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DANS LA CHAPELLENIE DE PEPINSTER

Les mesures d'application des decisions prises au concile de Trente

ont progressivement penetre dans les paroisses (messe dominicale,

sacrements) mais elles se sont souvent confrontees aux difficultes resultant

d'une trop grande etendue des circonscriptions anciennes. Les habitants

de hameaux les plus eloignes du centre aspiraient a davantage de facilites

pour l'exercice du culte. C'etait Ie cas pour la trentaine de menages

residant a Pepinster qui "devaient se rendre a Theux pour accomplir tous

leurs devoirs religieux et notamment pour y suivre la messe les dimanches

et jours feries .... Confession et communion pascales, bapteme, mariages

et enterrements, c'est-a-dire les actes essentiels d'une vie de chretien,

se faisaient aI' eglise paroissiale. Imaginons les difficultes que devaient

eprouver nos ancetres, enfants, vieillards, MMs amenes au bapteme,

'corteges funebres qui devaient parcourir de mauvais chemins boueux

ou enneiges, a pied Ie plus souvent, afin de se rendre a l'eglise ... ! Le

probleme etait Ie meme pour Ie cure et ses vicaires qui, jour et nuit, par

tous les temps; allaient administrer les sacrements aux mourants; encore

fallait-il qu'ils soient prevenus ... Les manants avaient eu a souffrir,



L'ARCHITECTURE DU COUVENT DES CELESTINES DE

LIEGE-EN-ILE (1626/1627-XIxe SIECLE)

Chez nous, tous les couvents de Celestines sont supprimes ou

nationalises a la fin du XVIIIe, voire au debut du XIxe siecle(3). Seule

l'aile centrale du couvent de Namur demeure encore place, recemment

renovee et affectee en un cabinet ministeriel.
1. L'Ordre des Annonciades celestes on Celestines

En 1602, la noble genoise Marie Victoire Fornari, fonde l'Ordre

des Annonciades celestes ou Celestines, voue a la Vierge. Leur regIe se

base sur celIe de saint Augustin et se caracterise par Ie vceu d'une cloture

severe en plus des trois vceux religieux - pauvrete (individuelle), chastete,

obeissance. Chaque communaute pouvait compter jusqu'a trente-trois

religieuses et sept converses. Les Celestines sont aussi surnommees les

Filles-Bleues en raison du scapulaire et du manteau d'un bleu «celeste»

qu'elles portent sur une robe blanche.

L'Ordre gagne rapidement la France puis nos regions ou sept couvents

sont eriges durant Ie XVIIe siecleCIJ• Le couvent de Pontarlier (Bourgogne)

fonde d'abord une maison a Tournai (1624). Les Celestines etablissent

ensuite une premiere communaute a Liege, dans Ie quartier de l'lle. Celle-

ci fonde quelques annees plus tard Ie couvent de Buy (1637). Ailleurs,

d'autres fondations voient Ie jour a Mons (1628), a Namur (1631) et a

Tongres (1640-1677) dont la communaute demenagera au faubourg

d' Avroy (1677) apres l'incendie de son cloltre par les troupes fran~aises(2).

2. Localisation

Le couvent de Liege-en-Ile fut fonde par des Celestines de Nancy

(France) en 1626. Cette nouvelle communaute demenagea a plusieurs

reprises. A leur arrivee, les religieuses furent accueillies durant un mois

chez la princesse de Barban~on, au Mont-Saint-Martin. Des octobre

1627 elles louerent Ie couvent des Ursulines, rue Souverain Pont.

Le 10 juin 1628, elles s'installerent definitivement dans la maison du

comte de Schwartzenberg, dans Ie quartier de l'lle, paroisse de Saint-

Adalbert, sise dans la rue qui prendra Ie nom des Celestines lors de leur

etablissement(4) .

3. Histoire dn convent et de ses batiments

a. La fondation

La prieure de la communaute de Nancy, Marie Mauhain, con~ut Ie

projet de fonder un couvent a Liege des 1626. Grace a l'intervention de

la princesse de Salme aupres du prince-eveque, Ferdinand de Baviere

(1612-1650), les Celestines furent admises a Liege, pour peu que la

communaute puisse subvenir a ses propres besoins. Fortes de la dot de

la baronne de Salses, professe a Nancy, les Celestines purent garantir une

somme de vingt mille florins de Brabant. Mais c'etait sans compter sur la

ferme opposition du suffragant(5) Etienne Strecheus qui preferait voir des

Ursulines s'installer en villeC6J.

Une annee s'ecoula au cours de laquelle les Celestines lorraines

tenterent une autre fondation en France avant de faire un nouvel essai

(I) ARCHIVESDEL'BTATA LIEGE(A.B.L.), CeLestines, n° 2 : Constitution des reLigieuses de

L'annonciade sous LareigLede sainct Augustin [XVII' siecle]. - F. MELZIO,La vie admira-

bLede Labienheureuse mere Marie Victoire,fondatrice des reLigieuses de L'annonciade de

Gennes, trad. fran<,;aise du pere Guyon, Lyon, 1631, livre II, chap. I et IX (conserve it la

bibliotheque des A.G.R. sous la cote LP 4643). - A.B.L., CeLestines, n° 64 : Jesus Maria

Annonciata. Archiffres Livresecond. Appartenant au monastere des reLigieuses annoncia-

de ceLeste de Tongre, presentement litabLiesau couvent auxfauxbourg d'Avroy LezLiege,

[Liege], 1738-1794. - BIBLIOTHEQUEROYALE(B.R.), mss nO 19.612, [LALOIRE]Seeur Marie

Fran<,;oise Augustine Joseph, Histoire de L'litabLissement de L'ordre de L'annonciade ceLeste

dans LaviLLede Liege, Liege, [1746-1747], f. 472 sv. Pour plus de precisions sur ce manus-

crit, nous renvoyons Ie lecteur it I'ouvrage de M. LIBERT,L'ordre des Annonciades ceLestes

ou CeLestines. Monasticon, Bruxelles, 2000, pp. 47-48 (Introduction bibLiographique a
L'histoire des couvents beLgesanterieurs a 1796, 28).- Par leur vetement, les Annonciades

celestes se distinguent de l'ordre fran<,;ais des Annonciades ou Seeurs Rouges, chanoine

WILMET,Fragment d'une histoire ecciesiastique (du comte et) du diocese de Namur, dans

A.S.AN., t. VIII, 1863-1864, p. 402. - P. FOURNIER,Annonciades ceLestes, dans DH.G.E.,

t. 3, Paris, 1924, col. 410. - T. GOBERT,Liege a travers Lesages. Les rues de Liege, t. 2,
Liege, 1926, p. 299. - r. BARGALLO,Annunziate turchine 0 ceLesti, dans Dizionario degLi
istituti di perfezione, vol. 1, Roma, 1974, col. 668-670. - Ph. BRAGARD,Unjoyau cache :

Lecouvent des CeLestines, dans Confluent, n° 128, Namur, 1985, p. 31. - M. LIBERT,op.
cit., pp. 10-12.

(2) A.G.R., mss n° 19.612, f. 472 sv. - T. GOBERT,op. cit., p. 299. - M. LIBERT,op. cit., pp.
10·11.

(3) M. LIBERT,op. cit., p. 11.

(4) B.R., mss n° 19.612, f. 33. - lP.R. STEPHANI,Memoire pour servir a L'histoire monas-
tique du pays de Liege, t. 6, Liege, 1876-1877, p. 308. - T. GOBERT,op. cit., t. 2, pp. 297

et 299-300. - B. HELIN,La popuLation des paroisses Liegeoises aux XVIi' et XVl11' siixLes,

Liege, 1959, p. 193. - M. LIBERT,op. cit., pp. 41-42. - Y. DELAIRESSEet M. ELSDORF,Le

Livredes rues de Liege, 2' ed., Grivegnee, 2002, p. 87. Cette rue commence rue de la Cas-

quette et aboutit rue du Pot d'Or. Elle portait au XVII' siecle Ie nom de rue de Fauquemonl.,

de Bibeau, rue du Lavoir, rue de I'hotel du Val Saint-Lambert ou rue de Schwartzenber '.

(5) Le suffragant est un eveque auxiliaire. M. DEMET,Le couvent des CeLestines en fLe()

Liege, dans Leodium, t. 49, 1962, p. 21. .

(6) B.R., mss n° 19.612. - J.P.R. STEPHANI,op. cit., p. 308. - M. DEMET,op. Clt., pp. 20-21.

- M. LIBERT,op. cit., p. 41.



a Liege(7). Les lettres patentes autorisant les Celestines a s'etablir a
Liege furent envoyees Ie 28 aoGt 1627. Des sreurs furent choisies pour

la fondation et quitterent Nancy Ie 31 aoGt en carrosse, accompagnee du

pere Habert. Une semaine plus tard, elles entrerent a Liege en barque
par Ie canal d' Avroy. La princesse de Barbanr;on les accueillit dans sa

demeure, situee rue Devant-Saint-Hubert au Mont-Saint-Martin, ou son

oratoire prive fut mis a la disposition des religieuses, Ie temps qu' elles
trouvent une maison plus convenable(8).

Le plan repris dans l'ouvrage de Jan Blaeu, publie en 1649, localise

l'eglise Saint-Hubert (fig. 1, cercle noir) au nord-ouest de la ville. Trois

habitations font face a cette eglise, alignees sur la rue Devant-Saint-
Hubert, cotee n0143 sur Ie plan. L'une d'elles etait la demeure de la

princesse de Barbanr;on(9)

Fig. 1. Vue de la ville de Liege intitulee «Legia sive Leodium vulgo»,

detail du Mont-Saint-Martin, quartier de Saint-Servais, 1649. Extraite

de Jan BLAEu,Novum ac magnum theatrum urbium Belgicae regiae, ad

praesentis temporis faciem expressum, Amsterdam, 1649, non pagine.

b. A la recherche d'une maison

La petite communaute de Liege, composee de six religieuses(IO),de

deux novices et d'une servante, s'activa pour denicher une maison calme

et pas trop chere. Elles decouvrirent une habitation aux extremites de la

ville, rue des Bibeau ou de Faucon, mais trop onereuse, «elles aoient

dans l'impuissance de l'achepter»(II). Elles se contenthent alors de louer

l'ancien couvent des Ursulines(12),rue Souverain Pont, dans Ie quartier du

Grand-Marche et de Saint-Jean-Baptiste au nord de la ville (fig. 2), mais

y apporterent quelques amenagements(l3). Tres vite, l'ancien couvent ne

convint plus aux Celestines qui souhaitaient etre completement isolees du

regard des lai:cs(l4).

(7) Cette tentative fut un succes grace 11 l'appui de Denis de Poitiers, baron de Fenffe, gou-

verneur de Bouillon et beau-frere d'une des religieuses de Nancy. Celui-ci hypothequa ses

biens repartis dans la principaute et put verser la somme de vingt mille florins de caution.

M. DEMET,op. cit., p. 21. - S. BOULVAIN,Contribution a l'histoire religieuse de la ville de
Liege: la fondation de couvents a I' epoque moderne, Universite de Liege, memoire de

licence en Histoire inedit, 1994, p. 89. Le resume de ce memoire est publie : S. BOULVAIN,

Lafondation de couvents a I'epoque moderne, dans B.I.A.L., 1. CX, 2001, pp. 61-95.

(8) B.R., mss n° 19.612, ff. 21-22. - J.PR. STEPHANI,op. cit., pp. 308-309. - P. CLERX,

Notices sur les anciennes corporations religieuses, les eglises, les monuments, etc, de la

cite de Liege, dans B.I.AL ., 1. VIII, 1865, p. 294. - 1. DARIS,Histoire du diocese et de la

principaute de Liege pendant Ie XVII' sieele, 1. 1, Liege, 1877, p. 366. - M. DEMET, op.

cit., pp. 20-21. - E. HELIN,La population des paroisses ... , op. cit., p. 196. - M. LIBERT,op.

cit., p. 41. - S. BOULVAIN,Contribution ... , op. cd., p. 89. 11 semblerait qu'apres Ie depart

des Celestines, Ie prince de Barban'ton loua cette meme demeure aux Benedictines qui se

retugierent au Mont-Saint-Martin en 1636 alors que des troupes imperiales se massaient

11proximite de leur couvent, dans Ie faubourg d' Avroy, S. BOULVAIN,Contribution ... , op.

cd., p. 15.

(9) 11 faut reconnaitre que vingt annees se sont ecoulees entre l'arrivee des Celestines et

la publication du plan. Beaucoup d'evenements ont pu se produire dans cet intervalle. Les

maisons visibles rue Devant-Saint-Hubert ne sont peut-etre pas contemporaines dc I'arri-

vee des Celestines, mais posterieures.

(10) Parmi elles, la sous-prieure de Nancy.

(11) B.R., mss nO 19.612, ff. 23-26.

(12) Les Ursulines avaient quitte leur vieux couvent 11la demande du suffragant Etiennc

Strecheus qui souhaitait les voir rassemblees dans leur nouvelle demeure, acquise Ie 21

octobre [1627], jour de la sainte Ursule, 1.P.R. STEPHANI,op. cit., p. 309.

(13) B.R., mss n° 19.612, f. 27. - T. GOBERT,op. cd., 1. 2, p. 299. - M. DEMET,op. cit., p.

22.- M. LIBERT,op. cit., p. 42. Le plan de Jan Blaeu donne deux noms 11cette rue: rue des

hcvalicrs ou Souverain Pont.

(14) I.R .. mss nO 19.61 . IT. 1 7. S. FlOIJI.YAIN,Contribution .... op. cit., p. 89.



debourserent pres de quinze mille deux cents florins de Brabant pour

l'acquerir. La communaute se composait alors de quinze professes et

d'une novice(l9l.

Fig. 2. Vue de la ville de Liege intitulee «Legia sive Leodium vulgo»,

detail du quartier du Grand-Marche et Saint-Jean-Baptiste, 1649.

Extraite de Jan BLAEu, op. cit., non pagine. La rue Souverain-Pont est

notee sous le numero 175.

c. L'hOtel de Schwartzenberg : premier batiment (1628-1679)

Les questions financieres reglees, les Annonciades celestes entamerent

des travaux dans la maison comtale. Elles eurent «bien de Iapeine afaire

evacuer Ia maison pour pouvoir y travailler et Ia disposer en cloture qui

jut Ie premier soin de Ia tres digne Rnde mere prieure». Chose faite, les

sreurs se preparerent a faire des transformations temporaires. «Il y avoit

dans cette maison des ecuries et une remise de carosse qui prennoient

jour sur Ia rue. Elles en destinerent Ies unes pour Ies parloirs et I'autre

pour Ia chapelle»(20).Vne chambre fut amenagee pour servir de chreur. En

outre, elles equiperent une salle pour y dire temporairement la messe. Les

sreurs emmenagerent Ie 10 juin 1628, les grilles furent alors posees dans

les parloirs, afin que la cloture soit strictement respectee(21).

La chronique du couvent precise l'agencement d'une aile de la

demeure: s'y trouvaient «une espece de dortoir et par terre, une cuisine,

Ie refectoire, Ie chapitre, Ie noviciat, I'infirmerie, comme si expressement,

elle eut ete batie pour elles»(22l.Le batiment etait cependant vieux et

tombait presque en ruine. La prieure Ie consolida provisoiremenl. Les

sreurs firent en outre eriger un petit clocher en haut du toil. Des pierres

de taille furent employees pour construire un nouveau batiment de

I' eglise(23l.

A peine installees, les ambitieuses sreurs de Liege projeterent

successivement la fondation d'un nouveau couvent a Bruxelles, Malines

et Louvain, mais chacune fut un eched24). Perseverantes, elles parvinrent a
creer un couvent a Namur en 1631 avec l'aide d'un certain Le Beau(25).Cet

homme leur trouva une maison ou les fondatrices de Namur s'installerent

a leur arrivee(26).

Au cours de l'annee 1628, Ie comte de Schwartzenberg(15) leur

propos a de leur vendre sa demeure, situee dans l'Ile de la cite, pres du

rempart(16l de la Sauveniere et de l'eglise Saint-Jean-en-Ile(l7l. La situation

paisible et reculee, Ie terrain et la forme des batiments susciterent tout

de suite l'interet des sreurs(18). Le contrat fut signe Ie 31 mai 1628. Elles

(15) Homme puissant, Ie comte sera elu bourgmestre regent de la ville de Liege en 1631.

B.R., mss nO 19.612, f. 79. Le comte de Schwartzenberg etait issu d'une illustre farnille ori-

ginaire d' Allemagne, installee a Liege depuis Ie XV siecle. Certains membres de la famille

furent comtes, barons, princes et meme bourgmestres de la ville de Liege. Quelques-uns se

firent enterrer dans leur chapelle privee en I'eglise Saint-Adalbert, T. GOBERT,op. eit., t. 2,

p. 298 et t. 5, pp. 302-303.

(16) Ces remparts faisaient pres de 16 pieds de largeur (3,5 m au XIX· siecle), sans compter

Ie mur exterieur. lis appartenaient a la ville de Liege, mais chacun pouvait se promener

sur les fortifications, au grand deplaisir des habitants de la rue des Celestines, T. GOBERT,

op. eit., t. 2, p. 298. - R. BRAGARD,Les eouvents et les eneeintes urbaines a Liege, Huyet
Dinant, dans Bulletin de la Societe royale «Le Vieux Liege», t. IV, 1954, p. 277.

(17) Trop chere en 1627 (22.000 florins de Brabant), les soeurs I'avaient refusee une fois.

Cette demeure etait situee dans I'actuelle rue des Celestines, du cote gauche en allant de la

rue du Pot-d'Or vers Saint-Jean. B.R., mss n° 19.612, f. 33. ~ P. CLERX,Notices ... , op. eit.,

p. 294. ~ T. GOBERT,op. eit., t. 2, pp. 298-301. - M. DEMET,op. eit., p. 22.

(18) La demeure etait lirnitee par la rue en fa,<ade et par Ie rem part ceinturant l'Ile a I' ar-
riere.

(19) B.R., mss n° 19.612, f. 33. - J. DARIS,Histoire du diocese et de la Prineipaute de Liege

pendant Ie XVII' sieele ... , op. eit., p. 366. - E. HELIN, La population des paroisses ... , op.
eit., p. 196. - M. DEMET,op. eit., p. 21.

(20) B.R., mss nO 19.612, f. 40-46.

(21) B.R., mss n° 19.612, f. 40-46. - M. DEMET,op. eit., p. 22.

(22) B.R., fiSS n° 19.612, f. 47.

(23) B.R., mss n° 19.612, f. 47. - M. DEMET,op. eit., p. 22.

(24) B.R., mss n° 19.612, ff. 49-56.

(25) Cet homme natif de Namur etait Ie pere d'une des religieuses liegeoises.

(26) B.R., fiSS nO 19.612, f. 57. - M. LIBERT,op. eit., p. 42.



Les Celestines liegeoises purent alors commencer a transformer
I'hotel Schwartzenberg. Les premieres pierres de I'eglise et du chreur

furent posees Ie 9 fevrier 1630 en presence du Grand Chancelier, delegue

par Ie prince-eveque(27l. Soucieuses de conserver leur cloture malgre les

travaux, les sreurs furent exposees Ie moins possible a la vue des laics
durant Ie chantier de construction. L'argent vint a manquer pour payer les

trois bateaux de pierre de Namur et la dorure d'un «sacerdoce»(28l pour

Ie saint Sacrement. Une dot renfloua les caisses, a point nomme<29l.Le 15
mars 1630, des ouvriers entamerent les fondements du portail de I'eglise

et Ie chantier d'autres batiments. Les sreurs recevaient regulierement les

dons de familles nobles car chaque semaine, elles devaient debourser

entre quarante et soixante ecus. Helas, les finances manquerent a nouveau

pour couvrir Ie batiment qui ne fut acheve qu'en 1631. En decembre,

les sreurs pouvaient dire l' office dans Ie «chceur d' embas» et celebrer

l'Eucharistie dans la sacristie qui servit des lors de chapelle.

Le couvent (comprenant les cellules et autres «officines du cloftre») fut

beni Ie 14 fevrier 1632 par Ie vicaire general(30). Le meme jour, la prieure

attribua les cellules aux religieuses(31). Inachevee, l' eglise ne fut dedicacee

que Ie 30 novembre 1632 par Ie suffragant Thierry de Grace, ainsi que Ie

caveau pour la sepulture des religieuses(32). Les sreurs disposaient des lors

d'une eglise pour dire la messe.

En somme, ce furent I'eglise, les parloirs, deux ailes du cloltre -

I' infirmerie et I' ouvroir - qui furent construits en un temps record. La voilte

de I'eglise, les peintures qui l'ornerent (realisees par Jean WalschartZ(33l)

et toutes les fenetres du couvent furent financees par quelques ames

charitables et des aumones(34).

La communaute crilt rapidement : apres quatre ans et demi seulement,

Ie jeune couvent comptait deja vingt-six religieuses(35l.

En 1633, Ie prince-eveque Ferdinand de Baviere fit un don a la
communaute pour Ie frontispice de leur eglise. En 1636, les sreurs

participerent a I'edification d'une muraille sur Ie grenier en portant elles-

memes les pierres et les briques(36).

La communaute ne se contenta pas de la fondation du couvent de

Namur. Elle entreprit de creer un monastere a Huy des 1634(37).Suite au
deces de la mere superieure de Liege, les demarches furent interrompues

puis reprirent trois ans plus tard avec succes. Des con flits apparurent entre

les deux maisons. La prieure de Liege se rendit plusieurs fois a Huy et

finit par y etre elue prieure(38).

(27) l?R., mss n° 19.612, f. 59. - P. CLERX,Notices ... op. cit., p. 294.

(28) A la verite, Ie sacerdoce exprime Ie caractere religieux d'une fonction professionnelle.

Peut-etre faut-il elargir la signification de ce mot a un vetement ecclesiastique dans Ie

fran<;:ais du XVIIIe siecle.

(29) Les dots constituerent durant toute la vie du couvent une rentree irnportante d'argent.

Les religieuses etaient recrutees dans la riche bourgeoisie administrative, les families de

marchands, les professions liberales (medecin) et dans la noblesse. En 1633, la commu-

naute fut meme attaquee en justice par la famille d'une des religieuses recemment entree

au couvent, mais morte quelques jours plus tard. Selon les regles du concile de Trente en

matiere d'heritage, les Celestines remporterent Ie proces et la famille ne put recuperer Ie

montant de la dot. B.R., mss n° 19.612, f. 100 (citations des regles precises). - M. DEMET,

op. cit., pp. 23 et 25. - M. LIBERT,op. cit., p. 43.

(30) Comme Ie relate la chronique du couvent, nombreux furent ceux qui «admirerent

comment un si vaste et si ample bfitiment avoit pu etre eleve en si peu de tems». B.R., mss

n° 19.612, f. 90.

(31) M. DEMET,op. cit., p. 23.

(32) A partir de 1658, des nobles se firent enterrer dans I'eglise du couvent. B.R., mss n°

19.612, f. 183.

(33) J. HELBIG,Histoire de la peinture au pays de Liege, Liege, 1873, p. 162. Jean Wals-

chartz est ne en 1581 et est mort en 1665.

Le plan de Jan Blaeu (fig. 3) ne localise pas Ie couvent des Celestines.

Ce dernier ne figure pas dans les renvois en bas du plan, comme s' il

n' existait pas. La rue de Faulcoumont est densement peupIee, tout comme

Ie reste du quartier de I'Ile ou les espaces verts sont rares. Les parcelles

longeant la rue de Faulcoumont a I'Ouest sont limitees a I'arriere par la

rivelette qui coule Ie long de la Meuse et qu'enjambent regulierement de

petits ponts. Dans la rue de Faucoulmont(39), une habitation retient notre

attention par ses dimensions superieures aux autres demeures. S'agit-il

de notre couvent ? Probablement pas. En effet, cette parcelle ne semble

pas inclure un pont enjambant la rivelette et elle se situe au milieu de la

rue. Or le couvent possedait un pont(40l et se situait plus au Nord, pres de

la collegiale de Saint-Jean-I'Evangeliste. Cette grande demeure do it etre

(34) B.R., mss n° 19.612, ff. 68, 69, 83, 88 et 91. - M. DEMET,op. cit., p. 23.

(35) M. LIBERT,op. cit., p. 42.

(36) B.R., mss n° 19.612, ff. 115 et 136.

(37) La cornmunaute, composee de vingt-six seeurs, etait suffisamment importante pour

creer un nouveau couvent. La fondation fut approuvee par Ie prince-eveque, grace au sou-

tien de Denis de Poitiers, gouverneur de Bouillon. B.R., mss n° 19.612, ff. 140-142. - S.

BOULVAIN,Contribution ... , op. cit., p. 90.
(38) Les dissensions ne furent definitivement apaisees qu'apres deux interventions du vi-

caire general et la confrontation en justice. En 1668, la nouvelle prieure de Huy retablit

l'ordre entre les deux communautes. B.R., mss n° 19.612, ff. 119 et 140-144. - M. LIBERT,

op. cit., pp. 42-43.
(39) Cette rue portera Ie nom des Celestines apres leur installation en 1628.

(40) B.R., mss n° 19.612, ff. 413-414.



celIe du chanoine Comad de Mean, elle passa au XVIIIe siecle a la famille
de Crassier<4I).

epuisez par les fraix d'un grand batiment dont on ne s'apperr;evoit pas
beaucoup»(43).

Finances par des dons, de nouveaux travaux furent entames, en 1658,

pour reparer la sacristie qui etait en mauvais etat. Trois annees plus tard, Ie

chapitre decida de l'achat de la maison contigue au monastere, necessaire

pour agrandir les batiments(44). De nombreux dons permirent au couvent

de decorer la sacristie et de la meubler de tapis, nappes, etc.(45)

Apres des «travaux immenses» realises en quarante-six annees,

la guerre vint troubler Ie calme de la communaute. En 1673, les

troupes fran~aises envahirent la ville et Ie prix des aliments augmenta

considerablement, a la suite des ravages des campagnes. Les rentes du

couvent n' arrivaient plus. Le couvent de Liege-en- lIe accueillit trois

seeurs de Ruy. Le recrutement du couvent devint problematique. Durant

huit ans (entre 1668 et 1676), aucune seeur de cheeur ne prit Ie voile et

donc aucune dot ne vint enrichir Ie couvent(46). La famine sevit dans Ie

monastere en 1675. Cependant, les seeurs accueillirent des re1iques dans

leur cheeur d'en haut en 1677 et elles donnerent refuge durant un mois et

demi aux seeurs de Tongres dont le couvent avait brille(47).

Le 10 juin 1678, Ie couvent feta les cinquante annees ecoulees

depuis que «les Celestines avoient pris possession dans la maison de

monsieur le Comte de Schwartzenberg qui fait encore aujourd'hui [au

XVIIIc siecle] le fond de leur monastere»(48).Vne periode moins rude

suivit cet anniversaire.Des 1680, Ie projet naquit d'agrandir Ie couvent

en poursuivant les plans du batiment lances par les premieres prieures.

Mais cette idee ne plut pas a toutes les seeurs. Selon certaines, il fallait

avoir une somme de trente mille ou quarante mille francs d'epargne avant

de se jeter dans la realisation de tels travaux. Relas, les guerres et autres

calamites nuisaient aux rentrees d'argent. Les rentes «etoient a peine

suffisantes pour subvenir a la subsistance et l'entretien des religieuses
et des bfitiments deja el€vez». Cependant, Ie nombre de religieuses

augmentait et la necessite de s'agrandir devenait manifeste(49).

Fig.3. Vue de la ville de Liege intitulee «Legia sive Leodium vulgo»,

detail du quartier de l'lle, 1649. Extraite de Jan BLAEU, op. cit., non

pagine.

Le 15 decembre 1639, la mere superieure du couvent tenta une nouvelle

fondation a Dinant. Elle rencontra aussitot l'opposition du Magistrat de

la ville, malgre Ie soutien du prince-eveque. Cependant, l'avis du Conseil

de la ville etait indispensable. Les discussions s' eterniserent jusqu' en

juin 1640. Le Conseil trancha finalement en defaveur de la prieure

pretextant que la ville etait «chargee d' aultres cloistres de religieux et de
religieuses»(42).

En 1653, la prieure fit construire un second confessionnal, malgre

les difficultes financieres de la communaute. En effet, Ie couvent «s' hoit

(43) B.R., mss n° 19.612, f. 170.

(44) B.R., mss n° 19.612, ff. 186 et 191.

(45) B.R., mss n° 19.612, ff. 197 et 207.

(46) B.R., mss n° 19.612, ff. 218-219. - S. BOULVAIN,Contribution ... , op. cit., p. 90. - M.

LIBERT,op. cit., p. 43.

(47) B.R., mss n° 19.612, f. 241. - M. LIBERT,op. cd., p. 43.

(48) B.R., mss n° 19.612, f. 243.

(49) B.R., mss n° 19.612, ff. 252-253.

(41) IJ faut signa~er que la demeure fut acquise au milieu du XVII' siecle par Ie chanoine

(de Saint-Jean-I'Evangeliste ?) Conrad de Mean aupres de la famille Naveau, T. GOBERT,
op. cit., t. 2, p. 298 et t. 5, p. 300.

(42) D. BROUWERS,Le magistrat de Dinant et les nouveaux couvents au XVll' siixle, dans

Namurcum, 8' an nee, 1931, p. 27. D'apres ARCHIVESCOMMUNALESDEDINANT,liasse nO23,
a Namur.



d. De nouveaux grands travaux : deuxieme batiment (1680-1689)

La maison acquise vingt-deux ans auparavant etait alors encore

occupee et louee par quartier : un avocat vivait dans la moitie cote rue et

un peintre dans la moitie cote rempart. Le chapitre approuva l'entreprise,

«c' est a dire a redemander la maison voisine et afaire tous les preparatifs

necessaires a construire la seconde aile du batimens, selon Ieplan dont les

premieres meres l'avoient commence»(50). Le vicaire general leur accord a

son autorisation. Le commissaire Ponsart propos a aussitot de leur livrer

tous les bois necessaires aux travaux(51).

Avant de commencer quoi que ce soit, la prieure consulta l'avis de

specialistes : un maitre ma~on, reconnu comme «bon ingenieur», un

tailleur de pierre et un maitre charpentier. La superieure expos a tres

precisement ses idees aux trois hommes. Elle leur montra les plans de

ce qu'elle souhaitait voir batir, les defauts du premier batiment a ne

pas reproduire dans Ie second. Les professionnels approuverent ses

propositions. Comme aucun materiau n'etait pret et qu'aucun endroit ou

les stocker n'etait prevu, la prieure contacta Ie R. P. Simonis, «religieux

minime, grand architecte etfort habille ingenieur». II examina les plans en

presence du maitre ma~on Jean d'Oreye, etudia les idees de la superieure

et approuva l'agrandissement du couvent. Le pere Simonis soutint Ie

projet et recommanda a la mere prieure de ne rien changer au plan, sans

quoi «on gatoit Ie reste de l' ouvrage absolument»(52).

Les sreurs furent tellement enthousiasmees par Ie nouveau chantier

qu'elles commencerent elles-memes la demolition de la gloriette «qui

occupait Ie premier terrain destine a batir». La prieure mit fin ace zele car
des tensions apparaissaient. En effet, certaines religieuses demandaient a

ce que les infirmeries, la cuisine et Ie refectoire soient acheves avant de

demolir la vieille maison. D'autres pretendaient que les travaux devaient

commencer par Ie petit jardin sur la riveIette(53). Les ouvrie~s tranchere~t

en faveur de la seconde proposition et les travaux debuterent en avnl

1680. La «vieille maison» fut demolie en cinq jours par les Celestines.

Les ardoisiers, charpentiers et ma~ons detacherent la couvert~re ~t

demolirent Ie vieux refectoire et la vieille cuisine. Fut egalement demohe

la «steffe qui avoit servit a conduire l'escalier de la gloriette r;t ~ui e!oi!

merveilleusement longue et epaisse». En pierre, cette «steffe» etmt fixee a

l'aide d'une ancre en fd54).

Les fondations du cloitre etaient a peine entamees qu'une inondation

de la Meuse vint Ies interrompre. A la reprise des travaux, la premiere

pierre du nouveau batiment fut posee dans Ie coin de r~tour du cl~itre,

pres du refectoire(55). Les deux locataires (l' avocat et Ie ~emtre) ref~serent

alors de quitter la maison avant Ie 24 juin, dat~ de la Samt-Jean. De~ lors,

seules quatre arcades du cloitre fu~ent cons~rUltes. Un ~roufu,t. pe,r~e dans

la muraille de cloture pour achemmer les pJerres de tmlle a I mteneur du

cloitre(56).

U ne fois de pIus, chaq ue religieuse avait une opinion sur I' amenagement

du batiment. Certaines souhaitaient que Ie cloitre forme un rectangle plus

long que large, c'est-a-dire que l'aile de l'infirmerie e~ c~ll~ du chapitr~

aient chacune cinq arcades ou fenetres. Mais Ie terram etmt trop e~rolt

pour ce dessein. Les sreurs songerent alors a a~hete: l'~~!e; ~es c?a~omes

reguliers de l'abbaye de Saint-Gilles, comme 11 aVaIt dep ete proJete de Ie

faire, pour agrandir Ie batiment. Cette idee resta en suspens(57)., .

Ses locataires partis, la maison du peintre et de I' avocat fut demoh~ Ie

25 juin et des pierres supplementaires furent acheminees sur Ie c~antler.

Des colleurs de chaux travaillerent dans les chambres. La muraIlle fut

egalement demolie, car elle ne serait pas capable de soutenir un batiment.

(50) B.R., mss n° 19.612, f. 253.

(51) B.R., mss n° 19.612, f. 254.

(52) B.R., mss n° 19.612, ff. 254-255.

(53) II existait 11 Liege plusieurs rivelettes, diminutif de riviere. L'une ~'entre-elles coulait

11 1'arriere des maisons de la rue des Tetes de Bceuf et de la rue des ~elest;nes, Ie,long de

la Meuse demarrant 11 la rue Hazinelle jusque derriere Samt-Jean-1 'Evangehste. L eau qlll

cou1ait d~ns cette rivelette provenait de la riviere de la Sauveniere - les remparts bordant

1aMeuse et 1e boulevard qui les rempla<;:aau XIxe siecle porterent ce meme nom. Cette

rivelette existait bien avant Ie XVII' siecle et servait d'egout public, 11tel pomt qu'elle s~

bouchait regu1ierement. Les plaintes des riverains poussere?t Ie bourgme.stre de la Ville a

realiser des travaux chaque annee. Au XVI' siecle, les propnetalres des ma~sons longeant la

riveJette proposerent d'entretenir Ie cours d'eau 11 leurs frais et ~e<;:urenten echange laJouls-

sance des terrains dans Ie prolongement de leur parcelle, Jusqu aux abords de la Meuse. Le

cours d'eau finit par etre canalise et voute vers 1770, T. GOBERT, op. cu., t. 5, pp. 217-2l9.

(54) B.R., mss n° 19.612, ff. 256-257.

(55) B.R., mss n° 19.612, f. 258.

(56) B.R., mss n° 19.612, f. 259.

(57) B.R., mss n° 19.612, ff. 260-261.



e. Achevement du cloitre : troisieme et quatrieme batiments

(1689-1728)

La ville de Liege fut bombardee par les troupes de Louis XIV en

1691. Les religieuses se preparerent au pire et protegerent au mieux leurs

batiments. Elles etanc;onnerent les planchers, deplacerent leurs effets dans

les caves et les souterrains, disposerent des tonneaux d'eau dans Ie grenier

et les coins des quatre dortoirs. Une menace d'explosion du magasin

a poudre obligea les sreurs a quitter leur cloitre. Fausse alerte, elles

rentrerent Ie jour suivant et Ie monastere fut epargne<62).La meme annee,

un incendie se declara dans la cuisine et les f1ammes s'eleverent a hauteur

des lambris. Peu de temps apres, un tremblement de terre n'endommagea

que deux cheminees. L'annee 1695 eprouva la communaute de Namur qui

fuit a son tour Ie bombardement des Franc;ais et se rHugia a Liege durant

les hostilites(63).

Un an plus tard, Ie couvent atteignit pour la premiere fois Ie nombre

de trente-trois sreurs de chreur, comme Ie prevoit la regie. A partir de

cette date et jusqu'en 1704, Ie couvent connut une nouvelle crise de

recrutemenl. Aucune fille ne fit sa profession chez les Celestines(64).

En 1699, les Celestines entreprirent «Ie batiment des deux ailles du

cloistre, c'est a dire celle du chapitre et de la cuisine qui acheverent Ie

quarre sur Ie plan des premieres fondatrices qui avoient faits elever celles

de I' ouvroire et de I' infirmerie»(6S). Cinq ans plus tard, elles agrandirent les

deux chreurs (d'en bas et d'en haut) qui etaient peu spacieux et «de forts

bas etiiges». La baronne de Moreau, sreur de la prieure Marie Isabelle

de Crassier (1702-1729), presida la ceremonie de la pose de la premiere

pierre, car elle avait fait un don a la communaute. Lorsque les chreurs

furent couverts, Ie baron Guillaume de Crassier, voisin(66) du couvent

et frere de la prieure, financ;a les peintures de la voute boisee des deux

chreurs par Ie peintre Deloye. En outre, Ie baron fit poser de nouvelles

fenetres dans Ie chreur d'en haul. Le« communicatoire» fut peint a l'huile

par monsieur Romanique(67).

Mais les nouvelles batisses ne suffirent pas. Des 1709, les Celestines

souhaiterent acheter l'hOtel des chanoines reguliers de l'abbaye de Saint

Gilles «pour etablir une cloture parfaite, entiere et convenable a I' institut».
Les chanoines accepterent de ceder leur maison et les rei igieuses purent

construire les parloirs et Ie reste du batiment, conformel11ellt au plan

directeur des premieres fondatrices. L'hotel de Saint-Gilles fut achete

en janvier 1709 pour neuf mille six cents septante florins de Brabant<6S).

Ses fondements furent pilotes jusqu'au pied du refeetoire, car Ie fond

n'etait pas suffisamment solide. Une nouvelle inondation ralentit les

travaux, mais l'hiver approchait et Ie batiment devait etre couvert au plus

vite. La premiere pierre du refectoire fut posee en juillet, tandis que les

charpentes de l'aile du chapitre etaient deja en constructionISS). La grande

salle situee au premier etage de la maison du peintre fut demo lie. De

nombreux debris de briques chuterent dangereusement au cours des

travaux. Pour achever Ie batiment du cote de la rue ou de la petite cour, Ie

toit des infirmeries fut rehausse<S9l.

Le nouveau batiment fut construit en pierre de taille et non plus en

pierre de sable comme l'etait la premiere aile. Selon la chronique du

couvent, la pierre de sable temoignait d'une ancienne vogue et n'etait

plus guere employee a la tin du XVIIe siecle. Acheve, Ie batiment etait

bien proportionne et ordonne dans une «belle cimetrie», reuvre de Jean

d'Oreye, maitre mac;on, et de Gille d'Oupagne, charpentier. Le mur de

cloture fut rebati en pierre, puis acheve en briqueI60).

En novembre 1680, les charpentiers c1oisonnerent les cellules

individuelles dans Ie dortoir, puis les mac;ons cimenterent les briques

au mois de mars 1681. Le blanchissement a la chaux des cloisons vint

parachever Ie travail. Entin, les sreurs tirent elever une muraille contre Ie

rempart atin de mieux etablir la cloture de leur couvent(61).

(58) B.R., mss nO 19.612, ff. 262-264.

(59) B.R., mss nO 19.612, ff. 264 et 268.

(60) B.R., mss n° 19.612, ff. 269-270.

(61) B.R., mss nO 19.612, ff. 271-272.

(62) B.R., mss n° 19.612, f. 310.

(63) B.R., mss n° 19.612, f. 314. - M. LIBERT,op. cit., p. 44.

(64) B.R., mss nO 19.612, f. 313. - S. BOULVAIN, Contribution ... , op. ·il., I . 91.

(65) B.R., mss n° 19.612, f. 342. Pour rappel, les deux ailes de I'infirm rie 'I de I'ouvroir

furent baties en 1680-168l.

(66) La propriete des Crassier jouxtait Ie couvent au sud de cclui-ci. E. II"'IN, La POPII-

lation des paroisses ... , op. cit., p. 196. La demeure appartenail ~I la raillili' Naveau puis

passa, au milieu du XVIIe siecle, au chanoine Conrad de Mean qui la "da :IIIX rassi'r,

L'hatel de Crassier, datant de 1717, fut erige par Ie baron Guillaum', 'rudil 1'1savanl :111

tiquaire liegeois, amateur d'art et d'archeologie. Les Crassier habit r'lli I'li li'l jIlSql\'"

1764, datdl1aquelle il fut vendu au comte d'Oultremonl de W6gimolll, pr 'Illi '1' IIlillisll'l' II,'

l'eveque. Au XIxe siecle, il fut reaffecte en un Institu( superieur de I '1llUis 'II,s, 'I', ( :11111111,

op. cit., t. 2, p. 298 et t. 5, p. 300. Le batimenl se dresse ell 'or aujllllr(l'llIli dllil 1'111111,II

quartier de l'Ile et a fait l'objet d'un classel11enl, Le pa/rill/oillc IIIIJIIIIIIII'III/Il "" Jli'lgllllll

3, Province de Liege. Ville de Liege, Liege, 1974, p. 80.

(67) B.R., mss n° 19.612, ff. 361-362.

(68) 'A eestade, Jessreurs ontdepensejusqu'i'I t ,2731lorinsd 'llrallillit plllll'l' ~ "t1ll1t1d Iii

leur eouvent de Liege. Cette somme a ete enllt , '111'111pu l" pUI'1'~duls Ill'S r\'li i 'lISl'S,



Les travaux commencerent par la demolition de l'hotel en avril 1709,

suivis des fondations du nouveau batiment (qui servira de sacristie). La

premiere pierre fut posee par Ie baron de Moreau et Ie chantier fut dirige

par Ie maItre ma<;on Lambert d'Oreye(69) et son fils. Les travaux furent

acheves au plus tard en 1711 (0).

En 1710, Ie baron Guillaume de Moreau(71) demanda aux Celestines

l' autorisation de disposer de I' etendue de leur second jardin, situe entre

leur muraille et Ie rempart de I'lle. Les sreurs accepterent, mais sous

certaines conditions. Par cet acte, elles n' eurent plus a assurer la garde et

I'entretien des remparts (ou Walles)(72).

Les Celestines firent reparer en 1716 Ie petit pont qui enjambait la

rivelette de la Meuse, acquis avec la propriete du comte de Schwartzenberg.

Le passage etait construit en planches et couvert d' ardoises, mais il etait

pourri et en tres mauvais etat. «Les ouvriers proposerent de Ie refaire

non pas en forme de pont, mais par commencer a vouter a I' extremite
du Jardin (qu' on appelle Ie trou pirlot) et poursuivre jusqu' a la porte ou

hoit Ie vieux pont [... ]». Les latrines furent couvertes <<pourempecher la

corruption de l'air»(73).

Enfin, en 1725, la prieure souhaita incorporer dans Ie monastere une

petite maison situee vis-a-vis de l'eglise, en achetant Ie terrain qui les

separait I'une de I'autre. Mais Ie chapitre des Celestines craig nit que

cette maison ne risquat d'oter Ie jour a I'eglise. Deux propositions furent

avancees. La maison devrait etre demolie pour eviter qu'elle ne soit

occupee par des ecuries ou des valets. Le terrain servirait de prai~ie ou

de jardin, ce qui plongerait les Celestines dans une meilleure solItude.

D'autres suggererent qu'y soit bati un logement pour Ie pretre chanoine,

Ie beneficier ou un chapelain(74). C'est cette proposition qui fut retenue. La

construction d'une nouvelle maison souleva les protestations d'un voisin.

Le conftit fut resolu a I' amiable(5).

Le centenaire de la fondation du couvent fut fete en 1728. A cette

date, les sreurs font rediger Ie chronogramme(6) suivant :

soUs ferDlnant DUC De baVler, nostre CoUVent est erIge.

La pUre Vlerge MarIe est Le soUtlen De nostre CoUVent.

noUs aVons Une InDULgenCe De nostre granD IUbILe

poUr Le DIX septIeMe CoUVent etabLI.

Venez toUs braVes aU IUbILe De La CentIeMe annee

VoUs soLeMnIserez aUx annonClaDes en Isle

nos regLes ont este aproUVee DU saInt pape paUL ClnqUleMe.(77)

La chronique du couvent de Liege-en-Ile s'arrete a cette date. Faute

de sources textuelles, la vie du couvent, entre 1728 et 1796 (suppression

de l'Ordre), reste inconnue.

f. L'apport de I'iconographie pour les annees 1730-1750

Un plan de Liege, dresse par Lambert Thonus en 1730 (fig. 4), presente

la disposition au sol du couvent des Celestines. Le cloitre forme un carre

presque complet, relie a la rue par un passage probablement ferme par

un mur de cloture. L'aile sud du cloitre est plus large que les trois autres.

L'eglise longe la rue, I'abside est dirigee au Nord. Un grand jardin separe

Ie couvent de la Meuse(8).

(69) Lambert d'Oreye est sans doute Ie fils de Jean d'Oreye, maitre ma<;onqui, avant lui,

supervisa les travaux de 1680-1681.

(70) B.R., mss n° 19.612, ff. 379-382.

(71) Le baron deceda en 1710. B.R., mss n° 19.612, f. 389.

(72) B.R., mss nO 19.612, f. 385. - T. GOBERT,op. cit., t. 2, pp',2?9-300. Les soeurs p~u-

vaient se promener sur la muraille du rivage, comme Ie vlcalre generalles y avalt autonsees

en 1648. B.R., mss n° 19.612, f. 170. - R. BRAGARD,op. cit., p. 277.

(73) B.R., mss nO19.612, ff. 413-414.

(74) B.R., mss nO19.612, ff. 455-456.

(75) M. LIBERT,op. cit., p. 44.

Fig. 4. «Plan de la ville et

faubourgs de Liege fait par Ie

sieur Lambert Thonus,

yngenieur avec privilege de

son altesse serenissime eveque

et prince de Liege, due de

Bouillon, marquis de

Franchimont, comte de Loz,

etc», 1730. (T. GOBERT, Lieg

a travers les ages. Les rues dl'

Liege, t. 1, Liege, 1926.)

(76) Les lettres majuscules correspondent it des chiffres r()mains. La somme dc ·(.·IIX I I

fournit it chaque ligne la date de 1728, centenaire de l'installation des Celestlllcs dllil hi

demeure Schwartzenberg.

(77) B.R., mss n° 19.612, f. 471.

(78) Si Ics plans des biitiments conventuels sont fiables, il n'en va pas de meme IlllIJ" I ,~

habilatiol1s particulicrcs qui sont tres 51 r 01 pecs et d'une regularit6 suspecte.



Vel's 1740, Ie cloitre du couvent est totalement clos (fig. 5 et 6). Un

petit edifice a ete ajoute au sud, dans l'angle de l'eglise et d'une aile du

carre, a l'exterieur du cloitre. Le jardin des seeurs est plus etendu. Ce
plan du couvent restera globalement Ie meme jusqu'au milieu du XVlIIe

siecle, comme Ie prouve un plan de Liege et de ses environs dresse en

1745-1748(79).

Fig. 5. Plan en relief du quartier de rIle a Liege vel's 1730, realise par
Gustave Ruhl en 1905 et conserve a l'Universite de Liege, salle des

manuscrits, cliche de l'auteur.

Fig. 6. Plan en relief du quartier de rIle a Liege vel's 1730, realise par
Gustave Ruhl, en 1905 et conserve a l'Universite de Liege, zoom sur Ie

couvent des Celestines, cliche de l'auteur.

(79) Voir E.HELINet C. LEMOINE-ISABEAU,Cartes inedites du pays de Liege au XVIII' siecle,
Bruxelles, 1980, p. 68.

Au debut du xxe siecle, Gustave Ruhl realisa un plan en reli r
du quartier de l'IIe vel's 1730 (fig. 5 a 8)(80).Basee sur de nombreux
documents iconographiques de l'epoque, sa reproduction du quarti I'

de l'Ile a l'echelle 1/1200e demontre une certaine rigueur, une patien c

et une erudition remarquables. Cette maquette est generalement proch

de la realite historique(81).Le couvent des Celestines est facilem nl

reperable a l'Ouest, grace a ses dimensions importantes qui Ie distingu III

des constructions avoisinantes. Au Nord, la collegiale de Saint-J all-

l'Evangeliste exhibe ses grands volumes.

II est evident que Gustave Ruhl s'est inspire du plan du Chri l pi,'

Maire (vel's 1740-fig. 9) pour Ie parcellaire de sa maquette. Le COUY 'III

des Celestines est compose de quatre ailes disposees en cloitre. Les ail's

paralleles a la rue s'etagent sur deux niveaux, tandis que les deux aulr 'S,
perpendiculaires a la rue, ne possedent qu'un seul niveau. L'eglis sl

alignee Ie long de la rue et prolonge une des ailes du cloitre. En outr , 'Ill'

est jouxtee d 'un petit edifice dans Ie coin du cloitre (sans doute les ch( 'li rs

des religieuses auquel elles pouvaient acceder depuis le dortoir) 'I 'sl

couverte d'un toit a quatre pans domine par un clocheI' en bulbe.
Les materiaux employes sont manifestement la pierre et la briqll "

comme Ie demontre la chronique du couvent. La premiere est utilis 'd III,

tous les batiments pour les soubassements et l'encadrement des bail'S, III

(80) Archeologue erudit, Gustave Ruhl (1856-1929) etait financierement ais .I\pr( dl'

etudes de droit et de sciences politiques, il se consacra a sa grande passion pour I·s '()li,lllI\

tions fortifiees en les etudiant a Cologne et dans tout Ie Pays de Liege. Ori inflir' Ill- "I

viers, il s'installa a Liege ou il entra dans les grands cercles d'histoire localc, I ·Is III("1111

mission royale des Monuments et Sites, l'Institut archeologique liegeois, la So 'i '1(' d' III

et d'histoire du diocese de Liege, etc. A partir de 1880, il tenta ses premicrs 'sslli~ dt' 11111

quettes en reproduisant des portes et des tours de Cologne. Ensuite, il realisa la I1I11\J11('1II' 1111

quartier de 1'lle a Liege en 1730. Mais son ceuvre maitresse est une reconSI illliioli dll 1111111III

Liege en 1730, achevee en 1908. Gustave Ruhl avait alors atteint un hauLd 'l'r' \It' 1I111J1dI

et ses minutieuses recherches iconographiques sur la ville l'aiderenL a I' prodlli, ' II villi "
plus fidelement possible. M. LAVOYEet L. DEWEZ,Gustave RuhL-Hauz '111'1'101'/'01'"'II//III/tlll\

archeologiques de sites urbains et monuments, suivis du catalogue dl's 11111/'11'1111, I 1'/111/\

en relief de Gus/ave Ruhl-Hauzeur conserves ala biblio/heque de l'IIIIIi'I'I,I/I, .I, 11,1',

Gembloux, 1950, pp. 1-13 (BibLiotheca universitatis leodensis, PubliI'III"""I, II".,)

(81) Cette appreciation m'a ete don nee par Madame Carmelia pSOIII",',\'1111II Villi II ill

la salle des manuscrits a l'Universite de Liege, ou est actueilemcill 'OIlSt'IVI, 111111111111111.

du quartier de I'lle. La conservatrice nous a permis de faire des I !Iolos II" ,'\ IJlIIIIIII II II I

Un ouvrage conserve dans la reserve precieuse de la Bibliolhequc MOl' 'IIIIIH1'111111111I t~1I

mur presente les sources de Gustave Ruhl, mais nous n 'y avolis pas 'II II ',', III. /'111'\

sites et monuments du pays mosan : gravures et dessins accolllfJoi!,1I1111 1",1 '11",/'11'111\ ,I>

Gustave RuhL. Catalogue de I 'exposition de novembre cl decembre II tiC), l,i'I"', 1'/.111 ~~IIII

savons seulement que Ie plan de Christophe Maire (1740) el I 'S d 'ssills d' 1 '111111II I I

Loup furent employes par Gustave Ruhl avcc criliquc.



seconde sert de remplissage. L'eglise est representee avec plus de details

et a sans doute fait l'objet d'un soin particulier lors de son edification.

Contrairement aux autres batiments conventuels, elle est renforcee de

chaines d'angle en pierre et ses trois fa<;adessont divisees par un bandeau

de pierre reliant les seuils des fenetres. Enfin, ses corniches sont en pierre

egalement.

Fig. 7. Plan en relief du quartier de l'lle a Liege vers 1730, realise par
Gustave Ruhl, en 1905 et conserve a 1'Universite de Liege, zoom sur Ie

couvent des Celestines, cliche de l'auteur.

Fig. 8. Plan en relief du quartier de 1'lIe a Liege vers 1730, realise par
Gustave Ruhl, en 1905 et conserve a l'Universite de Liege, zoom sur
Ie couvent des Celestines depuis la rue, cliche de l'auteur. (A l'extreme
gauche, a l'Ouest, l'hotel de Crassier bati en 1717 et ses annexes).

Fig. 9. Plan du quartier de l'lle d'apres Ie trace de P.Ch. Maire (v rs !/!O)

et de la coupe editee par Le Rouge, echelle de la reproduction 1/. ()(),

environ. CEo HELIN, La population des paroisses ... , op. eit, pp. !9 -I ( \),

Une description complete du couvent miniaturise serait inulil· '111'11',

details des elevations sont sans doute hypothetiques, comme I' 110,1111,1'

de fenetres par exemple(82).Cependant, certains elements sont [OU! I III

corrects:

(82) Aucune gravure ou photographie n'a ete prise du couvenl des . I 'slill 'S 'I il Ill' 1111

siste rien du couvent a I'heure actuelle. II est donc malheureusem III illlpossilli 'ill' 1'1111/11

mer avec certitude les idees de Guslave RullI.



- les acces aux differents biitiments sont pertinents. Depuis la rue, Ie

visiteur peut entrer, soit dans l'aile des parloirs, soit dans l'eglise,

longeant toutes deux la voie. Ce sont les deux uniques acces au

couvent par Ie monde exterieur. Les Celestines vivant cloitrees,

les entrees sont done limitees au strict necessaire. Un passage est

pratique dans Ie chreur d' en bas et dans l' aile occidentale pour

donner acces au jardin.

- Ie mur de cloture ceinture la parcelle et dissimule les sreurs au

regard seculier. La rivelette est situee et representee avec beaucoup

de justesse. En effet, elle surgit a l'extremite de la parcelle des

Celestines et est enjambee par un pont, comme ~e precise la

chronique du couvent. II manque juste Ie rempart de l'IIe visible sur

les gravures de l'epoque (fig. 10).

Le dessin grave de Remacle Leloup presente une vue de la ville de

Liege depuis les hauteurs de Saint-Gilles et d' Avroy en 1737 (fig. lOr ~e

quartier de l'ile est densement peuple. Les maisons semblent agglutmees

les unes aux autres, ce qui contraste avec la maquette de Gustave Ruhl.

La collegiale Saint-Jean-l'Evangeliste, massive, est situee a l'extreme

gauche de l'IIe.

L'emplacement du couvent des Celestines Ie long des remparts de la

ville devrait permettre de l' apercevoir entre la collegiale et Ie pont d' Avroy.

Helas, force est de constater qu'aucune des habitations bordant l'enceinte

de l'Ile n'adopte Ie plan carre de notre couvent, qui etait entierement

acheve en 1737. Aucun clocher ne pointe son nez sur une des maisons

bordant la Meuse. La difficulte d'identifier Ie couvent pose question quant

ala fiabilite historique du dessin. Les grands complexes conventuels et les

eglises paroissiales sont tous representes, mais Ie couvent des Celestines

est meconnaissable. Ses dimensions sont pourtant loin d'etre modestes

sur la maquette de Gustave Ruh!.

Sur base des plans de la ville vers 1730-1740, Ie couvent devait se

situer plus ou moins a mi-chemin entre la collegiale Saint-Jean et Ie pont

d' Avroy. C'est la qu'une des maisons retient notre attention (fig. 10,

cercle discontinu). Particulierement grande, elle presente un avant-corps

saillant au milieu de sa longue fayade. Cette demeure correspond a la

description de l'hotel des Crassier, voisin du couvent des Celestines(83).

(83) «Fafade principale en briques peintes et calcaire [... j. Elevation de trois niveaux

sur cinq travees [... J, l'avant corps et les travees exterieures sont accostees,de pLlastres

a bossage [... J». Le patrimoine monumental de Belgique. 3, Province de Liege. VLllede
Liege ... , op. cit., p. 80.

Des lors, Ie couvent des Annonciades celestes devait se trouver a gauche

de l'hotel, peut-etre est-ce la quatrieme fayade a deux niveaux (fig. 10,

cercle continu).

Fig. 10. Vue et perspective de la ville de Liege et ses environs prise

de hauteur entre Saint-Gilles et sur Avroy, dessin par Remacle Leloup

et gravure par Jean Corvin, 1737, detail. ([PA. DE SAUMERY],Les

delices du pais de Liege, ou description geographique, topographique

et chorographique des monuments sacres et profanes de cet eveche-

principaure et de ses limites, t. 1, Liege, 1738, pp. 90-91).

Une autre vue de la ville, dessinee et gravee en 1750 localise

precisement Ie couvent(84l. Cette vue panoramique est accompagnee d 'une

legende de septante-deux numeros. Le couvent des Celestines est repris

au numero 63. L'aspect de l'ensemble conventuel correspond davantagc

aux descriptions ecrites et a la reproduction Gustave Ruh!. Une ail

massive borde Ie rempart de la ville, percee de nombreuses baies. Un

haute biitiere ajouree de lucarnes recouvre l'edifice. Cette aile jouxte un

autre biitiment en retour surmonte d'un clocher. Le plan en quadrilat r'

du couvent est plausible. Des bosquets d'arbres separent les edifices d's

remparts du quartier.

Toutefois, il semblerait que l'emplacement du couvent par rapport

la collegiale Saint-Jean-l'Evangeliste et la porte d' Avroy ne soit pas LOlli \

fait correct. D'apres la maquette de Gustave Ruhl, l'ensemble conv IItlwl

(84) Vue intitulee «Liege odeI' Liittich», dessin de FB. Werner et gravure de l.P. Imh,l/.

1750. Extraite de Liege et ses bonnes villes, Liege, 1980.



devait se trouver plus pres de la collegiale, c'est-a-dire plus a gauche

sur la gravure. Si cette vue situe Ie couvent et Ie represente avec plus de

fidelite que Ie des sin grave de Remade Leloup, elle doit toutefois etre

consideree avec prudence, quant a l'emplacement exact du couvent.

La rue des Celestines fut elargie a la fin du XVIIIe siede, en particulier

lors de l'application du decret date du 29 novembre 1840. Tout Ie cote

gauche de la rue fut done remanie<91). Un plan de la ville realise en 1828

d' apres Ie plan cadastral (fig. 11) montre que Ie couvent des Celestines avait

entierement disparu et etait remplace par des jardins(92l. L'emplacement

est aujourd'hui occupe par des maisons particulieres (fig. 12), tandis que

l'hotel de Crassier a ete conserve(93l.

g. La suppression du couvent et des batiments

Le couvent fut supprime Ie 28 octobre 1796. La communaute etait

composee alors de seize choristes et cinq converses et ses batiments

couvraient une superficie de 8 verges grandes, 19 verges petites et 109 pieds

carres(85) (soit 3692 m2(86)).Les biens conventuels furent inventories(87).

Cependant, une dizaine de Celestines demeurerent a Liege, dans l'ancien

couvent des Urbanistes, rue Sur-la-Fontaine, et continuerent a vivre en

commun selon leur regIe d' autrefois - mais sans prononcer de vreux -

jusqu'aux alentours de 1810 ou la communaute finit par s'eteindre petit

a petit(88l. Le 29 aout 1798, Ie couvent, l'eglise, la cour et Ie jardin furent

vendus aux encheres a cinq citoyens(89) pour cinq cents cinquante mille

livres et furent rapidement demolis par Ie citoyen Monroty(90l.

(85) P. CLERX,Notices ... , op. cit., p. 294. - 1. DARIS,Histoire du diocese et de la princi-

paute de Liege (/724-1899), t. 3, Liege, 1868-1899, p. 94. - M. DEMET,op. cit., p. 24.

(86) E. HELIN,Le paysage urbain de Liege avant la revolution industrielle, Liege, 1963, p.

113. Le couvent des Celestines faisait partie des plus petits couvents repertories dans I'lle

mais selon S. BOULVAIN(Contribution ... , op. cit., pp. 20-21), la superficie de ceux-ci ne de-

passait jamais un hectare. Ce quartier de la ville etait Ie plus peuple d' ordres religieux qui

occupaient pres de 35,4 % de la superficie de l'Ile.

(87) A.E.L., Fonds fran(:ais, nO 1945 : Tableaux des biens immobiliers du couvent de

Liege-en-Ile et de Liege-AVI'oy, et n° 481 : Gestion du couvent supprime de Liege-en-Ile.

Autorisation de demolir les batiments du couvent au citoyen Monroty (11 vendemiaire an

VlI-4-6 ventase an VIIl = 2octobre 1798 au 22-24 fevrier 1799).

(88) 1. DARIS, Etat des etablissements religieux en 1808, dans Notices sur les eglises du

diocese de Liege, t. 17, Liege-Louvain, 1893, p. 315. - M. DEMET, op. cit., p. 24. - M.

LIBERT,op. cit., p. 44.

(89) II s'agit des citoyens Decharneux, Joseph Hacken, Michel Moroty, Henri Meuris et

Jacques Bayet. Seuls les remparts de l'I1e, consideres comme inalienables, ne furent pas

vend us avec les biens du couvent. Le proci:s verbal de la vente stipule que «la partie de

murailles de la ville qui est contigue' au Jardin du couvent des ex-Celestines en Ile, porte

sous Ie nO9 de la 77' liste de vente, ne fait pas partie de ce lot» (24 aoGt 1798).

(90) A.E.L., FF, n° 481. - P. CLERX,Liste genera Ie des eglises et couvents de la province

actuelle de Liege et de quelques biens qui en dependaient vendus comme propriites natio-

nales du 1" vent6se an V (22 fevrier 1797) de la republique fran(:aise au I" juillet 1808,

dans B.lA.L., t. XVI, 1881, p. 515. - J. DARlS,Histoire du diocese ... (1724-1899), op. cit.,

p. 94. - T. GOBERT,op. cit., t. 2, pp. 298 et 301. - M. DEMET,op. dt., p. 25. - Le patrimoine

monumental de Belgique. 3, Province de Liege. Ville de Liege ... , op. cit., p. 80. Le couvent

possedait quelques maisons et plusieurs parcelles de terre cultivable, probablement situees

en Hesbaye et formant une superficie de quatre bonniers et trois verges (soit plus de 36.000

m2). M. DEMET,op. cit., p. 23.

Fig. 11. Plan de la ville de Liege dresse d' apres Ie plan du cadastre,

1828, detail reduit du quartier de l'Ile a l'echelle de la reproduction

1/2640e.

(91) T. GOBERT,op. dt., t. 2, p. 301.

(92) Le plan est joint 11l'ouvrage de T. GOBERT,op. cit., t. 4.

(93) P. CLERX,Notices ... , op. dt., p. 294. - 1. DARIS,Histoire du diocese ... (17 if 181)1)1,

ojJ. ('if., p. 94. - M. LIBERT,op. cit., p. 44.



Des leur arrivee, les Celestines prirent done Ie soin d'etre cloitn~es,

hors de vue et de disposer d'une chapelle, de padoirs grillages et d'un

confessionnal. Ces locaux etaient ceux auxquels elles accordaient Ie

plus d'importance. Ces seeurs disposaient en plus des services d'une

domestique.

Fig. 12. Liege, rue des Celestines, maisons jouxtant au Nord l'hOtel de

Crassier, etat actuel, cliche de l' auteur.

b. Transformation de l'hotel de Schwartzenberg en couvent

Isolee et calme, la residence du comte de Schwartzenberg avait

tout pour plaire aux religieuses. Selon la chronique, l' organisation

des constructions semblait ideale pour etre convertie en couvent. La

localisation et la forme de la parcelle, de l'habitation preexistante

avaient done une certaine importance pour les religieuses. Le prix entri:lit

egalement en ligne de compte puisque les seeurs avaient refuse l'aehat

lorsque Ie COlltde 1'hotel etait trop eleve.

Fait tres important et tout autant surprenant, tous les travaux fur 'nt

dictes par Ie plan dresse a la demande des premieres fondatrices qui

emmenagerent dans l'hOtel de Schwartzenberg en 1628. Ce souei (Ie

continuite se manifesta a chaque agrandissement(94)du couventel: rut

repete a maintes reprises dans la chronique. Les maitres d' eeuvre t I·

frere minime, contactes pour superviseI' Ie chantier, durent se plier (I r'

plan predefini. Ce fait prouve qu' a Liege, les Celestines disposaient c1'uII •

organisation predefinie, dietee pour I' essentiel par leur regie et la fonel i()11

des locaux.

4. Architecture du couvent

Grace ala chronique, l'architecture conventuelle des Celestines est

admirablement documentee. Les seeurs furent particulierement actives,

soucieuses d'amenager leur lieu de vie selon leur nombre et leur regie.

a. La maison de la princesse de Barban<;on et Ie couvent des

Ursulines

Les religieuses demeurerent deux mois chez la princesse, dans une

demeure situee en face de l'eglise Saint-Hubert, sur IeMont-Saint-Martin.

Elles disposaient de l'oratoire de la princesse en guise de chapelle. Cette

situation devait etre temporaire, car la cloture n'etait pas respectee.

Les Celestines vecurent ensuite pendant une dizaine de mois dans

l' ancien couvent des Ursulines, mais y apporterent plusieurs modifications

pour mieux y suivre leur regie. Elles ajouterent des grilles aux parloirs,

construisirent une chambre pour la servante (qui les avait suivies depuis

Nancy) et installerent un confessionnal dans la sacristie. Trop exposees a

la vue des lales, les seeurs se mirent en quete d'une autre demeure.

La cloture

Des leur installation en 1628, les Celestines eurent pour pI' 'I I ill'!'

souci de s'isoler du monde. Le batiment devait, du moins au debut, :Ivoir

une cloture provisoire et minimale(95).Malgre les grandes campa 'n 'H tit'

construction (en 1630-1632 et 1680-1681), les seeurs veillerent: t'OujOlil', ~

a etre le moins possible exposees a la vue des seculiers. Le jarclin(%) I iii

ceinture de hauts murs construits en brique et pierre, qu'il fallut:pOurllll1

(94) Pour ce faire, les seeurs ont acquis les maisons voisines (I'llne en 1661, I'lllltll' I II

1709).

(95) Cependant, huit ans apres leur installation, les jardins voisins laissaiclil un '01\' voll Ii ~

seeurs, comme Ie rapporte cette anecdote de la chroniqlle de Liege en flc : «111II'r/I'IIII"I' I'll

se promenant dans les jardins du voisinage qui avoient vues sur le.l· '11'.1'1;1//,,1', {,II" ,1"11/'

pliqua Ii considerer avec plaisirs quelques religieuses en exercice de .I'll 1/i'1'11/ .Iiilill/III' ,

B.R., mss nO 19.612, f. 136.

(96) Un «jardin aux fleurs» etait incorpore dans la propriete des AllIlOII ·ill<l(;s. 1\,1< •• III

11° 19.612, f. 183.



percer (sans doute au Nord) pour acheminer les materiaux de construction

dans l' enceinte conventuelle.
En outre, Ie rempart de la ville fermait Ie fond de la parcelle, au-

dela de la rivelette(97),mais les religieuses Ie firent doubler pour eviter les

regards des promeneurs. £lIes n'eurent de cesse durant tout leur sejour

a Liege d'etablir «une cloture parfaite», en acquerant des biltiments

contigus a leur propriete.

Le cloitre
Comme Ie montrent les plans anciens du quartier de I'Ile, Ie couvent

formait un quadrilatere entourant une cour centrale, Ie cloitre. La chronique

du couvent assure que deux ailes paralleles du cloitre etaient longues de

quatre travees de fenetres : l' aile de l' infirmerie et l' aile du chapitre.

Ces deux ailes etaient disposees Ie long de la rue, car les locataires de la

maison voisine qui devait etre incorporee dans Ie cloitre demenagerent

trop tard, empechant Ie chantier de prolonger les ailes sur cinq travees. Le

terrain etait donc trop etroit(98).

L'achat de la maison des chanoines reguliers de l'abbaye de Saint-

Gilles permit de construire «un second carre au jardin»(99). Les parloirs

y furent amenages. Cette derniere annexion permit d'etablir la cloture

parfaite dont revaient les Celestines.

L'eglise, les chreurs et la sacristie
Avant la construction d'une eglise (1630-1632), une salle fut

amenagee momentanement pour dire la messe, bien que la remise a

carrosse de l' ancien hotel comtal ait ete reamenagee en chapelle ; ce qui

laisserait supposer que les seeurs ne celebraient pas I'Eucharistie dans la

chapelle. Dne chambre fut transformee en cheeur pour les religieuses :

elle jouxtait peut-etre la chapelle et par deduction, occupait une piece du

rez-de-chaussee.
Situee a front de rue (fig. 4 a 9), l'aspect de l'eglise est decrit dans les

chroniques du couvent : un portail surmonte d'un frontispice precedait

1'entree, les voutes etaient peintes et enfin, Ie biltiment etait construit

partiellement en pierre (selon I'hypotbese du plan en relief - fig. 5 a

8), voire completement. Sans doute etait-ce un edifice mononef. Sous

l'eglise fut construite une crypte pour l'inhumation des seeurset de nobles

(97) La rivelette etait comprise dans l'enceinte conventuelle, contrairement a ce que mon-

tre la maquette de G. Ruh!.

(98) B.R., mss n° 19.612, ff. 259-260.

(99) B.R., mss nO19.612, f. 261.

personnalites(100).Dne sacristie (sa fonction la situe pres de l' eglise) servait

alors de chapelle. Le clocher qui la dominait correspondait a une petite
tour a quatre pans(lOI).

Peu apres, les cheeurs furent construits contre l'eglise, nommes «cheeur

d'en haut» et «cheeur d'en bas»(102).Le premier accueillait des reliques. II

semble donc privilegie par rapport au «cheeur d'en bas». Quoi qu'il en

soit, la chronique du couvent de Liege permet d'avancer avec certitude

que les deux cheeurs etaient biltis l'un sur l'autre, car ils etaient relies par

une «mantee», c'est-a-dire un escalier(103).En outre, les sources evoquent

toujours l'eglise ET les cheeurs : ce sont donc deux entites clairement

distinctes(104).Peut-etre deux cheeurs etaient-ils places dans Ie petit edifice

accote a l'eglise. Celui-ci devait comporter, dans ce cas, deux niveaux (et

non pas un seul comme Ie suggere la maquette - fig. 6).

Les locaux de vie communautaire

Les parloirs, munis de grilles comme Ie prescrit la regIe de l'Ordre,

furent d'abord installes dans les anciennes ecuries du comte de

Schwartzenberg qui donnaient sur la rue. lIs se trouvaient par consequent

au rez-de-chaussee de I'hotel. Les parloirs assuraient la connexion entre

Ie monde clos des religieuses et Ie monde seculier. Comme a Mons, et

peut-etre a Tournai, les profanes accedaient aux parloirs directement par

la rue. lIs furent reconstruits en meme temps que l'eglise, puis a nouveau
en 1709(105).

D'apres la chronique, la cuisine, Ie refectoire, Ie chapitre, Ie noviciat

et l'infirmerie se trouvaient au rez-de-chaussee (<<parterre»). Tous ces

nombreux locaux ne devaient donc pas etre tres vastes. Lorsque Ie nombrc

de religieuses augmenta, deux nouvelles ailes du cloitre furent bilties dans

les annees 1630, l'une pour les infirmeries et la seconde pour l'ouvroir ou

salle de travail(106).Le chapitre fut deplace dans une des deux nouvel I s

ailes lors des travaux en 1680 et Ie refectoire et la cuisine dans I'aulr ,

(100) B.R., mss n° 19.612, f. 183.

(101) B.R., mss n° 19.612, f. 408. Le clocher n'etait pas circulaire comme Ie mOIlI,',' iii

maquette de Gustave Ruhl (fig. 7).

(102) Ces deux denominations sont aussi employees dans la chronique du 'OIIV"11i Iii

Mons. La question de leur position I' un par rapport a l' autre est done resoluc.

(103) B.R., mss n° 19.612, f. 348.

(104) B.R., mss n° 19.612, f. 421. Les chceurs sont agrandis vers 1700, sans 1111('11111'1111111'1

ment apporte a l'eglise. B.R., mss nO19.612, f. 361.

(105) C'est a I'emplacement de la maison de Saint-Gilles que les parloirs 1'111\'111 11'1 ""~

truits, c'est-a-dire a front de rue, sans aucun doute.

(106) Sur base du plan du couvent de Mons, Ie chapitre et Ie noviciat se trouvaic,lI 1)1'111 III

dlll1S III meme aile que I'ouvroir.



La CUIsme etait lambrissee. Dans la seconde moitie du XVIIc siecle,

Ie couvent etait equipe de deux confessionnaux, mais leur localisation

demeure inconnue.

Les cellules
Des leur arrivee, les religieuses placerent les cellules individuelles

a I' etage car les chambres preexistantes s' y pretaient admirablement.

Au cours des travaux de 1680, les cellules furent cloisonnees de parois

en brique enduites de chaux. Comme au couvent de Mons, les cellules

occupaient probablement les etages, hypothese que voudrait confirmer la

chronique en mentionnant les «quatre dortoirs»(107) (soit dans les etages

des quatre ailes). Dans ce cas tres probable, i1faudrait rehausser les deux

ailes du cloitre ne possedant qu'un seul niveau sur la maquette de Gustave

Ruhl (fig. 6 et 8). A moins que 1es cellules n'aient ete installees sous les
combles.

Eglise et lieu d'inhumation (1630-1632)

Infirmerie et parloirs (1630-1709)

(emplacement de la maison du comte. de la

maison IOUlie et de I'hotel de Saint-Gilles)

Chreurs d'en bas et d'en haut (1631 et 1704)

Ouvroir (et naviciat 7), cellules a I'etage,
connectees au chreur d' en haut (1630)

RHectoire et cuisine (1680 et 1699),

cellules a I'etage 7
Chapitre (1699), cellules a I'etage 7

Pont enjambant la rivelette (achete avec la

maison du comte), latrines (1716)

------Second jardin des Celestines

Pour syntMtiser, la fig. 13 rassemb1eles informations sur I' architecture

conventuelle et les dates de constructions des ailes.

Legende:

1/>1 Batiments conventuels

~ Rivelette voutee (1716) Remparts de la Sauveniere,

ceinturant Ie quartier de I'He

Fig. 13. Liege, rue des Celestines, plan scMmatique du couvent des

Celestines (vers 1730), croquis de l'auteur, echelle approximative

1/1300e•

Ce plan schematique du couvent a ete compose d' apres les descriptions

ecrites, les plans generaux du quartier de l'lle et la maquette de Gustave

Ruhl (fig. 5 a 8). Les attributions des locaux relevent de la probabilite
(sauf pour l'eglise), car sans plan particulier du couvent, toute certitude
est impossible(I08).

(108) L'analyse de toutes les informations concernant la disposition des pieces dllils II

chroniquc a permis d'etablir ce schema. L'hypothese presentee ici est une des seulcs , 11 \

rencontrer <lucun conflit majeur entre les differentes descriptions. II manquerait jU~1 1111

niveau a 1'II iIe de l'ouvroir sur la maquette de Gustave Ruhl (1905), car ~elon la chrolli Ill',

une «porlt. lIu dortoir condl/it Of,!chr.eun>, B.R., mss nO 19.612, f. 421.



5. Architecture du lieu

a. L'architecture a Liege au XVIIc siecle

en raison du risque d'incendie qu'elles presentaient(112).Ces maisons

etaient assises sur un soubassement en pierre bleue, quelquefois baties

en encorbellement, rigidifiees par des croix de Saint-Andre et percees de

baies a croisee de charpente(ll3).

L'origine de l'architecture traditionnelle mosane remonte au XVIe

siecle (a Namur, l'ancienne halle AI'chair est datee de 1588-1589).

Elle atteint son apogee durant tout Ie XVIIc siecle et se prolonge meme

au XVIIIc siecle, non sans quelques changements(114).Economique et

adapte au climat local, c'est Ie mode de construction par excellence de

l'architecture privee dans le bassin mosan, au XVIIc siecle.

A Liege, l'influence fran~aise se manifeste nettement a la fin du

XVIIc, apres Ie bombardement de 1691 par les troupes de Louis XIV, mais

surtout au XVIIIc siecle dans les demeures importantes. Les quartiers au

centre de la ville sont demolis. Lors de leur reconstruction, un nouveau

type de construction apparait, visiblement marque par la France : la

brique cede progressivement la place au calcaire, les ordres se deploient

a nouveau et les decors f1eurissent sur les fa~ades structurees par des

pilastres a refends. Les architectes prennent la place des maitres ma~ons.

Les fenetres croisees disparaissent au profit des fenetres a croisillons de

bois. Cependant, les innovations de l'architecture se cantonnent pour

l'essentiel aux decors. La gamme de ceux-ci restera toutefois plus rectuite
qu'en France(l15).

a) Introduction generate

L'incendie de Liege en 1468 par les Bourguignons marq~a u?

tournant dans l'histoire de la ville mosane. Lors de sa reconstructIOn, 11

fallut rebarir vite et bien, sans frais superflus. Les maitres ma~ons purent

des lors mettre leurs connaissances au service de l'innovation.

Progressivement, la ville (et tout Ie bassin mosan) voit se developper

un nouveau type d'architecture qui s'eloigne des tendan~es orne~enta~es

gothiques, mais reste profondement traditionnel. L'arch1tecture hegeOlse

se rationalise sous l'influence d'idees nouvelles sans pour autant perdr~

son caractere autochtone. Les habitations sont con~ues dans un SOUC1

d'economie et de simplicite. La ligne horizontale va peu a peu dominer

la ligne verticale du gothique, mais les princip~s ~lassi~ues i:~liens ne

penetreront que tres ponctuellement dans la pnnc1paute de Liege avec

I' reuvre de Lambert Lombard(109).C' est pourquoi Ie terme de «Renaissance

mosane» est mal approprie pour designer Ie nouveau mode de construction

du XVIIc siecle(lIO).
Le linteau est un des traits caracteristiques de I' architecture liegeoise

par son volume qui tend a se rectuire sans perdre pour auta~~sa resis.t~~ce.

Sa ligne inferieure est mouluree en accolade dans la deux1eme moltle du

XVIc siecle. Un siecle plus tard, il est compose de claveaux en bossage

et a refends. La corniche evolue aussi. Dans un premier temps, elle est

soutenue par des corbeaux en bois ou en brique. Au milieu du XVIIc siecle,

elle adopte un profil sinueux sculpte dans un bandeau.de pierre.(III). ,

Les constructions a pans de bois raidis de Cro1Xde Samt-Andre,

furent employees jusqu'a la fin du XVIIc siecle ou elles furent proscrites

a front de rue par Ie prince-eveque Jean-Louis d'Elderen (1688-1694),

b) Les caracteristiques de t' architecture traditionnelle mosane

L'architecture traditionnelle mosane a herite de nombreux caracteres

mectievaux, mais certains sont dictes par les conditions climatiques, tels

Ie mode de construction, ou la structure et les murs etaient con~us dans un

esprit de complementarite, la division de la fa~ade, Ie decor architectural

restreint a la structure apparente, les fenetres it croisee, les arcs de decharge

reveles, les ancrages, les versants abrupts de la toiture(1I6).

(109) O. VAN DECASTYNE,L'architecture privee en Belgique dans les centres urbains aux

XVll' et XVIII' siecles, Bruxelles, 1934, p. 284. - A. DANOOY,La renaissance ltegeOlse.

Contribution a l'etude de l'evolution historique de l'habitation, dans B.S.R. VL., 1. V, n°

116, 1957, pp. 123-124. - L'architecture civile dans le pays de Liege ,auXVII' sieele, da~s

Le sieele de Louis XIV au pays de Liege (1580-1723). Catalogue de Iexposltlon au Musee

d'art wallon, Liege, 1975, p. 5. "
(110) A. CHEVALIER,L' architecture civile et religieuse des XVII' et XVII1' steeles au p,a~sde

Liege, dans La Wallonie, le pays, les hommes, 1. ~, ~r~xelles, 1?78, pp. 195-196. ~ mchl~

tecture liegeoise du XVII' siecle ne doit en effet nen a I Itabe et a la Rena~ssal~ce. L emplo~

des ordres et des decors architectoniques italiens ne se mamfeste pas a Liege au XVII

siecle. L'utilisation du terme «Renaissance» est d'ailleurs anachronique ici.

(111) O. VAN DECASTYNE,op. cit., p. 287.

(112) Le mode de construction a pans de bois fut encore employe pour 1es faqades arri r's

jusqu' au XVIIIe siecle.

(113) A. CHEVALIER,op. cit., p. 196.

(114) L'h6tel Curtius fut biiti entre 1600 et 1610. II est I'un des plus beaux exel11pl"H ill

ce l11ouvel11ent architectural deja abouti. O. VAN DECASTYNE,op. cit., pp. 284-2~. ,

CHEVALIER,op. cit., p. 196.

( I 15) Le patrimoine monumental de Belgique. 3, Province de Liege. Villede Liege .... 1111,l'tI ,

pp. 19-20. - A. CHEVALIER,op. cit., pp. 197 et 200-201. - L'architecture civile dans Ie fI"y,1 tit'

1,i(Jf!.eall XVII' sieele, dans Le sieele de Louis XIV au pays de Liege, op. cit., pp. 5-6.

(11(,) E. PUTERS,L'architecture privee au pays de Liege, Liege, 1940, pp. 51-52. /\,

1)/INI)()Y.OfJ.cit., pp. 133-134.



Le soubassement est adapte au climat humide de la region mosane.

II doit etre solide et realise en grand appareil de moellons ou de pierres

taillees. II est bati en calcaire, materiau resistant a la compression(123).
Parfois, Ie soubassement forme une legere saillie et est chanfreineC1241.

Le rez-de-chaussee est souvent sureleve pour se proteger de I'humidite

et suivre 1'allure accidentee du terrain. Un perron de quelques marches
permet alors d'acceder a l'interieur du batiment(l25).

Les baies sont presque toujours rectangulaires et sont composees d'un

ou plusieurs jours. Les pieds droits sont evidemment en pierre bleue. A
Liege, les linteaux sont droits et epais(1261.

La corniche est souvent en pierre, parfois en brique. Elle souligne

la base du combIe et a pour fonction d'eloigner les eaux pluviales de la

fa\;ade. Lorsqu'elle est batie en pierre, elle comprend une ou deux assises

en encorbellement pour former une saillie efficace. Sa modenature est

composee, soit d 'un bandeau de pierre creuse en cavet, soit de deux
bandeaux, I'inferieur moule en quart de rond(l27).

Les charpentiers de la fin du XVIe siecle et du XVIIe avaient deja

acquis un grand savoir-faire avec 1'architecture a pans de bois. Vu Ie declin

progressif de ce mode de construction, puis sa disparition, ils utiliserent

dorenavant leurs connaissances dans les charpentesCI28).La charpente a

ferme simple et pannes est construite jusqu'a une largeur de batiment de

sept a huit metres; pour les edifices plus larges, la charpente prevoit des

portiques superposes pour soutenir les pannes(129).Ce systeme permet une

economie de bois et assure une plus grande raideur. Le schema de base

des charpentes est constant dans 1'architecture traditionnelle. Les croupes

et croupettes Ie sont egalement(l30).La toiture est raide et souvent relevee

par un coyau, reposant sur une corniche saillante(I3I).

La ferronnerie acquiert une grande importance, suite a l'essor de la

siderurgie au XVIe siecle. De forme simple, I' ancre relie les murs opposes

en longeant les poutres pour renforcer la ma\;onnerie et eviter que les murs

ne s'ecartent run de l'autre. Sa presence visible sur la fa\;ade montre la

division des etagesC1321.Les ancres sont souvent un excellent moyen de
datation par Ie millesime qu'elles portent(133).

Cette architecture traditionnelle, caracterisee par l' association de

brique et de pierre bleue, est tres repandue dans la principaute de Liege,

Ie pays mosan, dans les comtes de Namur et de Luxembourg et jusqu'en

Hainaut(lI7). La pierre est employee pour Ie soubassement, tous les

encadrements des baies et des portes, les decors architectoniques (cornrne

les bandeaux de pierre), les corniches. Les chaines d'angle sont MiMes

avec Ie meme materiau car elles doivent proteger les angles de l'edifice

particulierement exposes aux intemperies et aux poussees(l18).En somme,

la pierre de taille constitue Ie squelette apparent de 1'edifice, la brique en
comble les vides(119).

La vallee mosane possede une grande variete de terrains et de sous-

sols. Ores, calcaire et argile y sont presents en grande quantite. Le transport

des pierres est aise grace au fleuve. Les ma\;ons et constructeurs vont donc

employer ces materiaux proches de leurs chantiers, a I' approvisionnement

facilecl201.L'emploi des materiaux du terroir conditionne en quelque sorte

la technique de construction. Le gres, dur et irregulier, est inutilisable

comme pierre de taille, ce qui n'est pas Ie cas du calcaire. Ce dernier

permet un appareil de grandes dimensions, car ses bancs sont epais et il

est moins dur que Ie gres. Ses proprietes et son abondance dans la region

vont fixer les caracteristiques de forme et de couleur dans I' architecture

mosane aNamur et a Liege. La brique, produite a partir d'argile des bords
de la Meuse, presente 1'avantage d'alleger la construction par des murs

plus fins('21).Elle coGte aussi moins cher.

Heritee des maisons a pans de bois, la structure des biitiments de

ma\;onneries mixtes presente un manque de stabilite et necessite, pour

pallier ce defaut, une liaison structurelle par harpe(l22).

(117) R. TIJs, L'architecture renaissante et baroque en Belgique, Bruxelles, 1999.

(118) J.-L. LEHAEN,Recherches sur Ie style dit «Renaissance mosane», Universite de Liege,

Memoire de licence inedit, 1987-1988, p. 55.

(119) J. VANACKEREN,Belgique baroque et classique, Bruxelles, 1972, p. 61.

(120) J.-L. LEHAEN, op. cit., p. 55.

(121) IDEM, p. 39. et pp. 44-45.

(122) IDEM, p. 39.

(123) IDEM, p. 49.

(124) A. CHEVALIER,op. cit., p. 196.

(125) J.-L. LEHAEN, op. cit., p. 73.

(126) IDEM, pp. 64 et 75.

(127) IDEM, pp. 58-59.

(128) IDEM, pp. 83-84.

( 129) P. HOFFSUMER, Les charpentes de toitures en Waltonie, Namur, 1995, pp. 95-96.
( 130) ./.-L. LEHAEN,op. cit., p. 83.

(I. I) A. CHEVALIER,op. cit., p. 196.

(11 ) ./.-1 . LEHAEN,op. cit., pp. 98-101.

(113) A. IIEVALlER, op. cit., p. 196.



b. Le couvent des Celestines

mosane?

les batiments en 1680. Entin, les fenetres etaient fermees par des carreaux
de verre(l43l.

a) Les materiaux :pierre, brique, bois et ardoise

Au cours des deux grands chantiers de construction du couvent, en

1630-1632 et 1680-1681, les deux materiaux cites sont la pierre et la

brique. La premiere est deja citee en 1630, lorsque les fonds manquerent

pour financer trois bateaux de pierre de Namur(l34l.La gloriette sise sur Ie

terrain du comte de Schwartzenberg etait entierement batie en pierre et elle

fut demolie en 1680 pour faire place a une nouvelle aile du couvent(l35).

Ces pierres furent sans doute recuperees pour Ie couvent. Des pierres de

taille supplementaires furent cependant acheminees via une percee dans

Ie mur de cloture(l36).Les deux chantiers utiliserent deux types de pierre.

Le premier en 1630 avait employe des pierres de sable avec la brique,

tandis que Ie second utilisa la pierre de taille. La chronique explique que

l'usage de la pierre de sable etait depasse en 1680. Desormais, on ne

construisait plus qu'en brique associee avec la pierre de tailleCI37).Enfin,

celle-ci etait aussi utilisee au pavement des salles, dont celui du chapitre

et de l'eglisec'38l.

La brique semble servir de remplissage aux structures en pierre. En

effet, elle est employee pour les cloisons separant les cellules en 1680,

etayee de charpente de bois(l39l.

La combinaison des pierres et briques est mention nee pour la premiere

fois lors de la construction d'une muraille sur Ie grenier en 1636, mais il

semblerait qu'elle fut deja utilisee avant, lors du chantier de 1630{l40l.

Rappelons que la maison louee au peintre et a l'avocat, demolie en 1680,

etait batie en pierre et brique(14Il.Ces deux materiaux furent utilises

la meme annee pour la reconstruction de la muraille, la pierre pour Ie

soubassement et la brique, plus legere pour la partie superieure{l42l.

Le bois etait reserve aux charpentes, voiites, lambris (de la cuisine) et

planchers. Il fut livre par Ie commissaire Ponsart. Des ardoises couvraient

b) Les maftres d' ceuvres : civils et ecclesiastiques

Les travaux furent diriges par des maltres ma<{onslocaux, comme en

temoignent leur nom: Jean et Lambert d'Oreye (ma<{onsrespectivement

en 1630 et 1680) et Gille d'Oupagne (charpentier). Tout au long du

XVlIe siecle, les maltres ma<{onsdu pays de Liege construisirent selon

les traditions heritees du siecle precedent, voire du Moyen Age('44).

Les maltres qui oeuvrerent au couvent des Celestines etaient de ceux-

la. En outre, Ie pere Simonis (frere mineur, «grand architecte et habile

ingenieure») et Ie frere Joseph (carme et «maistre ingenieure») furent

appeles par la prieure.

c) Conclusion

L'architecture de l'hotel du comte de Schwartzenberg est tres mal

connue. Sans doute n'en restait-il rien a la fin des travaux du couvent

au debut du XVIIIe siecle. La famille de Schwartzenberg vivait a Liege

depuis Ie XVle siecle. La vieille maison comtale devait refleter Ie statut

eleve de son occupant. L'hypothese d'un batiment a pans de bois est donc

a ce titre tres peu probable et l'architecture mosane en etait encore a ses

balbutiements au XVle siecle. Il est donc difficile de connaltre l'aspect

originel du couvent, rue des Celestines. Nous pouvons supposer qu'il

s'agissait, par exemple, d'un edifice en moellons de gres, perce de baies

en tuffeau au linteau en accolade(145l.Ou encore, la demeure du comte

ressemblait peut-etre a l'hotel de Cortenbach, oscillant entre tradition et

modernite. La fa<{adede calcaire est divisee par deux niveaux d'arcades

en plein-cintre reposant sur des chapiteaux sculptes et des colonnes posees

sur une haute base polygonale. Des frises d'arcatures treflees soulignent

(134) B.R., mss n° 19.612, f. 62.

(135) B.R., mss n° 19.612, f. 257.

(136) B.R., mss nO19.612, f. 259.

(137) B.R., mss n° 19.612, f. 269.

(138) B.R., mss n° 19.612, f. 315 et ???

(139) B.R., mss n° 19.612, f. 271.

(140) B.R., mss n° 19.612, f. 136.

(141) B.R., mss n° 19.612, ff. 261 et 264.

(142) B.R., mss nO19.612, f. 270.

(143) B.R., mss n° 19.612, ff. 254, 256 et 314. En outre, un tableau des dettes et creancl,;s

mobilieres et immobilieres dresse lors de la nationalisation du couvent prouve que Ie '011

vent devait de I'argent a un ardoisier et a un vitrier (A.E.L., FF, n° 1945).
(144) A. CHEVALIER, op. cit., p. 200.

(145) Le patrimoine monumental de Belgique. 3, Province de Liege. Ville de Liege, "I'

!"it., pp. 18-19. La gloriette installee au fond du jardin du comte, qui fut demolic pal' II'

,\(l;tIf"S, ctait entierement construite en pierre.



la corniche. Les baies a croisee etaient surmontees de linteaux en accolade

simple ou triple(l46).

Sur base des materiaux decrits par la chronique a partir de 1630 et
de l'origine des maitres d'oeuvre, il est tres probable que Ie couvent des

Celestines en Ile arborait au debut du XVIIle siecle l'aspect que Gustave

Ruhllui donne sur son plan en relief (fig. 4 a 7). L'alliage de la brique

et de la pierre, les chaines d' angle, les piedroits harpes des baies et les

bandeaux soulignant la fa<;ade sont caracteristiques de l'architecture

mosane. Sur la maquette, l'eglise est Ie batiment qui illustre Ie mieux ce

type de construction.

Les deux ailes de l'infirmerie et de l'ouvroir etaient percees de

fenetres a croiseelI47). Ce type de fenetres divisees en plusieurs jours fut

encore employe lors de la construction de l' aile du refectoire, cinquante

ans plus tard (1680). Le couvent fut epargne par Ie bombardement de

1691. Les Celestines n' eurent done pas a Ie faire reconstruire.
Enfin, l'architecture traditionnelle mosane est largement representee

par les abbayes, monasteres et couvents reconstruits ou installes en pays

liegeois au cours du XVIIe siecle. Dans la ville de Liege meme, pas moins

de huit etablissements religieux ont utilise cette architecture partiellement

ou totalementlI48). Alors pourquoi pas les Celestines ?

L'architecture du couvent des Celestines de Liege-en-lle «n'a

rien de remarquable», constate PA. de Saumery au XVIIle sieclelI49).

L'architecture traditionnelle n'est certes pas comparable a la grande
architecture fran<;aise, tres en vogue au XVlIIe siecle. Fruit du terroir,

l'architecture traditionnelle a sans doute ete depreciee aux epoques

ulterieures face a d'autres styles architecturaux. Elle connut pourtant un

veritable succes au XVIIe siecle, tant en ville que dans les campagnes.

(146) Cet hotel fut biiti par Arnold Van Mulcken pour Ie chancelier d'Erard de la Marck en

1533. Cette demeure subsiste encore aujourd'hui, place Saint-Lambert. D'autres exemples

de maisons aisees du XVle siecle existent encore it Liege, tell'hotel de Bocholtz (v. 1550)

ou lit encore la tradition (fenetres it croisee, irregularite des percements, ... ) et l'italianisme

(galerie d'arcades, ordre toscan, ... ) s'entremelent. Le patrimoine monumental de Belgi-

que. 3, Province de Liege. Ville de Liege ... , op. cit., pp. 331 et 347-349.

(147) B.R., mss n° 19.612, f. 268.

(148) E. PUTERS, op. cit., p. 63.

(149) [P.A. DE SAUMERY] Les delices du pais de Liege ou description geographique, topo-

graphique et chorographique des monuments sacres et profanes de cet eveche-principaute

et de ses limites, t. I, Liege, 1738, p. 229.

6. Conclusion finale

A l'heure actuelle, il ne subsiste malheureusement aucune trace du

couvent de Liege-en-lie, remplace par des maisons particulieres. Les

lacunes sont nombreuses, mais no us pouvons cependant avoir une idee

assez precise du pl~n et des elevations du couvent lors de son apogee.

, ~ors des chantIers de construction (1628-1728), les sources ecrites

decn~ent les materiaux, la fonction des nouvelles ailes et leur organisation,

mentlOnnent les maitres d'ceuvre. Le couvent fut erige a partir d'un hotel

particulier puis s' est agrandi en englobant les maisons voisines selon un

~lan direc.teur projete des la fondation. Les plans generaux du q~artier de

I Ile locahsent Ie couvent, presentent la forme, la superficie de la parcelle

et les contours du plan terrier du couvent. Les gravures et la maquette de

G. Ruh! donnent une idee des elevations(150). Bati en brique et pierre par

des mmtres ma<;ons Iocaux selon des procedes traditionneIs, Ie couvent

comportait quatre ailes d'un a deux niveaux disposees autour d'un cloitre.

Des baies a croisees per<;aient Ies murs. Les parloirs et I' eglise mononef

Iongeaient Ia rue. L' architecture sobre contrastait avec Ia richesse de

I' ornementation interieure de I' eglise.

Julie PrRoNT,

Licenciee en Histoire de I'art et arch€oIogie (D.C.L.)(I5IJ•

(,ISO) La richesse des sources ecrites et iconographiques a permis une reconstituti 11 (iI'

I orgaI1lSatlOndes ailes du couvent autour du c1ol'tre.

(151) Pour l'essentiel, cet article est extrait de notre mellloirc de Ii '·11" ell hisloil"ede 1',11'1

et archeolo~ie,intitule ~<~'architecturedes couvents de Ce/eslilll!s I'll 1Ji>/p.ique»,I" ,i1is CII

200~-2007 a 1Umverslte cathoiJque de Louvaln (, rollloleul" : PiliI pp . 111";11;:ll"d).Adl" SS'
de I auteur: I"U Saillt- lair, 7 - 4960 Malllledy.


