une au tre garn i tu re compl è te , p laque-bouc l e , con tre
p l aque e t p l aque carrée , venan t d e no tre c i me t i ère franc d e
Thu i llies , por te su r chaq ue p i èce l a même orn emen ta t i on ,
auj ourd ’hu i for t d é tér i o rée . E l l e repose au musée de Char
l ero i s ous la marque e t n ous l ’avon s décr i te
ai l leurs (a) .
Unep laq ue carrée v i en t d ’un c i me t i ère fran c de Trèves e t

repose au musée de ce t te v i l l e . La damasqu inu re es t d
’

argen t
e t de l a i ton . La forme des tê tes es t i c i to u t à fa i t caractéris
t i q ue E l l e mesu re su r

Une au tre enfin v i en t d u c i me t i ère de Wu rm lingen et

repose au musée de Stu t tgar t . E l l e es t damasqu i née de lai ton
e t mesure su r
Le musée archéo logi que de Namu r ren ferme p l us i eurs
p i èces d amasqu i n ées d ’

argen t por tan t ce dess i n . Te l l e est
u n e garn i tu re compl è te de tro i s p i èces ven an t d u c i me t i ère

(1) Voy . PI LLOY, C imetzares de l
’

A i sne, pl. de Fontaine, fig . 9.

(a) Voy . P lu s ieu rs c imeti ères f rancs a Thu i llies , p . 55 .

(a) Voy . LINDENSCHM IT, loc ci t . , t . I I I , liv. V I I , p l. V I , fig .
-1.

(t ) Voy . i b i d . , t. I I , liv. V I I I , pl. V I , fig . 10.



d e R ochefort . Su r l es p i eces l ongues , l es s i n uos i tés de
l
’

s son t p l us a l longées .
Le r i che c i me t i ère franc de Hantes—Wi heri es , fou i l l é par
n ous , don t le p rod u i t es t d éposé au m usée de Char l ero i
e t don t l e rappor t sera b i en tô t pub l i é , n ous a don n é un gran d
nombre de garn i t u res , p l aq ues , boucl es , con tre- p l aques
e t p l aq ues carrées en ac i er br i l lammen t damasqu i n é d ’argen t
e t d e cu i vre e t r ichemen t décorées de ce type d’

ornemen

tation .

Vo i c i l enumération des pr i n c i pa les , rangées avec l a
m arque qu ’e l l es por ten t dans les v i tri nes d u musée d e Char
lero i .
FJ“ 47 ‘. Garn i tu re comp lè te p l aq ue-bouc le , con tre

p l aque e t p l aq ue carrée ven an t de l a tombe n ° 20, mesuran t
au t o ta l de l ongueu r s u r u ne l argeur de Les

en rou lemen ts serpentiformes son t plus a l l ongés su r les
p i èces l ongues , p l aq ues - bouc les e t con tre—p l aques . Les
encadremen t s eux -mêmes son t for t ar t i s t i q ues .
FJ Plaque- bouc le e t con t re - p laque damasqu i nées
d ’argen t e t de cu i vre , d u même type q ue les précéden tes ,
venan t d e l a tombe n ° 5 .

FJH 4 7°. Garn i tu re en t i ere , p l aqu e-boucl e (san s chape) ,
con tre — pl aque e t p l aqu e carrée de m ême ornemen ta t i on ,
u n peu p l us s im p le . Le doub l e serpen t ou dragon es t to u t
auss i beau , mai s i l es t d ’u n dess i n homol ogue , ou dro i te
pou r gauche . La damasqu inu re es t auss i d

’argen t e t d e
l a i to n .

FJ“47 Pl aque—bouc l e e t con tre-p laq ue de même
dess i n que FJ”4 7 ‘

, mai s u n peu mo i n s parfa i t . E l l e es t
damasqu i née d ’argen t e t d e l a i to n e t n o n d ’or .
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eu S . On l ’a trouvé dan s l e c i me t i è re de Pfu i lendorf su r u ne
peti te p laque de en b ron z e e t argen t
26 ° Le t r iq ue t re ou t r i ske le

, voy . p l . 11, fig . 77
,
85 , se

t ro uve souven t orn emen té e t tranformé en t ro i s serpen ts
j umeaux ar t i s t i q uemen t dess i n és .
Le c i me t i ère mérov i ng i en d’

Uz etot (Bou lon nai s) en a

fourn i u n beau spéc i men su r p l aque à j ou r en b ron ze
Ce t te forme

,
dér i vée de l a fo rm e p l . I l , fig . 5 , 8,

9
,

22 , etc . ,
n ou s ramène à la forme p l . I l , fig . 28, don t nous

avon s parl é c i-devan t e t q u i ne d i ffère de cel l e q u i n ous
occu pe q u ’en cec i le po i n t cen tral de con tac t d es tro i s
serpen ts es t remp lacé par u n t r iangle équ i la téra l .
La bouc le -p laque d’

Harm ign z
‘

es , q ue nou s avon s c i tée
dans l e grou pe 17° c i -devan t

,
venan t de la tombe n° 542 e t

por tan t u n en tre lac d e serpen ts a q uatre tè tes
,
es t auss i

d ’u n dess i n ana l ogu e au précéden t
,
seu lemen t l e cro i ssan t es t

agrémen té de deux bouc le t tes o u pe t i t s nœuds .
27 ° Au l i e u d u t r i que tre de t ro i s t ron cen s d e serpen ts à

têtes de can ard s évo l uan t au tou r d ’u n p ornt, l
’on rencon tre

souven t le tétraqu etre ou cro i x à bras égaux formée d e
quat re t ron cen s de serpen ts semblab les .

Le c i me t i è re m érov i ng ien de Vi lleret, dan s l’Aisne ,
fou rn i tou te u n e g arn i tu re de ce i n tu ro n p laque—boucle ,
con tre—pl aque e t p l aq ue carrée en ac i er damasqu i n é d ’

argen t

( 4) Voy . L1xnenscnu rr , loc. ci t .
,
t . I I I , l iv. I V, pl . V , fig. 5 .

(a) Voy . II A IGNERE, 100 . c i t . , pl . X I I I , fig. 4 .

Un c imet i è re lombard trouvé p rès deM onz a 3 p rodu i t, su r un umbo de bou clier
en b ronz e, u n su perbe spéc imen de triquetre analogu e, arti strquemcnt c iselé et
dont les tro is têtes étaient des têtes d‘o i seaux de p ro ie à bec c rochu ou gypaète.

Voy . L1xornscu u H ,
loc . ci t . , t . IV, pl. XV I I , tig . 5A .



por tan t ce t t e ornemen tat i on ( I ) . Les serpen ts y son t con
tou rnés . Voy . p l . IV ,

fig . 16 .

Dan s le c imet i è re german i q ue de Kannstadt (musée de
S t u t tgar t) fu t re ncon trée u ne p laque ronde en argen t c i sel é
po r tan t la m ême figure , tournée au rebours de l a dern i ère (a) .
Lmnnuscnnrr reprodu i t l e dess i n d ’une p l aque aj ou rée en
bron ze rep résen tan t l a même figure

-)i€

28° Nous venon s d e don ner des exemp les venan t de no tre
c i me t i ère d’

Hantes-Wi her ies , d
’

ornementation dérivan t du
d i e u serpen t en S , deven u progress i vemen t u n s i mp le 8
d

’

entrelacs , pu i s deux 8 bou t à bou t ou deux 8 en tre l acés
c ô te à cô te (p laque carrée marquée
29

° Su r u ne au tre p laque carrée d ’ac i er damasqu i n é
d ’argen t , gran de de su r et marquée FJ”4 7°,
ven an t de l a tombe n ° 58 d u m ême c i met i ère

,
ce doub le 8

s’es t u n peu com pl i qué e t es t d even u u n en l acemen t a p l u
s i eurs bouc les q ue n ou s avon s représen té p l . IV ,

fig . 19.

Ce mot i f dér ive de l’accolement bou t à bou t d e d eux figures
d u type p l . 11

,
fig . 101 ; or ce t te var i é té con du i t mé thod i que

men t , comme j e
"

vai s l ’exp l i quer , a tous les en l acem en t s
c omp l i qués d e l’ornementation franque , ornemen ta t i on qu i
marque tou t l e fourn i men t m i l i ta i re de ce t te n a t i on bouc les ,
p l aques , e tc . ,

e tc .

Ce dern i er dess i n d’

Hantes-Wi heries s ’es t re t rouvé , su r

( i ) Voy . PI LLOY, loc. c i t . , pl. de V illeret , fig . 2 .

(a) Voy . I .1uneuscnsur , loc . c i t . , t . I I I , fase. V , pl. V I , fig. 2 .

(a) Voy . i b id . , t . I , fase . X , p l. V I I , fig. 5 .



u ne langue t te en b ronze du c i me t i è re mérov i ng ien d’

Har

denthu n (Bou l on n a i s) , servan t de pen dan t ou term i n a i son
d e courro i e obje t n ommé parfo i s ferret ; e t su r u n e
gran de p laque-bouc l e en b ron z e d u c i me t i ère v i s i go th de
Revel (Hau te—Garo n n e) (a) .
A Hantes- ll

’

iher ies , n ous renco n tron s p l us i eu rs obj e ts
couver ts du même ornemen t u n peu var i é e t a l l o ngé . Te l l es
s on t °

L a p l aque carrée FJ”47 7 damasqu i n ée d ’argen t e t d e
la i to n

,
ven an t d e l a tombe n° 58.

L a p laque- bouc l e e t la con tre-p l aque FJ”47° damasqu i née
de même

,
venan t d e la tombe n° 95 .

50
° Ce m ême dess i n al l ongé en t orsade verm i cu l ée ,

forman t u n e bande cen tral e
,
es t u n ornemen t hab i t ue l q ue

por ten t d es cen tai n es de p l aques ou de bouc les des peu p lades
b arbares . Tel es t l’ornement cap i tal d ’ une bouc l e ven an t de
Bel—A i r don t n ous avon s par l é c i —devan t dan s le
groupe 7 ° et don t n ous don non s l e dess i n . Voy . p l . IV, fig . 1

Te l le es t e n core la con tre- p laque trouvée à Fonta ine
Va lmont, qu i p résen t e l a m ême ban de d’

ornementation .

Voy . p l . I I I , fig . 4 .

Ce t te bande doub l ée , ou tr i p l ée , ou rephee s u r e l l e —mème,
ou groupée d ’au tre façon , produ i t l es m i l l i ers d’

entrelacs de
formes var i ées qu i couvren t l es b ij oux fran cs e t qu i formen t
l e fon d de tou te l eur ornemen tat i on .

51° Vo i c i u n exemp le de m o t i f d ’ornemen t ana l ogue ,
moi n s compl i qué

,
groupé d ’

au tre facon e t n on al i gné .

Voy . II A IGNEBÉ , loc . ci t . , p l. X IV , fig. 2 , p . 60.

(a) V oy . m u nan— t vv
, loc . c i t .

, pl. \ I I , fig . 5
,
p . 10 2 .

(a) Voy. Le cimeti ère de Bel—A i r , par Fa . Taovox , pl . I I I , fig. 5 , p p . 4 , 6 , 8.
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By M argaret Stokes . Part . I . Un bel exemple , reprod u i t
dan s ce t ou vrage ( i ) , es t la couver tu re du D imma book ,

couver tu re datée de 1150 ,
ce qu i l ève to u te h és i ta t i o n .

Cet art d i ffère en t i è remen t du s ty l e , r i ch e auss i
,
ma i s

d ’au tre cachet beaucou p p l us b ri l l an t e t p l u s ar t i s t i q ue ,
pourrai t- on peu t— ê tre d i re

,
que n ous sommes to u s conve nu s

de n ommer ab us i vemen t mérov i ng i en . Je d i s abu sivement ,
car ce beau s ty l e mérov i ng i en

,
nou s l’adm irons su r tou t dan s

les b ij oux des vn° e t v…" s i èc l es
,
comme nous l ’avon s d i t

c i - devan t ; i l n ’ex i s ta i t pas à l ’époque de Mérovée .

Bou cles d
’

orei lles, bracelets , ete. FF

N ° 1 La co l l ec t i o n de M . Hazard ren ferme bon n ombre
de bouc l es d ’ore i l l es t ro uvées par pa i res dan s l es tombes .
La p l u par t s on t en cu i vre , très pet i tes o u très grandes ,
por tan t touj ou rs u n o rn emen t en bou l e pl u s o u mo i n s orn ée
e t mod i fiée , so i gneu semen t c i se l ée .

Ces p i èces de to i l e t te son t for t communes dan s l es c i me
h eros gau lo i s o u fran cs p r i m i t i fs . Les c i me t i ères p l u s récen t s ,
des x i ° e t m e s i èc les , en son t p resqu e dépou rvu s .

N ° 2 . On peu t d i re l a mème chose d e l a rare té o u de
l ’abondan ce des bracel e ts .
Le c i me t i è re de Hembo is en a fourn i b on nombre .

Perles .

N° 1 . Nombreu ses per l e s ven an t d e d ivers co l l i ers en
verre de tou te cou leu r ver t

,
jaune

,
b lanc opaq ue o u b lan c

( 1) Page 97 , fig. 58.



t ran sparen t ; en p â te céram ique de tou tes te i n tes au ss i
b lanc , jaune , ver t , b leu , orange , rouge ,

brun
, etc . ; i n

cru stées de tou te façon ; en ambre de forme bru te . Perles de
tou tes grosseu rs e t d e tou tes formes gl obu l euses

,
al l o n

gées , en tubes , en cy l i n d res , en sp i ra les . Fusai oles on p é

son s , e tc . ,
e tc .

I l es t i n téressan t d e don ner i c i que lques n o t i on s su r l es
d i verses espèces de per l es e t s u r l es dé ta i l s de l eu r fabr i ca
t i on à l ’époque franque .

Nous n ’avon s r ien à d i re d es perl es d e verre
,
l a fabr i ca t i o n

en é tai t tou te s i mp le e t anal ogue au x procédés modernes .
Pe t i tes ou grosses

,
en fo rme d’

anneau
,
de tubes ou de gl o

bu les percés , de tou tes cou leu rs ver tes
,
brunes

,
b leues

,

n o i res
,
b lan ches , opaques o u trans l uc ides , à cô tes transver

sales o u l ong i tud i nal es . Ce son t des rou leaux percés et mo
delés , pu i s coupés en morceaux e t arrond i s après cou p .

L ’on y souda i t parfo i s en su i te
,
quand i l s 'agi ssai t d e grosses

perl es , q uelques ornemen ts de verre fondu au chal umeau .

Le rou l eau é ta i t p arfo i s form é de t i ges de d i verses cou
l eu rs j ux taposées , un i e s et sou dées de façon à former su r l a
t ran che

,
au x deux bou t s des dess i n s p l us ou mo i n s ar t i s

t i ques . Le rou leau , passe à u n feu convenable , devena i t
al ors homogène e t é tai t d i v i sé en per les par u ne t o rs i o n
mé thod i que qu i don na i t au x deux bou ts de chacune u n
en rou lemen t concen tr i que d e l i gnes mu l t i co l ores , rep résen
tan t les fi nes t i ges so udées pou r former l e rou leau décou pé .

C ’

es t le s i mp le procédé employé aujou rd ’hu i encore par les
fabr i can ts de bou les de sucre de cou leu r q u ’on don ne à sucer
a n os en fan ts et pou r les b i l les en verre jaspé qu i serven t
a l eurs j eux . Nou s verron s , d u res te , l e même procéd é
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repara î tre , mai s empl oyé avec une dé l i ca tesse ex trême dan s
la fabr i cat i o n d es b roches ou fibu les belge-roma i nes en pe t i ts
d am iers de fi nes mosaïques d’

émail qu i frappen t d’

adm ira

t i o n quan d n ou s l es ret i ron s de n os fou i l les . Ic i l es m êmes
bague t tes d e verre de cou l eu rs d i verses , soud ées e n bâ ton s
rond s ou rou leaux e t en barres , é tai e n t p réparées d 'u n e
façon m i n u t i euse e t avec u n so i n e t u n e adresse vra i men t
remarquab les

,
pour o ffr i r à l a tran che d e m ignon s dess i n s

d ’une dé l i ca tesse m i racu leu se , p u i s ces bâ ton s é ta i en t sc i és
ar t i s temen t e n fi nes lamel l es tran sversa l es conservan t l e
dess i n d e l a t ran che , e t é ta i e n t al ors soudés e t ser t i s su r l e
b ron z e . Nous devron s reven i r a i l l eurs su r ce t te fabr i ca t i o n e t
nou s n e fai son s ic i q ue l ’ i n d i q uer en deux mo ts .
La ca tégor i e d e per l es q u i p récède n ’es t p as l a p l u s i n té

ressante, mai s ce l l es qu i a t t i ren t sur tou t l ’a tten t i o n d es
archéo l ogues son t l es perl es en pâ te céram i que opaque

,
fine,

tenan t d e l a n a ture d u verre e t d e l a porcel a i n e opaque .
L ’on en es t as e d emander commen t ce t te fabr i ca t i o n n ’a pas
condu i t à l a fab r i ca t i o n de n os vases en céram i que fi ne ,
n on seu lemen t les Francs , mai s l es Roma i n s , qu i con na i s
saient auss i ces pâtes e t l es em p l oya i en t cou rammen t aux
m êmes u sages .
Les p â tes é ta i en t d e tou tes cou l eu rs rouge , brune ,

orange
,
j au ne

,
c i tron , no i re , b lan che , b l eue , e tc . ,

cou l eu rs
d ues au mélange des m êmes ox i des co l oran ts que l ’on
empl o i e encore aujourd ’hu i . Ces perl es é tai en t t ravai l l ée s
avec l e p l us gran d so i n e t é ta i en t d e tou tes grosseu rs ,
d epu i s l a gra i ne de m i llet ju squ

’

à l
’

amu lette , l es p osons ou les
fu sai o les .

La fabr i ca t i o n des per les u n i es n 'o ffre aucu n i n térê t , el l e
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qu
’

emp loyai t l
’ar t i s te pour ob ten i r ce rés u l ta t . I l s u perposa i t

p l us i eu rs p laques m i n ces de pâ te d e d i fféren tes cou leu rs
pou r ob ten i r un e assez grande épai sseu r à la t ranch e

, et de
ce t te t ran che i l e n l evai t ad ro i temen t des rub an s fi n s e t
mu l t i co l ores , don t i l e n to ura i t le rou l ea u à décou per en

perl es . I l pouva i t , à son gré , avan t l e découpage en perl es ,
repousser d e d ro i te e t d e gauche l e ruban

,
d e facon ’

a don ner
à ses l i gnes diversicolores l a forme de z i gz ags ou d ’au tres
courbes .
Les grosses perles d e verre d i tes par l es Roma i n s bu llæ

vitreæ , regardées souven t comme am u l e t tes , e t ce l les d e
ma t i ères céram iques ornées

, ayan t l a m ême des t i nat i o n e t ,
comme l es dern i ères

,
term i nan t so i t u n co l l i er , so i t u n bra

oel e t , o u souven t regardées comme peson , é ta i en t trava i l l ées
à la mai n u n e à u n e . Voy . p l . V ,

fig . 14 e t su iv.

Nous n ou s arrê ton s à ces exemp les , le l ec teu r peu t ima
gi ner l es au tres p rocédés n ombreux e t ana logues qu i
é tai en t employés .
N ° 2 . Col l i er formé d e morceaux d ’amb re percés ,
m ê l é s de p e t i tes per l es céram iques de d i verses cou l eu rs e t
d e d i verses formes trouvé su r les ossemen ts d e l ’en fan t
en terré avec sa mere dan s l a m ême tombe A , à cô té des
u rnes n° 5 8 e t 17 .

Ces per l es é tai en t u n peu m ê l ées avec l es perl es d u co l l ier
d e la mère , décr i t c i -dessou s au n ° 2 .

N° 5 . Co l l i e r t rouvé su r l es ossemen ts de la mère , dan s
la m ême tombe que le p récéden t . Les perl es de ce co l l i e r
é tai en t for t var i ées d e grosseu r , de forme , de cou l eu r et
même de ma t i ère . La p l u par t é ta ien t t rès pe t i tes , en pâ t e
céram ique for t tend re

,
peu cu i te et presque en t i è remen t



dél i tée par l e temps e t l ’hum i d i té d e l a tombe ; jau nes e t
b lanches

,
gl obu l euses o u en forme de s p i rales e t de tu bes

m i n ces ; d ’

au tres , p l us grosses , en forme de per l es ord i nai res
et vi trifiées , ver tes , b l eues o u bar i o l ées , opaques ; d 'au tres ,
t ran sparen tes , b lanches , en verre vér i tab le . La p i èce cen
trale de ce grand co l l i er é tai t u n e grosse per l e ou amu le t te
en terre ou de fusai ole b iconiqu e d e de d i amè tre .

L ’une de ces perl es ressemb la i t beaucou p au n morceau de
tuyau de p i pe en terre cu i te blan che , m a i s for t m i n ce .

L ’

an neau de b ron ze n ° 2 é tai t au m i l i eu de ces perl es . I l a
pu appar ten i r au co l l ier en gu i se d‘

am u lette . On a rencon tré
mai n tes fo i s des co l l i ers fran cs avec u n an neau o u un e grosse
perl e ou u ne p i èce d e mon nai e à l ’e ffig i e d ’u n empereu r , ser
van t de por te —bonheu r . Tou t l e mon de connai t ce t te su per
s ti tion de suspendre au co u u ne p i èce à l ’effig ie du souverai n ,
percée d ’un trou , hab i tude qu i s ’es t p ro l ongée ju squ

’

au jou r

d
’

hu i chez le peup l e d u v i l lage . Les effig ies de l
’empereu r

Napol éon su r tou t on t eu l ongtemps ce p r i v i l ège auprès des
gen s s imp les e t su pers t i t i eu x dan s n os campagnes .

I nst r um ent s en f er et en aci er P .I .

Clou s et ferra i lles F. I ‘.

Les Fran cs i n huma i en t leu rs mort s dan s des sarcophage s
ou tombeaux m aconnés , mai s san s cercue i l s , semble- t— i l

résu l ter d ’un passage d e Grégo i re de Tou rs ou b ien

Voy . Hi sto i re des Francs , t i t. I V, chap . 5 I . Voy . au ss i no tre meme—we
su r Plu si eu rs c imeti è res /rancs r

‘

t Th u i llies , p . 74 dans M ém o i res archéolo

gi qu es , t . V I .



4 50

d an s d es cercue i l s e n p lanches . Tou tefo i s nous rencon tron s
souven t des sépu l tu res q u i n ’o ffren t aucune t race de rés i du s
l igneux

,
n i aucun c l ou d e cercue i l , ce qu i semb l e concl uan t .

Mai s l e p l us souven t i l res te l es c l ous de grande d imen s i on
e t de forme remarquab l e , comme l e c lou marqué c i — des
sous FI 'I 4 ', ce q u i i n d i q ue l a p résence d’

un cercue i l do n t l e s
p l an ches on t d i s paru .

N ° 1. Q uan t i t é de c l ous d e tou te es pèce .
C lous d e cercue i l s .

FI '5‘. Lame de fer d ’ u n usage i ncon nu .

FI '6 ‘. Morceau de ferra i l le q u i semb le avo i r serv i à
u n e serru re de coff re t ou de cercue i l .
FI '14 ° Beau c l ou d e cercue i l b i e n conservé . I l n 'es t

p as t rès grand , ma i s l a forme en es t carac tér i s t i que . Voy
p l . 1, fig . 54 ,

O u ti ls de m énage FI
“

.

FI “ 2‘. Br i que t à ba ttre feu . On sa i t que le br i que t à
bat tre feu é ta i t un pe t i t meub l e p resque ob l iga to i re du
guerr i er franc . Tou j ours i l l e por ta i t avec l u i d an s sa
poche t te . A ce po i n t d e vu e , i l y a un e s i m i l i tu de complè te
avec nos an c i en s fumeu rs avan t l ’ i n ven t i o n des al l ume t tes
phosphor iq ues . Vo i l à cer tes u n e an a l og i e frappan te

,
e t

,

m a lgré so i , l ’on es t amené à se deman der s i l e Fran c l u i
mème n ’é ta i t pas fumeur e t s i l’é ternel br i q ue t q u i fai t
p resque con s tammen t par t i e d e son fou rn i men t n e l u i ser
va i t pas à a l l umer sa p i pe . Fai re brû l er l e foyer ou a l l umer
la lampe n e semblai t guère ren trer dan s l es a t tr i b u t i on s d u
guerr i e r . A q ue l u sage l u i s erva i t d on c so n b r i q ue t ?
Ce t te i d ée d u so lda t fran c fuman t sa p i pe d an s l es camp s
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en tre l es d i vers c imetreres . Cer ta i n s d ’en tre eux
,
e t t el s son t

les c i me t i ères d e l ’arrondi ssemen t de Charl ero i , on t produ i t
beaucou p de scramasaxes o u grand s cou telas

, peu de haches
e t de lances e t raremen t l es grandes épées d ro i tes . d i tes
épées de commandemen t. Nous avon s ren con tré p l u s i eu rs
fo i s , g i san t s u r cette_grande épée e t co l l é par l a rou i l le , u n
pet i t cou teau avec les res tes de sa gai n e e t u n e pe t i te bouc l e
qu i semb l e b i en avo i r serv i à l es fixer l ’un su r l ’au t re .

Cetarmement généra l correspon d avec u ne abon dan ce d e
vases o u u rnu les de formes puremen t franqu es , anguleu ses ,
en terre n o i râ tre e t p resque tou s ornés ’

a l a rou le t te , avec
u ne absen ce to tale de vases d ’

au tres formes en terre rouge
e t sans orn emen t à la rou le t te , e t u n gran d n ombre d e
bouc l es e n ac i er damasqu i n é , raremen t accompagnées d e
bouc les de grandes d i mens i on s en bron z e orn é d e c i se l u res

,

mai s seu lemen t d e bouc les pe t i tes e t s i mp l es . Tel s son t auss i
l es carac tères d e beaucou p d e c i me t i ères des pays rhén an s
d

’

Allemagne .

Tou t l e l ong d u Rh i n l es scramasaxes on t é té re trouvés
for t n ombreux dan s t ou tes l es tombes tran ques , témo i n l es
p ub l i ca t i on s de LI N DENSCHM IT .

Dan s l a prov i n ce d e Namur , a u con tra i re , beaucou p de
c ime t i ères ren ferm en t p resque u n i q uemen t des haches , san s
scramasaxes

,
peu de lances ; d ’au tres

,
des h aches e t des

l an ces ; mai s le tou t avec des vases rou ges d e formes arron
d i es n on orn és à l a rou l e t te et beaucou p de bouc l es en
b ron z e c i sel é l uxueu semen t . Ces tombes son t beaucou p p l u s
r i ches que l es n ô tres pou r l’ornem entation , l es m étaux pré
c i e ux et la verrer i e , mai s le mob i l i er en es t b ien mo i n s
carac tér i s t iq ue ; l ’ i nfluen ce roma i n e y es t frappan te .



Les c i me t i è res de Samson ,
d

’

E t i i bt ‘

éS i t i é tt tt
, de Vedr in, de

Sera ing et au tres n ’on t pas fou rn i d e scramasaxes .

Le co u teau et le scramasar e .

Chez les Francs
,
l e cou teau es t u n i n s trumen t à tou s

u sages , arme de guerre
,
ou t i l o u meub l e domes t i que .

Chaque i n d i v i du , homme ou femme , l e por ta i t p resque tou
jou rs s u r so i .
L ’

abbé Cocu sr a fa i t à ce suje t quelq ues remarques for t
i n téressan tes .
C ’é ta i t u n ou t i l te l lemen t usuel e t n écessa i re a tous q ue la

lo i saliqu e e l l e —même y a t tacha u n i n térê t assez général
p ou r devo i r en pun i r l e vo l d ’un e amende
Tou t Fran c le tenai t pend u ’

a sa ce i n t u re e t l es femmes
e l l es—m êmes l e porta i en t avec l eu rs c lefs e t d ’

au tres pe t i t s
obj ets a t taché à l a cha i ne t te ou l a lan i ère q u i l eu r serva i t d e
châ telai n e .

Jusqu’au xm
°
suecle, ce t u sage géné ra l d u cou teau peu t

è tre cons taté . En 1214
,
Ph i l i p pe—Au gus te ordon n a qu e

chacu n de ses so ld a ts possédâ t u n ' pe t i t cou teau dan s son
fourn i men t (a) .

Les prê tres e t l es c lercs por ta i en t au ss i l e cou teau , même
dan s l es égl i ses . L ’abus ava i t p r i s un e tel l e ex ten s i o n hab i
tu elle que l’au tor i té eccl és ias t i q ue du t i n terven i r pour l e
rép r i mer . Pi erre Cou l omm ier

,
archevêque de Rouen , rap

( 1) S i qu i s cultellum alienum furaveri t sexcentis denarns qu i fac iant sol. XV ,
cu lpab i lis j udicetur . Leg . sal. , ti t . XX I X , art . X I I .
(e) Unius qu i sque habeat cu ltellum . M andalum Regis sup er j ural i s ad

arme
, par Ri cour . C i té dans le Glossai re de Du CANGE.
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pel a a u conc i l e de ce t te v i l le e t fi t p romu lguer , en 1255 ,
des précep tes remon tan t à la p l us hau te an t i q u i t é e t com
mun s aux d i ocèses d u Man s

,
de Char t res

,
de Tours e t

d ’au tres , parm i l esquel s l a défen se s t r i c t e pou r tou te per
son ne qu i veu t jou i r du priv i l ège c l ér i ca l d e por ter u n po i
gnard s i e l l e n ’es t exposée à u n danger rée l
Pou r l es femmes

,
à l a m ême époque

,
por ter l e cou teau à

l a ce i n tu re é ta i t u ne coque t ter i e . C ’é ta i t u n u sage s i généra l
qu e l es re l ig ieuses e l les—mêmes se serra i en t de ce i n tu res d e
cu i r orn ées d ’ac ier por tan t Un cou teau ouvragé e t p réc i eux
à manch e scu l p té ou argen té

,
ce que défend i t en 1265

Eudes R i gaud , archevêque de Ro uen , pendan t q u
’

i l s e
trouva i t à Montevi llier (a) .

Le scramasaxe es t l e glai ve d es Saxon s adop t é auss i par
le Fran c . Ce n om v i en t d u mo t saw, cou teau , e t d u mo t
serama , qu i empor te l ’ i d ée d ’

escr ime ou comba t cou teau de

comba t .

Du CANGE c i te à ce t effe t d i vers au teu rs pou r j us t i fi ca t i o n
e t , en t re au tres , des vers d e ENGELHUSEN , parl an t d es
Saxon s à l a fi n d u x 1v° s i èc l e

Son gla i ve cou r t es t n ommé saæa ,
d 'où l’on pen se qu e

l u i -même t i re so n n om de saxon (a) .

( i ) Cap. Li l i . De cu ltelli s cum cu5p ide. Dis tricte pracci p i tu r ne

sacerdo tes cu ltellum po r tent cum cusp ide, au t arma, s ive c lor i c i , sacerdotum vel

ali i qu i gaudere volunt p r ivi legio clei ‘ icali nis i j usti cau sà t imor is . Praecep ta

antiqua dans D . BASS IN . Conc i lia Rothomagens is p rovinciae, part . I , p . 59.

(a) Inh i bu imu s ne corrig i is Ierrat is et eu ttelh s nim i s curios is et p raecios i s

cum manubri is scu lpt is et argententis u tcntu r Regest . vis i t .

, p . 5 18.

(a) Q u i ppe b revi s gladi u s apud i llos sar a voeaturUnde s ibi nomen sax o trax is se, pu talur . n
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Frédégonde et armés de for ts cou teaux n ommés v u l ga i re
men t scramasaxes , i m prégnés de po i son , s ’approchen t d u
ro i (Sigeber t) sou s u n faux prétex te e t l u i percen t l e flanc de
chaque (1)
Pu i s dan s u n au tre paragraphe Frédégonde, pou r

fai re assass i n er Ch ildebert I l, fi t fabr i quer d eux cou teaux e t
ordon na d ’e n creu ser l es ra i n u res p l u s p rofo ndémen t que
d ’ord i n a i re e t d ’avo i r so i n de l es empo i son n er . (a)
A ugus t i n Th i erry (5) n

’é ta i t pas arch éo logue
,
d i t HAI

cnnaÉ , q uan d i l a tradu i t i c i l e mo t taraæar i (creu ser) par
l e mo t c iseler , orner de c i se l u res .

Cependan t l’on a trouvé parfo i s des gla i ves on des lan ces ,
o u m ême des haches orn ées d e damasqu inu res à la facon des
bouc les et des p l aques . Ma i s la chose es t rare e t i l fau t b i en
se garder de p ren dre comme traces d ’an c i en nes damas
qu inu res l e s en ta i l l es des t i n ées au po i son .

Pare i l les damasqu inu res on t é t é rencon trées par Tnovon à
Bel-A ir su r u n beau cou teau ; à Namur , s ur u n e arme ou
deux , pu i s en A l l emagne , e tc .

No tre Soc i é té e l l e—m ême a t rouvé à Hantes-Wi her i es , dans
la tombe n ° 28, u ne be l l e e t grande lance vra i men t ex tra
ord i nai re

,
por tan t de beaux orn emen ts e n creux qu i ava i en t

é té damasqu i nés (voy ._p l . V , fig . e t à Boussu- l ez -Wal

Tune duo pueri cum cu ltri s validis , qu os vu lgo seramasax es vacant,
infect is veneno , malefieat i a Fredegunde regina, cum al iam causa… se gerere
s imu larent, u traque ei (Sigeberto) latera Car

t

e . Tua .

,
IV, 52 (ou

selon l‘édi tion de GUADET et GARANN E.

(a) F redegundis duos cu ltros ferreos fieri praecip it, ques etiam caraxari

p ro fundiu s et veneno infic i jusserat . Carto . Tun. , V I I I , 29.

(s) Voy . Réc i ts des temp s tttét ‘0b i ug iens.
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cour t une au t re l an ce ornée d e rai n u res arquées qu i pou rra i en t
for t b i en avo i r ren fermé auss i d es fi l s d e damasqu inu res en
mé ta l p réc i eux

I l es t un e observa t i o n à fai re su r l a forme des scramasaxes ,
observa t i o n qu i peu t n

’avo i r aucune i mpor tan ce e t qu i
,
peu t

etre au ss i , vau t l a pe i n e d ’appeler l ’a t ten t i o n des fou i l l eu rs .
Cet te forme n ’es t pas i den t i q ue pou r tous l es scramasaxes .

On peu t en d i s t i nguer t ro i s types b i en d i fféren ts . Nous n e
savon s s i ce t te var i é té d e type es t vou l ue e t s’ i l fau t s ’y
arrê ter . Nous croyon s cepen dan t b on d ’en d i re u n mo t .
Si l ’on observe l a po i n te de ces armes , l ’on remarque que
1° Dan s les u ns , l e t ranchan t et l e dos de l a lame s ’i nc l i n en t
égal emen t vers l a po i n te

,
où el le s se réun i ssen t sou s u ne

cou rbure égal e d e chaque cô té . Voy . p l . V , fig . 16 . Ce t te
courb ure es t parfo i s for t peu p rononcée e t le t ranchan t e t l e
d os son t p resque en l ignes d ro i tes . Voy . p l . V , fig . 17 ;

2° dan s d ’au tres , l e t ranchan t es t dro i t e t le des seul se
cou rbe vers l a po i n te . Voy . pl. V , fig . 18 ; 5

° dan s d ‘au tres
en fi n , c’es t le des qu i es t d ro i t e t le tranchan t se co u rbe
vers l a po i n te . Voy . p l . V , fig . 19.

I l arr ive auss i q ue l e des n
’es t pas courbé ni arqué , mai s

d ro i t e t cou pé au bou t e n b i seau net, ou u n peu creusé à l a
facon de la po i n te de cer ta i n s c i me terres d e Turqu i e . Voy .

p l . V , fig . 20.

I l n ’es t p as rare de rencon trer dan s nos tombes des
s cramasaxes don t l e tai l l an t es t profondémen t u sé par

(1) Doc . et rap p ., t. XV I I I , p . 95.
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l
’

u sage . I l s n ’on t pas é té u sés su r les membres et les os des
guerr i ers en nem i s san s do u te ! Ces cou teaux

,
en dehors des

comba ts , é ta i en t don c empl oyés à tou t u sage commun jou r
nalier . Nous avon s a i l l eurs déj à fai t ce t te remarque .

Gran d cou te las fran c , l ong de y compr i s
la so i e , l aquel l e por te en core des res tes de man ches e t mesure

FJ Morceau d ’un cou teau de pe t i tes d i men s ion s .
Idem couver t e n core des res tes de s a ga i ne e n

bo i s .
FJ ‘4”. Gl a i ve b i en con servé ven an t d e la tombe C ,

l ong de su r et à l a so i e , avec l e tran chan t
e t le des de l a lame se courban t vers l a po i n te ’

a l a facon d u
1° c i — devan t . Le dos est, en o u tre , u n peu b i seau t é en cou rbe
vers l a po i n te . (Voy . p l . V ,

fig . La so i e re t i en t des
débr i s i mpor tan ts d u man che en bo i s ( I ) .

Ce glai ve é ta i t à cô té des débr i s d e cu i r don t i l es t fai t
men t i o n en FJ “ —l 2

°
.

N °’ 1 e t 2 . Scramasaxes de gran des d imen s i on s
,
à

d os d ro i t rec t i l ign e e t à tai l l an t courbé à la facon d u 5° c i
devan t . Voy . p l . V , fig . 19.

N ° 5 . Idem avec l e bou t d ro i t e t rec t i l i gn e vers l e
ta i l lan t e t courb e vers l e dos

,
à l a façon du 2° ci -. devan t .

Voy . p l . V
,

fig . 18.

N ° 4 . Idem de forme anal ogue ; mai s les deux cou rbes
Opposées d e l a lame son t excess i vemen t peu pron oncées e t
l a forme es t ce l l e d ’u n gran d po ignard dro i t , mai s a u n seu l
tai l l an t . Voy . p l . V , fig . 17 .

Voy . Rapport c i té ci -devant, pl. I X , fig . 9.
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mai s l ’armat ure des deux bou t s , en corn e ou en fer , au ra i t
d û ê tre déj à re t rouvée dan s l ’une ou l ’au tre tombe . Peu t- étre
la l ongueur de l ’arc a— t— el l e é té u n obs tac le pou r l u i don ner
la con sécra t i o n d ’u n obj e t de mob i l i er mor tua i re , e t cepen
dan t l’on pouvai t for t b i en le br i ser a ce t te fi n

,
comme on l e

fa i s a i t pou r d ’au tres i n s t rumen ts .

I l d o i t e n avo i r é té a i n s i pou r l a hampe de l a lan ce , qu i
é ta i t t rop l ongue pou r ê t re en fermée dan s les t ombes , b ie n
q ue n ou s rencon tr i on s fréquemmen t

,
dan s l a présen ce d u fer ,

la preuve qu
’

hab i tu ellem ent l a l an ce du guerr ier avai t é té
déposée à cô té de lu i dan s sa fosse . Ce t te hampe m ême ,
a i n s i morcel ée

, a fac i l emen t d i sparu p ar l e temps e t la
d écompos i t i on , pu i sque for t fréquemmen t i l n e res te aucun e
t race , même carbon i sée , d u cercuei l , mai s seu lemen t l es
c l ou s encrou tés de déb r i s fibreu x con servés dan s la rou i l l e .
Quan t a la forme et à la gran deur d u fer des lances

comme d u fer des flèches
,
i l serai t ab so l umen t i n u t i l e d’

en

par ler. Ces fers o ffren t tou tes les gran deurs , depu i s les l an ces
l es p l us larges e t les p l u s pesan tes , voy . p l . V , fig 26 ,
j u squ ’

aux bou ts d e flèches l es p lu s pet i ts , j usq u
’ à l a po i n te

allée de l ’angon , voy . p l . V ,
fig . 2 7 et l e s bou ts d e flèches

les pl us m i n uscu l es . On y re t rouve les types les p l us var i és ,
depu i s l a lame pu i ssan te en l arge feu i l l e , voy . p l . V , fig . 26 ,

j usqu ’à l a lan ce en ép i eu l i n éa i re
,
voy . p l . V , fig . 22

, depu i s
la forme en amande , voy . p l . V, fig . 25 o u en losange ,
voy . p l . V ,

fig . 25 ,
ou tri angu lai re

, voy . p l . V ,
fig . 24 ,

j usq u ’à la lance à a i l eron s d ro i t s , ou courbés en croche ts ,
voy . p l . V , fig . 25 , et jusqu

’

à l ’angon véri tab l e , voy . p l . V ,
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fi g . 27 . I l e n es t de m ême pou r l es bou ts de flèches , don t
q uelques — u ns ne son t q u’un e po i n te con i q ue e t d ’au tre s d e
vra i s fers d e pe t i tes lances o u de javel o t s .
Nos tombes franqu es ren fermen t souven t la l an ce .

La framée , l an ce cour te des Germai n s é ta i t
,
d u res te

,

un e arme for t commune chez eux et que tou s p osséda i en t e t
empl oya i en t . Tou t guerr i er l a receva i t , en effe t , de son
chef (a) e t m ême tou t homme en se mar ian t appor ta i t

’

a la

communau té des don s parm i l esq ue l s se trouve l a framée
Ce n om de framée es t abu s ivemen t app l i qué à tou te l ance
franque par l a p l upar t des archéo logues .
Une forme par t i cu l i ère e t for t i m por tan te d e l an ces

anc i en nes es t la l an ce à croche ts . Voy . p l . V ,
fig . 25 .

Le fer en es t général emen t de méd i ocre grandeu r en
amande ou en l osange e t de la base sor ten t deux pu i ssan t s
c roche ts courbés vers l e bas de façon à accrocher e t at t i rer
l ’en nem i au tan t que poss i b le .

(1) Bari gladi is au t majori bu s Ianceis u tuntu r : hastas , vel i psorum vocabq
frameas , gcrunt , angu sto et b revi terre, sed i ta acr i et ad u sum hab i li , u t eodem
tele, p rou t rah o poscit, vel com inu s, vel eminu s pugnent. TAC IT . , Germ . ,

cap . V I .
Peu u sent du glaive ou de la grande lance. I ls portent une lance dite par eu x

f ramée, à fer cou rt et étro i t, tellement ai guë et tellement faci le que cette même
arme peu t leu r servi r pou r combattre de lo in ou de p rès .

(a) Ex igunt enim p rinci p i s su i luberali taæ i llum bellatorem equum , i llam

cruentam victricemque frameam . I b i d . , cap . X IV .

I ls ex igent de la généros i té de leu r chef ce cheval guer r ier et cette sanglante
et vi cto r ieu se framée.

Dotem non u xor mar i to , sed u x nm mara ns boves et trenatum
equ um , et s cu tum cum framea gladioque. I b i d .

, cap . XV I I I .
Ce n

‘

est pas la femme qu i appor te une dot au mar i , mais b ien le mar i a la
des bœu fs , u n ch eval h arnaché, un bou c l ier avec une framée et u n

glaive.
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Ce t te arme , sans ê tre très commune , se rencon t re d an s
nos c i me t i ères francs .

èl
’
r à":

I l n e fau t pas con fondre l a l an ce avec l 'angon , qu i por te
auss i d es c roche ts , ma i s beaucou p p l u s po i n tu s , p l us a i gu s e t
m o i n s l ongs . Le fer se prol onge en man che o u longue
hampe e t es t i n fin i men t p l u s m i nce . I l mesu re parfo i s
1 mètre e t la po i n te ou flamme

,
au con tra i re , es t for t men ue ,

longue à pe i n e de 5 ou 6 cen t i mè tres . Voy . p l . V
,

fig . 27 .

C ’es t u n e arme tou te spéc iale de form e e t d ’usage
,
qu i

,
d u

res te
,
n ’a pas é té en core assez é tud i ée . L ’on n ’a pu ju squ

’

au

jou rd
’

hu i fa i re aucun e su ppos i t i o n su r l ’époque où el l e é ta i t
emp l oyée .

L ’angon a é té cepen dan t d i scu té ma i n tes fo i s e t es t
res té l ongtemps u n obje t su r l eque l l es archéo logues é ta i en t
for t peu d ’

accord . Dan s l ’or ig i n e , l’abbé Cocu nr pr i t pou r
l 'angon la l an ce à c rochets don t n ous avon s d i t u n mo t .
Pu i s i l regard a comme tel un e grande flèche à a i l eron s for t
l arges e t recou rb és en croche ts . I l recon n u t , d u res te , que
c’é tai t u ne erreu r , e t i l rev i n t p l us i eu rs fo i s su r ce su j e t
d an s ses n ombreux o uvrages .
L ’angon de SUIDAS et de EUSTATHIUS a l a p l u s gran de

an a log i e avec l e p i l um roma i n pou r la forme e t l ’usage
C 'es t , d i sen t ces au teu rs , u ne e5pèce de j avel o t fran c ,

n i t rès l ong
,
n i très cour t

,
ma i s éga lemen t p ropre au beso i n

à ê tre l ancé au l o i n e t , dan s u n e a t taq ue , assez l ong pou r
a t te i n d re e t frapper la l i gne en nem i e

(a) Les tex tes de ces au teu rs sont rep rodu i ts par J USTE-LIPSE, dans son

Pol:orceticon, i ll) . IV .
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N° 8.
— Idem à sp i cu lu m très é tro i t , avec l a dou i l l e

con i q ue en t i ère . Voy . p l . V , fig . 2 4 .

N ° 9. Idem à lame é tro i te , presque en forme d ep ieu de
chasse

,
avec l a d ou i l l e con i q ue en t ière san s fen te l a t éra l e .

Voy . p l . V , fig . 22 .

N° 1 . Lance à croche ts for t grande e t for t mass iv e
avec l a dou i l l e ouver te des deux cô tés e t forman t deux
pa t tes c l ouées l e l ong de la hampe . Voy . p l . V ,

fig . 25 .

I l n e fau t pas con fon dre ces l an ces à croche ts , q u i se
ren con tren t as sez communémen t dans l es tom bes franqu es
avec l ’angon . Cel u i - c i es t très rare ; i l por te au ss i des
croche t s , ma i s des croche ts beaucoup p lu s m i nces . Voy
p l . V , fig . 2 7 .

Les haches .

En t héori e souven t adm i se par les h i stor i en s , l
’on n e se

figure guère le so l dat fran c san s sa h ache de comba t . Ce t te
arme a m ême pr i s le nom de franci squ e . Cependan t i l y a
b i en à rabattre pou r l’archéo logu e d e ce t te i dée pré
con cue . Le fa i t est l o i n d ’ê tre général . Dan s beaucou p de
c ime t i ères fran cs la hache est même rare

,
e t si dan s q ue l

q ues- u n s ce t i n s trumen t se t ro uve pour a i n s i d i re dan s
chaque tom be , dan s d ’

au tres i l n e s ’y ren con tre qu ’u n peu
accesso i remen t , de même q ue l a lan ce , e t est su r tou t beau
coup moi n s abo ndan te q ue l e gran d cou telas o u scramasaxe ;
te l s so n t n os c i me t i ères de l ’arron d i ssemen t d e Charle ro i .
D

’au tres c i me t i ères n ’on t pas offer t u ne seu l e hach e .

Tou tes ces haches son t d ’

ai l l eu rs d e forme e t d e grandeurs
d i fféren tes . Pas deux n e son t to u t a fa i t i den t i q ues . I l en es t

a i ns i
,
d u res te , chez l es Francs pou r to u tes l es a rmes
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e t les p i eces d e fou rn i men t m i l i ta i res . On y ren con tre u ne

vari é té complè te
,
tou t en con s tatan t tou tefo i s l ’ex i s te n ce b i e n

n e t te de types d i s t i n c ts , auxquel s on peu t rappor ter ch aq ue
l ame

,
chaque glai ve o u chaque hach e .

Le type d e haches que l ’on ren con tre l e p l u s h ab i t ue l le
men t es t la hache d i te parfo i s h ach e de Ch ildéric ou des
Germai n s de Sel zen , c ’es t—à—d i re à u n e seu l e b ran che ou à
tê te s im p le , san s arr i ere -par t i e o u mar teau opposé au tran
chan t . C ’

es t l a forme l a p l us rud i men tai re
,
qu i ressemble

beaucou p à n o tre m er lin , d i t V IOLET—LEDUC .

On appl i qu e général emen t au j ou rd ’hu i à ce t te forme le
nom de franci squ e. Voy . p l . V , fig . 28.

Cette form e , avec l e bord supér ieur presque en t i è re
men t rec t i l i gne, es t d i te parfo i s , n ous n e s avon s pou r quel le
rai son , hache fermée, par Oppos i t i o n avec la hache ou verte

,

don t l e tranchan t , for t l arge , pren d u ne doub l e expan s i on
vers lehau t e t vers le bas et don t les bord s su pér i eu r et infé
r i eu r vi en nen t confl uer à l a dou i l l e par u n e courbe for t pro
noncée . Voy . p l. V ,

fig . 29.

La franc isqu e vér i tab le semb le ê t re p l u tô t l a hache bip ennée
de SIDOI NE APOLLINA—IRE ou hach e doub le à deux t ran chan t s
opposés e t paral l èles , laquel l e n’

a p as é té re tro uvée chez
nou s

,
q ue j e sache . L ’

abbé Cocnnr a trouvé à Parfondevi lte
u ne hach e a deux tranchan ts perpend i cu lai res l ’un à l ’au tre
à la man i ère de n o tre bisa igu é

‘ modern e . Nou s avon s ren
con tré au c i me t i ère de Strée la hache à m arteau

,
où la tê te

de mar teau remplace la tê te à ta i l lan t hor i z on tale du type
précéden t . Voy . p l . V ,

fi g . 5 1 .

N° 1 . Bel le hach e d i te ferm ée , de form e él égan te e t
assez rare , à tranchan t for t déve l oppé compara t i vemen t au
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talon . Ce talon se con t i n ue en dessous en un e pet i te l angue t te
forman t capuchon , l onge l e m anche e t ren force l’emman
chure de l a m ême façon qu e pou r l a hache de no tre c imeti ère
de La Bu issi ère marquée FJ “2 ’ au musée de Charl ero i . Ce t te
facon de l angue t te d‘

emmanch u re es t assez rare .
Cet te hache est l ongue de e t l e tran ch an t courb é
mesure en d i amè tre Voy . p l . V , fig . 28.

L ’examen m i n u t i eux d e ce t te hache fai t remarquer u n
dé ta i l de fabr i ca ti o n don t n ous n e n ous exp l i q uons pas b i en
l e b u t . La dou i l l e pra t i q uée pour l e m anche

,
so i gneusemen t

n e t toyée d e tou s res tes de b oi s
,
es t en core aujou rd ’h u i

obs truée par u ne pe t i te p i èce de fer t ran sversal e e n forme
de 8, a t tachée en travers e t obs truan t l’ouver ture vers l e
h au t , l à où a dû ê tre en foncé dan s l e bo i s d’

emmanchu re l e
pe t i t co i n d e fer ord i nai remen t em p loyé p ou r re ten i r l e
m anch e e t l ’empêcher de se séparer fac i lemen t d u fer . Dan s
que l b u t ce t te pe t i t e p i èce de fer a— t- el l e é té m i se où e l l e se
t rouve e t q ue l l e é tai t s a fon c t i o n ? Nou s n e pouvon s n ous l e
figurer .
I l es t remarq uab l e que nou s avon s p l us i eu rs fo i s tro uvé ce

même arrangemen t d an s n os fou i l l es tranques . Les c i me
tières de Han tes —Wi hérics , de Thu i l l i es (Tienne des Sarts) ,
de L a Bu i ss i ère (La Fa lise) , etc .

,
n ous on t fou rn i p l us i eurs

haches a i n s i garn i es de l a même pe t i te ferra i l l e en 8 ou par
fo i s s i mp lemen t en S . I l s’ag i t don c d ’un dé ta i l d e fabr i ca tion
us i té u n peu par tou t par les Francs , e t nou s appe lon s l

‘a t ten
t i o n d es fou i l leu rs pou r en t rouver l a vra i e exp l i ca tion .

N° 2 . Jo l i e pe t i te hache t te d ’en fan t for t m ignon n e , b i en
que d e l a forme l a p l us p r i m i t i ve . C 'es t u n s i mp l e co i n . E l l e
n e mes ure que d e longueur e t es t l arge de au
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La damasqu inu re ou damasqu ine es t u n trava il (1i ncras
tat i o n de fi le t s d ’u n mé tal p réc i eux , p r i n c i pal emen t d an s
l ’ac ier . Ce procéd é est or i en ta l et t ien t s on n om de l a v i l le
de Damas , don t l es fi nes armes por ten t e ncore ce gen re
d

'

ornementation .

La vér i tab le damasqu inu re moderne es t fa i te de fi l s d ’ar
gen t su r ac i er .
Les Fran cs é ta i en t déj à for t ex per ts e n ce t a r t de damas

qu inu re. I l s y mélaient l e lai t on
,
comme n ous en avon s

rappor té quel q ues exemp les . Ce la i to n a é té souven t pr i s par
quel ques archéo logues pour d e l ’or . Je con nai s peu
d ’exemples an t i q ues d e damasqu inu re d

’or . Les m oderne s
l
‘

em plo ient quel quefo i s , m a i s ne se donn en t pas la pe i n e de
ser t i r e n damasq u i n e l e la i to n dan s l ’ac ier .
L a damasqu inu re vér i tab l e se fa i sa i t e n creu san t au champ

l evé d e m i n ces s i l l on s en forme de dess i n q uel conque
dan s l ’ac i er o u l e fer ; su r ce dess i n l ’on é tenda i t u n e feu i l l e
d ’or ou d ’argen t e t au mar teau o n la fai sa i t en trer dan s les
s i l l on s en rabat tan t au - dessu s l es bords des s i l l on s pour
ma i n ten i r l e mé tal préc ieux .

Cet te mé thode res te en core à peu près la même aujou r
d ’ha i e t es t p ra t i q uée par l es A rabes e t l es Mau res . Seu l emen t
les s i l l o n s son t rédu i ts à des ray u res à la po i n te avec bavu res ,
de faco n que pendan t l ’opérat i o n d u ba t tage de la feu i l le
d ’or ou d ’argen t , l e s bord s ébarbés des s i l l on s son t raba t tu s
su r la feu i l le d e métal p réc i eux e t l e mai n t ien n en t d ’au tan t
m ieux dan s les s i l l on s .
La vér i tab l e tau ch ie es t u n peu d i fféren te e t ma i n t i en t p l u s

for temen t l ’or o u l ‘argen t su r l ’ac ier . Les s i l l o n s d u dess i n
so n t p l us p rofondémen t c reusés à l’éch0ppe en façon de



eco

q ueue d ’aren de , c ’es t- à—d i re p l u s l arges au fon d qu
’

à la su r
face , e t , dan s ces s i l lon s , u n fi l d ’o r ba t t u au mar teau es t
en foncé p ar la force , de façon à raba t tre l es bords e t ser t i r
l e m é tal p réc i eux dan s l ’ac i er .
Tel é ta i t , quo i q u’o n a i t di t, l e p rocédé don t l es Francs se
serva i en t pour l eu r damasqu inu re . Une é tude m i n u t i euse au
moyen de for tes l ou pes n ous en a fourn i la preuve abso l ue .
L ’œuvre es t en su i te , dan s tous l es cas , éga l i sée , po l ie ,
pu i s b l eu i e , n o i rc i e ou bronzée .

En Es pagne , l ’on pra t iq ue encore beaucou p auj ou rd ’hu i
l e d ern ier procédé .

M . LACROI X a tra i té l onguemen t ce tte mati è re au po i n t d e
vu e des procédés dans la Gaz ette des Beau ce -A rts de Par is

en 1892 .

On a écr i t qu ’un a tel i er de ces bel l es e t gran des p laques
et boucles d e ce i n tu ron s à r i ches damasqu inu res ex i s ta i t
pr i n c i pa l emen t à Trèves . On a eu en vu e dan s ce tte asser
t i o n le Prœp osi tu s Brambar icariorum s i ve argentariorum
Tr iberorum i nd iq ué dan s l es l i s tes d e l a N o ti tia digu i
ta iu m Imp er i i omni um tam civi li um qu am m i li tar iam

u ltra Arcadi i , Honori ique temp ora .

I l s'agi t à Trèves comme à Re i ms e t à A rl es , d ’un e
fab ri que impér iale, c es t-à-d i re romai n e e t n on franque , où
trava i l l a ien t des doreurs e t o uvriers trava i l l an t l ’argen t e t
l
‘

or .

Mai s l es p laques damasqu i n ées so n t , du res te , des obje ts
tou t afai t spéc i aux aux races teu ton i ques

,
aux Francs

,
e t don t

l es dess i n s por ten t en t i èremen t l e carac tère d ’un ar t par t i
en l i er n

’

ayan t r i en d u Sty le , ni de l 'ar t roma i n , mai s d ’u n
cache t tou t asia tique . Le travai l lu i -même es t , d u res te ,
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or i en ta l
,
l es procédés de damasqu inu re vien nen t d’

Asie ;

t ou t l e monde es t d ’accord su r ce po i n t . On n e peu t a t tr i buer
à des fabr i ques o f fic i el l es d e l 'emp i re roma i n des p rod u i t s
i nus i tés dans l‘armée romai n e et don t l ’or i g i n e es t d ’ai l l eurs
recon n ue é trangère à ce t te n a t i on . On pouva i t , san s dou te ,
y dorer e t y argen ter

,
mai s r i en n ’au tor i se à cro i re qu’on y

damasqu ina i t , sur tou t d es p l aques pour l es Francs .

Pour l es bouc l es d amasqu i n ées , l es c l ou s à grosse tè te
sphér i q ue que por ten t tou tes l es p i èces d’

ornementation son t
en bron ze e t parfo i s en acier damasqu i n é , comme l e res te .

I l s traversen t l a p i èce e t s’ identifient avec les ten ons don t
n ou s avon s par l é p l u s hau t . Ce po i n t es t caractéri s t i q ue ,
car pou r l es garn i tu res en b ronze don t n ous al lon s p ar ler ,
les c l ous d ’ornemen t de l a face supér i e ure son t , pour l a
fac i l i té d e l a fabr ica t i on , ren d us tou t à fa i t i n dépen dan ts
des tenon s d ’a t tache d e l a face in fér i eure . I l s son t s i m pl e
men t fixés à l a p l aque par de pe t i tes r ivures ou b i e n
rédu i ts seu lemen t à l a tê te ; i l s son t tou t u niment soudés à l a
surface d e cel le—c i , tand i s q ue l es tenon s son t soudés for te
men t en dessous ou l e p l u s souven t t i rés à même d u méta l
e t fon d us avec l a p i èce . Ces tenon s son t e n n omb re mo i n dre
pou r l es pe t i tes p l aques e t seu lemen t en nombre nécessai re ,
deux et m ême un

,
san s correspond re au nombre de têtes de

c l ou s d ’ornemen t e t san s que ce nombre d i m i n ue .

I l es t un gen re d e p l aques e n bron z e de forme spéc i a le ,
for t s i mp le , d i tes ang lo—saœonnes par beaucoup d’

archéo

l ognes . C 'es t , en e ffe t , l e s ty l e d e ces p laques po l i es , san s
c i se l ures , ni ornemen ts , de forme tr i angu l a i re p l us ou mo i n s
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Les Fran cs , se l on les époqu es , en u sèren t auss i , o u
emp l oyèren t les deux fabr i cat i on s .
A Sel zen ( i ) e t dan s d

’

au tr es c i me t i è res al l emands , la
damasqu inu re manquai t . Les b ouc les son t e n bron ze de
tou te p rem i ère qual i t é e t de formes pe t i tes e t trapues . Les
fibu les son t en b ron z e c i sel é , grandes e t ornées de verro teries
e t de p ierrer i es . Les épées son t gran des e t en ac i er .
I l en fu t de m ême pour l es bouc les dan s le c imeti è re d e

Sera ing e t d ’au tres c imet i ères fran cs de la p rovm ce d e L iège .
On pe u t e n c i ter d ’

au tres . Cet te observa t i o n touche au x
carac tères d i s t i n c t i fs p ropres à n ous a i der à c l asser e t dater
n os c i me t i ères francs du pays . Nous devron s y reven i r
en core p l us i eu rs fo i s , s an s dou te, car ce t te c lass i fica t i o n si
dés i rab le es t lo i n d ’ê tre fai te encore . Comme je l

’a i di t
ai l l eu rs , on l’a d i scu tée p rémat urémen t et l’on a eu tor t , à
mon av i s , b i en que j

’

aie é té en t ra i n é à m ’en occuper mo i
même a la su i te d ’

au tres archéo logues belges q ue ce t te q ues
t i on préoccu pe .

L e bronz e et l d amage.

Q uan t a u mé tal d on t l es bouc l es franques é ta i en t fa i tes ,
c’es t tou j ours so i t d u fer o u p l u tô t d u vér i tab le ac ier , a i n s i
que n ous l ’avon s d i t , ou d u bron ze .

Le bron ze des Francs
,
comme , d u res te , ce l u i d es

Roma i n s e t d ’a u t res peup l es an tiques , é ta i t de deux espèces
b i en d i s t i n c tes .
L ’un , l e b ron z e ou a i ra i n b lanc des m i ro i rs romai n s ,

( i ) Voy . L1rns xscnm r , Das germanisch Todtendlager bei Selz en, in der

P rovin: Rlæ inlæssen.



475

anal ogue à no tre métal de c l oches
,
mai s p l u s b lan c

,
dur ,

cassan t , argen t i n , pol i comme l ’ac ier , rés i s tan t for t b ien à
l ’oxydat i on et à l ’ac t i o n des é lémen ts dan s la terre pendan t
les s i èc l es . I l es t réfrac tai re à l ’ac t i on des p l us for ts ac i d es ,
sau f l ’eau régal e .

L ’

au tre , l e b ron z e j aune o u rougeâ tre , p l us ou mo i n s
ten dre , presque duc t i l e etflex ible, for t so l uble dan s l es ac i des ,
rés i s tan t peu au x agen ts n a turels e t s’oxydant v i te d an s l a
terre , n e ressemb l e abso l umen t pas au précéden t . Le p l us
ord i nai remen t , l es p i eces fabr i quées de ce mé tal so n t é tamées .
Ce bron ze commun es t de tou te qual i té

,
depu i s l e v ra i

b ron ze plus ou m o i n s stan n i fereencore , j u sq u’ au v u lga i re
lai to n composé de cu i vre

,
de p lomb et parfo i s de z i n c .

Le z i nc n e fu t découver t q u ’après le fer . C ’es t d i re q u a
l epoqu e du bron ze l e mé tal emp loyé en é ta i t exemp t . Mai s
le p lomb é tai t con n u dès l’ori g i ne et le bron ze l e p l us
pr i m i t i f

,
l
’

an c ien bron ze d’

A ssyrie , é tai t u n al l iage de cu i vre
et de p l omb . Ce mauvai s a i rain fu t b i en tô t amél i oré , et, au
l i e u de p l omb l’airain ren ferma 10 à 12 p . c . d

’

étain, avec ,
pou r i mpu re té s , de m i n i mes prepor t i on s de p l omb , de fer e t
d ’au tres métaux . Les s tat ues grecques en ren fermen t 10 à
14 p . e . Les b ij ou x égyp t i en s 14 à 15 p . 0 . On pré tend cepen
d an t y avo i r parfo i s trouvé l e t i ers de l’étain remplacé par du
p lomb à l’époque de l a t ro i s i ème dynas t i e des Pharaon s .
Les Gau lo i s exp lo i ta ien t des m i nes de cu i vre dan s l’Aqu i
ta i n e ( i ) . I l s avai e n t l a répu ta t i o n d

’ê tre très for ts en mé ta l

0) M u ltis Ioc i s apud eos (Aqu itanos) aerariac sectu rae sunt. CAES , Bel .

Co ll . , lib . I I I , cap . 21.

I i est, chez les Aqu i tains, beaucou p d
’

exploi tations de m ines de cu ivre.



lu rg ie, sur tou t dan s l e trava i l du b ron ze . Nous y rev i en d ro n s
à p r0pos de l

’

étamage . Leur b ron z e ren ferma i t 12 à 14 p . c .

d
’

étain e t des traces de p lomb
A l ’époque roma i n e

,
l e b ron z e ou l’airain ava i t tou tes l e s

compos i t i on s
,
ma i s touj ours i l ren fermai t d u z i n c , car , pou r

l e fabr i quer , l'on réd u i sai t l e m i nera i d e cu i vre , qu i é ta i t
mê l é de ca lam ine, n om don n é par l es Roma i n s au m i nera i
d e z i n c mê l é au m i n era i d e cu i vre expl o i té e n Gau l e

,
e t en

German i e e t que PL INE n omme Cadm i‘a
Ce t rava i l conn exe de deux m i nera i s de cu i vre e t de z i n c

se fa i t en core parfo i s aujourd ’hu i pour ob ten i r d i rec temen t
l e la i ton .

Le bron z e des vases , des s tatues e t au tres objet s d ’ar t
roma i n é tai t d u c u i vre rouge parfo i s pu r , parfo i s ren ferman t
d u p l omb en quan t i tés p l u s i m por tan tes e t p arfo i s m ême
du z i n c .

N ou s en don n on s u n e compos i t i on t ro uvée par u n e ana lyse
ch i m ique de M . Reu ter

Cu i vre
Etain

Z i n c
Pl omb .

Fer

( i ) En vo i c i une analyse fa ite par M Gmxnmn pou r l’abbé (loos er su r un kelt
ou hache gau lo ise trouvée à Ant i/

”

o a

Cu ivre
Etain

Plomb

(No rmand ie sou terr .
,
p .

(a) Fi t (aera) et e Iapide aerosa quem vocant Ferunt nuper etiam

i nGermania p rovinc ia repertum [l ist . nat .

,
XXX I V , 2 .
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Quan t au beau bron ze b lan c de m i ro i rs romai n s d i ts de
Br i ndes ou d’

É tru r ie, don t p arl e PL INE i l a sommai re
men t la mème compos i t i on q ue l e mé ta l d e nos m i ro i rs de
té l escopes modernes de cu i v re e t d

’

étain .

Une an alyse fai t e e n A ngle terre s u r u n obj e t d u musée de
C i rencester , por tan t l e n ° 629 de l a co l lec t i o n (a) , l u i a t tr i bue
comme compos i t i on

Cu ivre 70

Etain so

M . l
’

abbé COCHET don n e l es anal yses s u i van tes , d ues à
M . G i rard i n (5)
M i ro i r gal l o— roma i n tro uvé au c imeti è re de Cany

Cu i vre
100

Etain .

Hache t te de même époque trouvée près d’

Elbeu f

Cu i vre
Etain

100

Ce son t l à
,
san s dou te , des compos i t i on s somma i res don t

i l fau t décomp ter su r l’étain ,
comme d ’ord i n a i re

,
d u p l omb ,

d u z i n c e t m ême parfo i s u n peu d’

arsenic , d u s à l’ impu reté
des m i nerai s .
Vo i c i deux ana lyses m i n u t i euses que j a i fai tes de m i ro i rs
tro uvés au c i me t i ère bel go -romai n - fran c d e S tree . La pre
m i ère es t d ’u n su perbe m i ro i r ayan t rés i s t é à tou te ac t i o n
oxydan te , ce qu i es t vra i men t remarquab le dan s u n so l auss i
p eu con serva teu r que l e so l de ce terra i n

,
qu i a dévoré e t fa i t

(i ) Opt ima (specu la) apu d maj o res fuerunt Br indis ina, stanno et aere mix tis .

Praelata sunt argentea . [l i st . nat .

,
XXX I I I , 45 5 .

(a) Voy . Doc . et rap p . de la Soc . archeol . de Charlero i , t . X I I , p . 126 .

(a) Voy . Cocnsr , la Normand ie sou terraine, p p . 2 12-244 .



disparai tre , j usq u ’au dern i er ves t ige , to u te ma t iere orga
n i que , bo i s , e tc e t dé tru i t en majeure par t i e p resque to u t
mé tal .
Ce t te analyse m ’a d on né

Cu i vre
Etain

Pl omb
Z i nc

Év i demmen t les deux m illi èmes de z i n c ne son t l à
qu

’

accidentellement e t comme ma t i ère é t rangère .
Un au tre m i ro i r de mo i n s bon n e qual i té e t mo i n s b i en

con servé , ma i s gardan t cepen dan t en co re u n beau pol i , b ien
que tou t à fai t n o i rc i à cause de l a présen ce d u p lomb m ’a
don n é comme compos i t i o n

Cu i vre
Etain

Pl om b
Z i n c

I c i l es d eux métaux é trangers on t cer tai nemen t é té aj ou tés
à d esse i n e t i l s’ag i t d ’u n bronze de compos i t i on re l ati vemen t
i n fér i eu re .

Vo i c i u ne analyse de bron ze d ’u n m i ro i r t rouvé à Da lhem
(Luxembourg) et analysé par M . Reu ter , qu i s e rapproche
for t d u précéden t

Cu i vre .

Etain

Pl omb
Z i nc
Fer
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I l es t bon de fai re remarquer que l a fabr i ca t i on de ces
m i ro i rs é ta i t fa i te par fus i on d u métal e t po l i s sage , n on par
forgeage e t mar te lage . La cassu re fi nemen t cr i s ta l l i n e e t n on
un i e e t po l i e le prouve à l ’ év i dence .

Le bron ze d es fibu les roma i n es n ’es t l e p l us souven t pas
d u bron ze vér i tab l e ; raremen t l ’elai n en tre d an s l eu r compo
s i t i ou . C

’

est s i mp lemen t du cu ivre pu r o u du la i ton p l u s ou
mo i n s p l omb i fère e t z i n c i fère . Ce son t , d u res te , l es Roma i n s
qu i on t commencé a mê l er hab i tue l l emen t l e z i n c en fo r te
propor t i o n dan s l a compos i t i on de l eu r b ron ze .
Les méda i l les e t les mon nai es son t auss i de compos i t i o n

for t var iab l e . Raremen t c’es t d u b ron ze . Le cu i vre pu r fu t
t rès l ongtem ps emp l oyé . Pu i s , sou s l es empereurs , o n y mèla
4 o u 5 p . c . de z i n c . Sous An ton i n , l ’o n trouve 20 p . c . de
ce mé ta l mê l é au cu i vre . Q uan t au x p i èces d e po t i n , o n y
trouve que lquefo i s 9 p . c . d

’

étain e t 5 p . c . de p l omb ; mai s
b i en t ô t l e po t i n n e fu t p l u s guère q ue d u z i n c e t d u p l omb
avec for t pe u de cu i vre .

L ’on a écr i t q u ’à l ’époque franque on n e fabr i qua i t p l u s l e
beau bron ze roma i n , qu ’on y rempl aça i t par écon om i e tou t
o u par t ie de l’étain par d u p l omb ou d u z i n c .

Ce t te asser t i o n ne s’appl i q ue pas p l us a l
’époque fran que

qu ’ à l’époque romai n e . La vér i té est qu ’à l ’u ne comme à
l ’au tre l‘on se servai t des m êmes bron zes fi n s ou com
mun s .

Les Fran cs u t i l i sa i en t le b ron ze , su r tou t pour l eu rs fibu les
e t p ou r l eu rs garn i t u res d e ce i n tu ron s .
Pou r l eu rs fibu les e t l es pe t i tes bou cl es communes , i l s

emp l oya i en t
,
comme l es Romai n s , des bron zes rou ges ,

d u cu i vre presque pu r o u du vér i tab l e l a i ton , de compos i t i on
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Pou r l es boucl es en b ron ze b l an c d ur an al ogue au mé ta l
d es m i ro i rs romai n s presque i n oxydab l e en terre et qu i sont
ord i n a i remen t de pe t i tes d imen s i on s et de forme spéc iale

,

ell es son t d e bon ne compos i t i on . Vo i c i u n e an alyse que j ’en
ai fa i te su r un e bouc l e d’

Hantes Wi her i es

Cu iv re
Etain

P l omb tracesZ i n c
C ’es t l a compos i t i o n d u beau bronze d e m i ro i rs roma i n s .
La compos i t i o n s u i van te , q u i a é té pub l i ée, es t d ’un mé tal

m o i n s bon
Cu i vre
Etain

Pl omb
Ce t te bouc l e é tai t cassan te

,
à l i mai l l e jaun e pâ le , mai s

l ’obj e t é ta i t d ’

aspec t gr i s p l ombé et venai t d u c i me t i ère de
L u cy . L ’anal yse es t d e M . G i rard i n .

Tou s ces b ron zes , su r tou t l es b ronzes b lancs , é ta i en t
ren forcés e t d u rc i s par la t rempe . Ces procédés de trempe
d u bron ze é ta ien t con nu s de la pl u s hau te an t i qu i té . Aarsrora

en at tr i b ue l ’ i n ven t i o n au Lyd ien Scy thès , n ous appren d
PLI NE . THÉOPHRASTE pen se

,
au con tra i re

,
q u ’on les do i t

au Phryg ien De les ( i ) . PL INE aj ou te que les Gau lo i s é tai en t

( i ) Æs conflare et temperare, A r istoteles Lydum Sey then monstrasse ;

Theoph rastus Delem Phrygem pu tai . H i st . nat . , V I I , 57 6 .
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cé lèb res pour la produc t i on de leu rs bronzes t rem pés
,
l es

p l us parfa i ts d u mon de .

Tous l es peup l es an ci en s o n t con n u l e b ron ze
,
ma i s tou s

n ’on t pas em p loyé n i con n u l’étamage d u bron ze . Les Gau
l o i s , l es Romai n s e t les Fran cs l’employèrent, ma i s su r tou t
les prem i ers e t les dern i ers e n fi ren t l e p l u s grand u sage .

L ’ i n ven t i on en es t due au x Gau lo i s , qu i t rouvèren t l es
procédés pr i m i t i fs pou r endu i re et même pou r p laquer le
cu i vre e t l e b ron ze d ’un e couch e adhéren te d ’au tres mé taux

,

l
’

étain , l ’argen t , l ’or .
PH ILOSTRATE d i t q ue les barbares qu i hab i taien t l es bord s

de l ’océan end u i sa i en t for t dé l i catemen t d ’or e t d ’argen t l e
cu ivre sor tan t d u feu , de sor te q ue le tou t n e fa i sa i t q u ’u n
seu l corps so l i de .

PL INE at tr i b ue l etamage au x Bi tu r iges e t ‘

l
’

argentu re aux
E du cas (i ) . L

’

au teu r dés ign e l’étain sou s l e n om de p lu m bum
a lbum , par Oppos i t i o n au p l om b vér i tab l e p lu m bum n igrum .

I l aj ou te cependan t q ue l’o n falsifiai t l’étain en y mêlan t
u n t i ers de cu i vre b lan c (a) , métal q u i p ou rrai t b i en ê tre l e
z i n c , ou deux t i ers de p lom b no i r composé , ven d u sou s l e
n om d’

étain ter t ia i re (a) , ou même en aj ou tan t à ce dern i er

( i ) Album (plumb um) ineoqu itur nereis operi b u s Galliarum i nvente , i ta u t

vix di scerni possi t ab argento , eaque incoet i lia vocant . Deinde et argentum i o co
quere s imili modo coepere equ orum max ime ornament is , j umentorum que jngis ,
in Ales ia op p ido reliqua glor ia B i turigum fu i t . H ist . nat . , XXX I V , 48 ( I 7), 5.

Voy . au ss i FLOR , I I I , 100,
(a) Hi st . nat ., XXX I V , 58 1.

(a) l b idem .
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al l iage la moi t i e de p lomb b lan c en é ta i n , ce q ue l es fr i pon s ,
d i t l ’au teu r , vendai e n t pou r Pé tai n argentaire ( i ) .

Un au tre é ta i n argentaire é tai t u n mél ange de mo i t i e de
p l omb et mo i t i é d’

étain (a) .

Tou s ces composés , d i t PL INE , serva i en t à l etamage (a).
L ’

abbé Cocnnr fa i t anal yser l’étamage que por ta i t un e
patère en cu i vre rouge t i rée d ’ un e tombe roma i n e à Neu

v i l l e (4) e t M . G i rard i n a tro uvé l a compos i t i o n su i van te
Etain

Pl omb
C e ta i t u n é ta i n argentaire for t r i ch e .

Nou s ven on s de d i re que l es Fran cs é tamai en t s u r tou t
l eu rs fibu les e t leurs bouc l es de ce i n tu ron s . On a écr i t q u ’ i l s
l es argen taien t quel quefo i s . C ’es t p oss i b l e . Je n ’en con n a i s
cepen dan t pas d

’exemp le
,
ma i s j e pou rra i s c i ter plus i eu rs

c i rcon s tan ces où l ’on a pr i s pou r de l’argentu re ce q u i é tai t
du vra i é tamage , s i mp lemen t parce que l’on j ugea i t à

prem i ère vue et que l ’on oub l i a i t que l’étamage es t m ême
p l us b lan c que I’argcntu re e t que , de l a m ême man i ère que l e
p l omb

,
l ’argen t n o i rc i t rap i demen t et compl è temen t e n

terre au con tac t des s u l fu res , con trai remen t à l’étain , qu i y
con serve so n éc lat , de te l l e façon q ue , dan s l es c imet i ères ,
tou te p i èce t rouvée garn i e d ’un end u i t métal l i qu e b l an c est,
à cou p sû r

,
de l’étamage , sau f rat i ficat i o n par l

’

analyse ch i
m ique ; mai s l’en du i t d ’argen t es t devenu , dan s ce cas , d ’un
n o i r de jai s .

[ l ist . nat . , xxxw, sa 1 .

(a) lb idem .

(a) [ b i r/em…

( i ) Loc . c i l . Voy . au ss i pou r des vases semb lables notre Cimeti ère belgo
romano -franc de Strée, p . 165, p l. IX, fig . 1, 2 , 5, 5 .
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C’es t u ne j o l i e bouc l e oval e de bon n e forme
,
ma i s s imp l e

,

mesu ran t su r don n ée au musée par M . Oc tave
Pi rmez et catal oguée sou s l a marque Je ne sa i s
vrai men t s i e l l e es t roma i n e ou franq ue e t j e do i s , su r ce
po i n t , rappeler ce q ue j e v i en s d e d i re à un e cer ta i n e
époque nou s ren con tron s d an s l es obj e ts de n os c i me t i ères
un mélange b i en év i den t de l a man i ère e t d u s ty l e roma i n
avec l e s ty l e fran c .

Cette bouc le a é té t rouvée en 1866 à O ret , dan s u n dépô t
d e crasses de hau t— fou rn eau an t i que , d i ts crayats de sarra
s ins

, qu i é ta i t dû à l ’ i n d us t r i e success i ve de b i en des s i ècl es ,
e t don t l ’expl o i tat i on , quo i q ue fai te san s i dée archéo l og iq ue ,
a cependan t la i s sé des no tes su r l es obje ts

,
qu i l es u n s son t

francs
,
l es au tres roma i n s e t l es au t res en core p l us an

c iens .

Cette bouc l e n ou s paraî t p l u tô t franq ue que roma i n e . Le
s tyle de l’ornem entation nou s don n e ce t te i dée . La fo rme es t
cel le des bouc l es d e ce i n tu res de nos dames d ’ i l y a c i n
quan te ans , à angles arron d i s . La mat i ère es t l ’ac i e r , qu i ,
san s dou te , fu t pol i , avec l'ardillon en b ronze . E l l e por te
comme ornementat i on u ne sér i e de den ts d e l ou p de grande
d i men s i on qu i s ’appu i en t su r la bordure i n tér i eu re . L ’axe qu i
por te l'ardillon o ffre l u i -même les res tes d ’u ne ornemen tat i on
de m ême natu re . Voy . p l . I l , fig . 56 . La façon d e l 'obje t
es t b i en so ignée . La con servat i on es t sat i s fa i san te e t l e
b ron ze b ien i n tac t dan s cer tai n s endro i ts e t u sé en d ’

au tres .
Ce n ’

es t pas u n p lacage
,
ma i s u n s imp l e en du i t , u n s imp l e

bron zage fa i t au feu san s dou te .
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COM MISSI ON ROYALE DES MONUMENTS .

R É S U M É D E S P R O C È S -V E B B A U X .

SEA N CES

des 4 , 11, 18 et 25 novemb re ; des 2, 9, 16, et 30 décemb re 1893.

ACTES OFF ICIELS

Par arrê té royal d u 28 décembre 1895 , M . VanWi nt ,
s ta tua i re , membre correspondan t de la Comm i ss i on royal e
des monumen ts pou r la prov i n ce d’

Anvers , é té n ommé
membre effec t i f de ce Co l lège en remp lacemen t d e
M . C .

-A . Fra ih ia , décédé .

PEINTURE ET SCULPTURE.

Des av i s favorab l es on t é té ém i s sur
1° Le dess i n d ’u ne verr i ère à exécu ter par M M .

,

e t Jan ssen s pour l 'égl i se de Sa i n te—Cather i ne, a
s trae ten (A nvers) ;
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2 °
'

Lo p roje t rel a t i f à l ’exécu t i on d ’un e verri è re pou r l a
fen ê tre d e l a tou r de l a ca thédral e de Sai n t-Bavon , à Gan d
(Fl and re or i en tal e), sous réserve d e don ner u n peu p l us
d ’ i m por tance aux soc l es des figures e n l es é l evan t j usqu ’ à
l a secon de barl o t i ère et d ’augmen ter l a hau teu r d es da i s e n
l es su rmon tan t d e tourel l es afi n de rédu i re l a su rface des
gri sa i l l es ; ces mod i ficat i on s permet tro n t de p l acer l es écu s
son s d an s l es so ubassemen ts ;
5° Le dess i n d ’une verr i ère ’

a p lacer dan s l egl i se de Ég"
i rîiÏ-Êt

Brech t (Anvers ). L
’

at ten t i o n des au teurs
,
MM . S tal i n s e t

Jan ssen s , a é té appe l ée su r l a d i fférence par t rep sen s i b l e de
co l ora t i on qu i ex i s te dan s l e fon d de l a verr i ère ; on leu r a
con se i l l é de su ppr i mer l e c i e l b l eu qu i éq u i l i b re ma l l ’aspec t
décora t i f e t de con t i n uer , d e ce cô té , l e fon d d ’

arch i tec ture ;
4 ° Le proj e t d’

u n v i tra i l à exécu ter par M . Dobbelaere

pou r la grande fenê tre du tran sep t su d de l ’égl i se Sa i n t
Su l p ice , à D i es t (Braban t) ;
5° Le proj e t re l a t i f à l a res tau ra t i o n de l a cro i x t r i ompha l e

.i cÏ5Âl
de l egl i se de Wa lcour t (Namur) . L

’au teu r , M . l ’arch i tec te
Langerock , a é té engagé à exam i ner s i , tou t en n e p laçan t
pas l a cro i x trop h au t , i l n ’y au ra i t pas l i e u d ’en surél ever
u n peu l e p i ed afi n que , par l a per5pec tive , l a par t i e infé
rieu re n e so i t pas masquée par l ’appu i an téri eu r d u j i i bé ;
6 ° La maque t te d e la s tat ue représen tan t l a pr i n cesse
Chr i s t i ana, comman dée à M . M acs pou r l a décora t i on de l a S…“

facade de l’hô te l de v i l l e d e Termon de (Fl an dre or i en tale) ;
7 ° Les maquet tes so um i ses par M . D i l lon s pour l’exécu

t i on de d eux s ta t ues des t i n ées à l a facade de l ’hô te l d e v i l l e S…“

de Gan d (F lan dre or ien tale), sou s réserve que , dan s l
‘é t ud e

en gran d des modè les
,
l ‘ar t i s te mai n t i en ne les figures dan s



u ne at t i t ude p lu s s i mp le a i n s i q ue , d u res te , i l s’es t engagé
à le fai re .

Un délégué a exami né , dan s l ’atel i er de M . Lybaert, les

c i nqu i ème e t s i x i ème s tat i on s d u chem i n de l a cro i x com
mandé à ce t ar t i s te pour l ’égl i s e de Sa i n t-Sauveu r . à Gan d .

Le délégué ay an t con s taté l a parfai te réuss i te de ces
œuvres d ’

ar t la Comm i ss i o n a ém i s l ’av i s q u ’e l l es peuven t
ê tre appronvces défi n i t i vemen t .

Un dé légué s ’es t ren du à l
’

ate l i er de M . Van Langon
donck à l ’effe t d ’y exam i ner l es tab l eaux de l ’égl i se de
Berchem—Sai n te—Agathe (Braban t), don t la res t au ra t i o n a é té
con fiée à ce t ar t i s te .

Les tab leaux ac tue l lemen t res taurés so n t au n ombre de
quatre , savo i r
Sai n t-Jean —Bap t i s te

,

La Madel e i ne repen tan te ,
L

’

Agonie du Chr i s t ,
Sai n te—Agath e .
Un c i nqu i ème tab leau cel u i représen tan t l a Sa i n te
Fam i l le , es t s ur l e po i n t d e tre term i né
Le délégué a recon n u

,
dan s la man i ere de res tau rer d e

M . Van Langendonck ,
u n ar t i s t e expéri men té ; i l a b i e n

ren to i l é les tab leaux , a po i n t i l l é avec prudence les par t i e s
d é tér i orées d es to i l es , év i té l es su rpeints , si ce n

’es t dan s l e
tab leau rep résen tan t Sai n te-Aga the , où i l a é té ob l i gé de
repe i n d re la tè te en t i èremen t dé tru i t e d ’u n ange e t de fa i re
l a même opérat i o n au bas de l a robe de la Made le i n e .

M . Van Langendonck s
’é tan t b i en acqu i t té de sa m i ss i on ,

l e Co l l ège a don né u n av i s favorab l e à la l i qu i da t i o n de l a
somme afféren te au trava i l déj à effec tué , so i t 950 fran cs .
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Cette s tat ue , san s ê tre préc i sém en t en mauvai s état , es t
d u mo i n s p lacée dan s des con d i t i on s au ss i regre t tab les au
po i n t d e vue de sa con serva t i on qu e sous le rappor t de
l ’effe t q u ’e l l e pourra i t p rodu i re s i el le se présen tai t au x
regard s d an s u ne d i spos i t i on p l us con venab l e . En efi

’

et, el l e
se t rouve ac tue l lemen t en dessou s de l a tab l e d ’

au to], pr i vée
d u j our n écessa i re pour l’éclairer . Les don nées h i s to r i ques
recue i l l i es s ur ce t te scu l p ture é tab l i s sen t d ’ai l l eu rs q u ’e l l e
n

’

a pu être exécu tée pour l a p l ace qu i l u i es t ass i gnée .
L ’ég l i se de Neer— Landen dépenda i t au trefo i s de l ’abbaye
de Sa i n te—Ger trud e à Louva i n e t e l l e é ta i t touj ou rs desserv i e
par u n curé re l i g i eux de ce t te mai so n . Or, la s ta tue de
Sa i n te—Made l e i n e por te l es armo i r i es so igneu semen t fou i l l ées
d e Winand de la Margel l e

,
sou s— pr i eu r de Sai n te—Ger trude

et qu i a é té n ommé curé à Neer - Landen en 1628 ; i l v i n t
rés i der à sa cure à la fê te de la Sa i n t—Jean de l ’an née 1629.

Promu a la d ign i té de prél a t de Louvai n en l ’an née 1645 ,
l e pape I nn ocen t X l u i accorda l e p riv i l ège d e por ter la m i tre
en 1652 . Winand de l a Marge l l e es t décédé en 1664 . Comme
ses armo i r ies sc u l p tées s u r la s ta tue son t t i mbrées de l a
m i t re

,
la s cu l p tu re n’

a p u ê tre exécu tée q u ’en tre les ann ées
1652 e t 1664 . D

’

au tre par t
,
u n i n ven tai re du mob i l i er d e

l ’égl i se , d ressé en 1696 par l e curé Van Braelçcl, n e fa i t
aucune men t i o n de l a s tat ue ? Sa présence à l ’égl i se de Neer
Landen es t con s ta tée pour la prem i ère fo i s en 1701 . Le

17 oc tobre d e ce t te an n ée
,
l ’archevêque de Mal i nes don ne ,

par écri t
,
des i n s t ruc t i on s pour que l ’o n ve i l l e avec so llici

t ude à la con servat i o n de la s tatue en marbre de Sa i n te
Mar i e -Made l e i n e e t pour q u ’on empêche q u ’e l l e n e so i t n i
en dommagée n i e n levée

,
so i t par les so l dat s , so i t par d ’au tres
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déprédateurs . A par t i r d e ce t te époque auss i , Sai n te—Mar i e
Made le i n e dev i n t pat ron n e secondai re de l ’égl i se .

I l semb le év i den t
,
d ’

après ce qu i précède
,
que la s ta tue ,

dan s l a pensée d u prélat q u i l a fi t ta i l ler dans l e marbre ,
n ’avai t n u l l emen t l a des t i nat i o n à laque l le el l e es t affec tée
au j ou rd’hu i e l l e d eva i t t rès probab lemen t ê tre é levée su r
u n céno taphe e t peu t-ê t re su rmon ter l e tombeau de que lque
membre de l a fam i l l e de Winand de l a Marge l l e . La pose
couchée de l a Sai n te , l a tè te de mor t q u’el l e t i en t à l a ma i n
e t l es armo i r i es sem b len t l ’ i n d i quer . Deux fragmen ts don t
l a présence n e s’exp l i q ue pas dan s l’é ta t ac tue l d u mon u
men t semb len t confi rmer ce t te hypo thèse c ’es t u ne tê te
ai l ée d e chérub i n e t u n pe t i t en fan t por tan t un e cro ix . I l s
fa i saien t san s dou te par t i e d u mon umen t proj e t é .

La scu l p tu re es t tra i t ée avec so i n e t déno te u n c i sea u
hab i l e . La tê te de l a sa i n te , d ’u n type peu grac i eux , semb l e
ê t re u n por trai t . Jusqu ’ i c i l es recherches fai tes pou r con
n a i tre l ’ar ti s te auque l on do i t ce trava i l n ’on t pas abou t i .
Comme ce l a arr i v e sou venten pare i l le mat i ère , en a cherch é
un nom cé lèbre et on a vou l u l’attribu er aDuqu esnoy . Ma i s
Fran co i s Du qu esnoy es t mor t en I tal i e e n j u i l l e t 16 42 . Son

frère Jérôme es t ,
’a la véri té , décédé en 1654 ; mai s o n ne

sau ra i t lu i at tr i buer l a s tatue d e Neer-Landen , d ’u n fai re u n
peu sec . On n ’y peu t recon naî tre n on p l us n i l e c i seau de
J ean Del cou r , n i ce l u i de Luc Fayd

’

herbe .

I l sera i t v ivemen t à d és i rer que ce t te s ta tue fû t re t i rée d u
rédu i t où el l e se t rouve e t placée con tre une des paro i s d u
chœur de l ’égl i se , s ur u n céno taphe en p i erre o u en marbre
no i r d ’u n mè tre de h au teu r envi ro n .

Le dél égué s igna l e auss i à l ’a t ten t i on u ne au tre œuvre



Cette s ta t ue , san s ê tre p réc i sémen t en mauvai s é tat , es t
d u mo i n s p lacée dan s des con d i t i on s au ss i regre ttab les au
po i n t de vue de sa con servat i on q ue sous le rappor t de
l ’eff e t q u’el l e pourrai t p rod u i re s i elle se présen tai t aux
regard s dan s u n e d i spos i t i on p l u s con ven ab le . En effet, elle
se trouve ac tue l lemen t en dessou s de la tab l e d ’au to], privée
d u j our n écessa i re pour l’éclairor . Les don nées h i s to r i q ues
recue i l l i es s u r ce t te scu l p ture é tab l i s sen t d ’ai l l eu rs q u ’el l e
n

’

a p u ê tre exécu tée pou r l a place qu i l u i est ass i gnée .
L ’égl i se de Noor- Landen dépenda i t au trefo i s d e l ’abbaye
de Sa i n te-Ger trude à Louva i n et elle éta i t t ou j ou rs desserv ie
par u n curé re l i g i eux de ce t te mai son . Or, la s ta tue de
Sai n te —Made l e i n e por te les armo i r i es so i gneu semen t fou i l lées
d e Winand de l a Marge l l e

,
sou s-pr i eu r de Sa i n te—Ger trude

e t q u i a é té n ommé curé a Neor - Landon on 1628 ; i l v i n t
rés i der a sa euro à la fê te d e la Sai n t-Jean de l ’an née 1629.

Prom u à la d ign i té de prélat de Lo u vai n en l ’année 1645 ,

l e pape In nocen t X l u i accorda le pr i v i l ège de p orter la m i tre
on 1652 . Winand de la Margel le es t décédé en 1664 . Comme
ses armo i r ies sc u l p tées s u r la s ta tue son t t imbrées de l a
m i t re , l a scu l p tu re n ’a p u è tre exécu tée q u ’en tre les ann ées
1652 e t 1664 . D

’

au tre par t , u n i nven ta i re d u mob i l i e r d e
l
’égl i se , dressé en 1696 par le cu re Van Braekol, n e fai t
aucune men t i o n de l a s tatue ? Sa présence à l ’égl i se de Noor
Landon es t con s ta tée pour l a p rem i ère fo i s e n 1701 . L e
17 oc tobre de ce t te ann ée , l ’archevêque de Mal i n es don ne ,
par écri t , des i n s truc t i on s pou r qu e l

’on ve i l le avec sollici
tude ’

a l a con servat i o n d e la s tatue en marbre de Sa i n te
Mar i e—Made le i n e et pour q u ’on ompècho q u

’

el l e n e so i t n i
en dommagée n i en levée

,
so i t par les so lda ts , so i t par d ’au tres
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i \ ersflé

tatu cs .

Gand .

d ’ar t d e la m ême égl i se c
’

est u n i mpor tan t tab l eau de
C rayer représen tan t le Cru c ifiomont e t q u i orn e le re tabl e
de l ’au te l maj eu r . Ce t te to i l e , qu i est t ra i tée dan s l a m e i l l eu re
m an i ère d u mai tre s u i van t u n ren sei gnemen t con s igné
dan s l es reg i s tres paro i ss i aux , a souffer t du fai t de l a
so l da tesq ue q u i a pr i s par t a la prem ière ba ta i l l e de Noor
Wi i i den don t l e s l u t tes se son t poursu i v ies j usqu ’au
v i l lage de Neer-Landon . C’es t san s d ou te pour p orter remède
à ces avar i es q u ’ i l a é té re touche, à ce que l ’on assure , pa r
u n pe i n tre amateu r i l y a u ne c i n quan ta i n e d ’an n ées . I l n’

a

pas paru cependan t au dé légué qu e ces re touches a i en t com
prom i s lcs carn ati on s e t les par t i es les p l us i mpor tan tes d e
l a compos i t i o n .

I l conv i en dra i t de fai re exam i ner ce t ab l ea u par un spéc ia
l i s te ot de l u i deman der u n rappor t i n d i quan t les ouvrages
qu ’ i l y au ra i t à e ffec t ue r , l e cas échéan t , pou r en assu rer l a
con serva t i o n .

Les d él égués qu i o n t exam i n é dan s l es a tel iers de
MM . M ignon , Le Roy e t Po l la rd , les modèles gran deu r
d ’exécu t i on des s t a t ues con fiées à ces ar t i s tes pou r la déco
ra t i o n de la facade de l’Universi té de L i ège , ayan t con s taté
q u e ces œuvres so n t b ien tra i tées , l a Comm i s s i on a p roposé
d

’

en au tor i ser l a fon te en bronz e .

CONSTRUCT IONS C IVILES .

La Comm i ss i o n a approuvé
1° Le proje t d ressé par M . A . Verhaogon pou r la restau

rat i o n dos fen ê t res og i va le s d u be ffro i de Gand (F land re
o rientale) ;



2° Le proj e t de res tau ra t i on d e l ’anc ien bâ t i men t d i t
C iporag io à Sa i n t-N ico las (F lan dre or i en tale) ; arch i tec te ,
M . Serru re ;
4° Le proje t de recons truc t i o n de la façade de l ’annexe

d e l ’hô te l d e l’Académ ie flamande , à Gand (Fl andre or ion
tal e) ;
4
° Le devi s es t i ma t i f des travaux de res tau ra t i on de

l ’anc ien ne por te d ’en ce i n te de Revogne , sou s Honn ay
(Namur) ;
5° Le dev i s es t i ma t i f des t ravaux comp lémen ta i res de

res tau ra t i o n à effec tuer à la porte de Trèves , à Bas togne
(Lu xembourg) ; arch i tec te , M . Cupper ;
6
° Le proj e t re l a ti f à l a res taura t i o n d e l a salle du con se i l

communal , à l ’hô te l de ville de Mon s (Ha i nau t) ; au tour ,
M . Stiévonart.

Un dél égué s’es t rendu , l e 8 décembre 1895 a Sichem
(Braban t) , afi n d

’

in5poctor l
’anc i en donjon q u i

, (1après u ne
l e t tre de M . le Ministre de l ’ i n tér i eu r e t de l ’ i n s truc t i on
pub l i que, en date d u 29 novembre précéden t , é ta i t s i gn a lé
comme se trouvan t d an s u n é ta t p ér i c l i tan t .
Le dél égué n’

a pas con s tat é ce t te s i tua t i on tou t au p l us
l edifico réc l ame- t i l quelqu es répara t i on s , su r tou t d u cô té
s ud - oues t

,
où cer ta i n es p i erres devra i en t ê tre rem i ses en

p lace et u n rejo into iomont Opéré on recherche .

On n e remarque pas d
’

infiltrations dan s la voû te qu i est
v i s i b l e l o rsqu ’on se trouve au rez —de- chaussée , ma i s i l se
pou rra i t qu e des précau t i o n s so ien t n écessai res pour préser
ver los par t i es su péri eures d u donjon , ce don t le dél égué
n

’

a pu s’as surer , les moyen s d ’accès fai san t défau t . En tous
cas

,
les ouvrages qu i peuven t ê tre fa i ts à l ’éd ifice n ’on t r i en

nan»
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d
’

u rgont e t seron t de m inime i m por tance . Le Dépar temen t
de l ’agri cu l tu re , d e l ’ i n d us tr ie e t des t ravaux pub l i c s , qu i a
l ’en tre t i e n des bât i men ts c i v i l s d an s ses at tr i bu t i on s e t qu i
dispose des fon d s n écessai res à cette fi n , p ou rrai t faire v i s i
tor l a tou r par l

’u n de ses agen ts e t y fa i re effec tuer l es
o uvrages d ’en tre t i e n q u ’el l e réc l ame .

La Comm i ss i o n s’

est ral l i ée à l ’ av i s de son dél égué .

EDIFICES REL IGIEUX .

rncsnvrànxs .

Ont é té approuvés
1° Le proj e t re lat i f à l a con s truc t i o n d ’un presby tère po ur

l a n ouvel l e paro i sse de Sa i n t- Fran ço i s , à Merxem (A n vers) ;
arch i tec te , M . H . Bl omme ;
2° Le p rojet re lat i f à l a con s truc t i o n d’

un p resby tère a
Esp i erres (Flandre occ i den tal e) ; arch i tec te , M . Caro t te ;
5
° Le proj e t de con s truc t i o n d ’u n presby tère à A n der l ues

(Hai n au t) ; arch i tec te , M . Mah iou ;
4
° Le p lan des dépendances à con s tru i re au p res bytère de

Mai s ieres (Hai nau t) ; arch i tec te , M . Hannou se ;

5° La res taurat i o n d u presby tère de Forz éo , commune de
Bu i sson v i l le (Namur) ; arch i tec te , M . blou risse ;

6° Le proj e t d ’

appropr iat i on e t de res taurat i o n d u presby
tère de Brafio (Ha i n au t) , arch i tec te , M . Cordon n i er .

EGL ISES . CONSTRUCT IONS NOUVELLES .

La Comm i ss i o n a ém i s des aws favorab les su r les proj e ts
re lat i fs à la con s t ruc t i o n d ’égl i ses
10 A Merxem ,

paro i s se de Sai n t — Fran co i s (Anvers) ;
arch i tec te , M . H . Bl omme ;
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tt t-M i chel ,

de Braffe.
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cho i s i est t rès convenab l e , i l occu pe u n po i n t cu lm i n an t d u
v i l lage , ost situ é à prox i m i té d u presby tère o t à fron t d’

u n

chem i n pavé ; i l au ra en ou tre l ’avan tage de rapprocher
l ’égl i se d u centre de la paro i s se . Ce t emplacemen t peu t donc
ê t re adep té.

L a Comm i ss i o n s
’

est ralhoo aux conc l us i on s d u rappor t
d e ses dé légués .

TRAVAUX DE RESTAURATION .

Le Col l ège a approuvé
1
° Le proje t d es t ravaux compl émen ta i res d e res tau ra t i on

de l egl i se de T i eghem (F lan dre occ i den ta l e) ; arch i tec te ,
M . Van A ssche ;
2 ° Le proj e t de res tau ra t i o n d es to i tu res de l eg l i se de la

commune de Sa i n t-M ichel (F l and re occ i den ta l e) ; arch i tec te ,
M . Timmery ;

5° La res tau ra t i o n d e l egl i s e de Braffe (Ha i n au t) ; arch i
tec te , M . Cordon n i er ;
4 ° L’

exécu t i o n d e d i vers travaux de res taura t i o n à

l egl i se d e Gran d -Looz (Namur) ; arch i tec te , M . Anc iau x ;

ttelaere .

le Forz ee.

5° Le dev i s es t i ma t i f des t ravaux supp l émen tai res néces
si tés par l a res taura t i on de l a tou r de l ’égl i se d’

Avolghem

(Fl an dre occ i den tal e) ; arch i tec te , M . Vorcou tore ;

6° Le re l evé des t ravaux su pp l émen ta i res de res t au ra t i on
e ffec tués à l ’égl i s e d e Bo t te l aere (Fl andre or i en ta l e) ;
7 ° La réparat i o n d e l ’égl i se de Forz éo , commun e d e

Bu i sso nv i l l e (Namur) ; arch i tec te , M . Meuri sse ;
8° Le dev i s es t i ma t i f des t ravaux compl émen ta i res d e

res taurat i on d u portai l pr i n c i pa l d e l ’égl i se d e Sa i n t-Mart i n ,
à Ypres (F land re occ i den ta l e) ; arch i tec te , M . Van Ysondyck ;



9° Le p rojet d e res tau ra t i o n i n tér i eu re d u chœu r de Éstisc d '

l egl i se d’

Asseh e (Braban t) ; arch i tec te , M . Nèvo

10° Le p roje t relat i f à la res tau rat i on d e la vou te on bar
deaux e t de la rosace de l ’égl i se de Sai n t-N i co las , à Tourna i
(Ha i nau t) ; arch i tec te , M . Van Loo ;
11° Les comp tes des t ravau x de res tau rat i o n exécu tés

pendant les ann ées 1888, 1889 e t 1890 à l
’égl i se de D ieghem

(Braban t) .

Vu en con form i té de l ’ar t i c l e 25 d u règlemen t .
Le Président

,

VVELLENS .
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Comm i ss ion royale des monuments . Résumé des p rocès-vor
b au x des séances des mo i s de mai et de j u in 1895 .

Le c imet i è re franc de Fonta ine—Valmont , lieu d i t Homb oi s .

Desc r i p t ion des obj ets . D i scu ss ion de d iverses qu est ions qu i
s

’

v rattachent accesso i rement , p ar M . D .
—A . VAN BASTELAER ,

Prés ident d‘

honneu r de la Soc iété archéo log iqu e de Charlero i
(A continuer)

Comm i ss ion royale des monument s . Résumé des p rocès-ver
b au x des séances des mo i s de j u i l let et d’

aoû t 1895
Une commande de tap i sser ies b ruxello i sos en 1701, su ivie d’

u ne

no te su rDaniel Stroobant , so igneu r deTorb ruggon (1671
p ar M . J .

—TH . DE RAADT

Nécro log ie
Comm iss ion royale des monuments . Résumé des p rocès- ver
b au x dos séances des mo i s de sep temb re et d

’

octob re 1895 .

Une tap isser ie bru xello i se a Du sseldo rf, par M . J .
-TH . DE RAADT .

Verres Façon de Veni se fabri qu és au x Pays
- Bas .

12° lettre (et derni ère) aux memb res du Com i té du Bu lletin des
Comm issions royales d’

art et d’

archéologie, p ar M . H . Sonore

M ANS

Le cimet ière franc de Fontaine-Valmont, li eu di t Homb o i s .

Desc r ip t ion des ob j ets . D iscu ss i on de d iver ses qu est ions qu i
s

’

y rattachent accesso i rement , par M . D .
-A . VAN BASTELAER ,

Prés ident d ’

honneur de la Soc i eté archéo log iqu e de Char lero i
(su i te) . A continuer .

Comm i ss ion rovale des monuments . Résumé des p rocès—ver

bau x dos séances des mo i s de novembre et de décemb re 1895 .



PL A N C H E S .

Objets découverts à Neerpel t (5 p lanch es) .
O bj ets trou vés dans les fou i l les du cimeti è re Fontaine
Valmont , l ieu di t I lombo i s PI .

Pl . I l

PI . I I I

Pl . IV


