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!"t fonts baptismaux qui ont fait l'orgueil de l'église de la paroissc-
mèrc dc Liègc, Notrc-Damc, dcpuis lc débur du XIIe sièclc julqu.à la
Révolution, cr qui fonr dcpuis 1803 celui dc l 'églisc sainr-tiarrùélemy
suscitent I'admiration dc façon permancntc. Dc tcmps cn tcmps. ils
suscitenl dcs rcmous, ct pas seulcment dans lc mondc savant. ll cn fut
ainsi vers 1909, vcrs 1924 et vers 1952. Il en cst ainsi dcpuis 19g4.

Cette année-là, nous avons publié à lcur sujct, ma femme et moi, un
articlc qu'un humoriste a qualif ié dc 'pavé dans la sainte cuve,. Les
thèses et les hypothèses qu'il proposait sorlaient résolumenr des sentiers
battus. Il n'est sans doute pas inutilc dc lcs résumcr très rapidcmcnt. Lcs
folq nc sont pas l'oeuvre de I'orfèvre Rcnier dc Huy. Ils nc datent pas de
ll07-ll l8. L'abbé Hell in les a bien donnés,à son église en ce remps-là,
mais il nc les a pas fait fairc. Ils ont été razziés cn ltalic du nord vcrs
lll2, au cours de I'expédition de l'armée du furur Henri V. lls n,ont pas
pour autant été coulés dans cette région. Ils l'ont éré dans les atcliers
impériaux de constantinople au cours dc la scconde moitié du Xc siècle, à
l'époquc où la Renaissancc macédonicnne était à son apogée.

C'est  dans les "Aachener Kunstb lâ l ter ' ,  revue de réputat ion
internadonale, que I'articlc a paru. Dans la livraison suivanlc, un an plus
tard, Joseph Philippe rcjetair nos vucs avec violence ct réaffirmait les
opinions uaditionnelles; il faisait référence à la communication qu'il avait
présentée quelques mois plus tôt à la tribune de la Société nationalc des
antiquaires de France. Il allair se répéter en 1989.

Albert Lemeunier, conservateur du Muséc d'art religieux ct d'arl
mosan, s'est déclaré sans éclat en 1985, à I 'occasion du millénairc du
rartachcment de Huy à la principauté; les thèses tradidonnelles cr le
personnage dc Renier de Huy lui rcstcnt chers.

"Faculté ouvcrtc" s'est signalée en organisant une série de
conférences-débas, sous l'impulsion du professcur Franz Bicrlaire, dont je
ne louerai pas lc dynamisme ct I'ouverturc d'cspriq pour nc pas mettre
une fois de plus sa modestie à rudc éprcuvc. La premièrc, mémorablc
entre toutes, m'opposait à mon jcunc et sayant collègue Jcan-Louis
Kupper, professeur d'histoirc médiévale. Elle émit fermcmcnt ccntréc sur
l'examen des textcs invoqués. C'était cncore cn 1985.

L'année suivanre, ta deuxième a pprté sur l'approche technologique;
elle a été donnée par Ignace Vandcvivcre, professcur à |'U.C.L., ct son
élèvc Mmc Moniquc de Ruetre, aspiranr du F.N.R.S. L'année d'après, la
troisièmc a pris pour objet lcs rappons cntrc lcs fonrs et I'art byzantin; I
la tribune, Mmc Jacquelinc Lafontainc-Dosogne, conservateur aux Musées
royaux d'art et d'histoirc et chargé dc cours à I'U.C.L.; lc texrc qu'cllc avait
préparé pour "Faculté ouverte" a été rcpris, développé ct illustré dans un
article fort subsrantiel publié en 1989.
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I 'cn avais demandé unc à Robert  Did ier ,  chef  de Sect ion et
bibliothécaire scientif iquc à l ' lnstitul royal du patrimoinc artistique, en
I' invitant à privilégier l 'art du pays mosan. Il a préféré s'étendrc sur celui
du monde byzantin, ct s'exprimcr à la tribune dc la Société d'art ct
d 'h is to i rc  du d iocèsc dc L iègc.  C'éta i t  cncore cn 1985,  année
d'effervescencc maximalc.

La mêmc tribunc r été occupée en 1989 par M. Louis Verbois,
ingénicur métallurgiste; son cxposé a tout naturellement porté sur la
réalisation tcchnique des fonts.

Lc professeur Jacqucs St icnnon,  c i -dcvanl  t i tu la i re du cours
d'Histoire dc l 'art mosan, a quant à lui adopté une attitude assez
singul ièrc :  i l  nc manquc aucunc occasion dc d i rc  c t  d 'écr i re
laconiquement qu'il s'inscrit cn faux contr€ nos thèses et nos hypothèses;
mais i l s'en ticnt là. Pas la moindrc démonstration; pas I 'ombre d'une
a rgumcn ta t i on .

Les priscs dc position ainsi passécs en revue ne sont pas toutes des
contributions scrcines et prudcntes au progrès dcs connaissanccs; clles nc
sont pas toutcs cxcmptcs d'affirmations tranchantes diclées par I'esprit dc
clochcr ou l 'amour-propre écorché. C'cst regrcttablc, mais cc n'est pas
su rp rcnan t .

Dc mon côté, je vcille à rester sercin. Cela ne m'a été difficilc qu'au
moment où un hcbdomadairc bruxellois m'a régalé de calomnies (sa
sffcialité). Mais je nc suis pas à plaindre : l'affaire m'a valu des lettres qui
m'ont fait beaucoup plus de bien que lcs perfidies ne m'avaient fait de
ma l .

En dehors des débats que je viens d'évoquer, j 'ai fait des exposés
sur les fonts à Liège, à Bruxelles, à Nivelles, à Namur et à Novare. Dès
1984, j 'ai présenté une communication au congrès de I 'Associatron des
cercles francophones d'histoire et d'archéologie de Belgique, à Nivelles.
Lors du congrès suivant, à Namur, cn 1988, je me suis concentré sur la
représentation dc Dicu le Père. En 1990, j 'ai repris le problème plus à
loisir pour la Société d'art et d'histoire du diocèsc de Liège. J'avais été
invité à Novare dès 1986: un évènement local, avec de gros titres dans la
presse quot id icnne I  J 'a i  pr is  la  paro le devant  I 'Académie royale
d'archéologie dc Belgiquc cn 1988 et à l ' Institut des hautes études de
Belgique en 1989. En 1989 encorc, j 'ai fait le point sur les progrès
nouvcaux dans les rcchcrchcs, au bénéficc du Cercle des étudiants de ma
Sect ion.  En 1986-1987,  1988-1989 ct  1990-1991,  j 'a i  consacré aux fonts
la majeure partie du cours d'Histoire de I 'art mosan, dont mon Alma
M a t  e  r  m'a demandé d 'accepter  la  suppléance depuis le  départ  du
professeur Sticnnon. De même en 1990, à la Vrije Universiteit Brussel, qui
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m'a fait le très grand honneur dc me confier une chaire Francqui. Enfin, le
mois dernier, j 'ai fait dcvant la classe des Beaux-Arts d; l 'Académie
royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique une
communication intitulép "Les fonis baprismaux dc Sainr-Barthèlcmy à
Liège. unc merveil le. Des problèmes', cn focalisanl l 'artcnrion sur le
soubasscment .

A chaque occasion, j'ai bien enlendu accepté le débat. Ou ptutôt, je
me suis efforcé de le provoquer. Mon contradictcur lc plus acharné dira
quc jc m'y suis dérobé lors du 'march' Kuppcr-Colman. C'est qu,il voulait
le faire porter sur la représentation de Dieu lc père, problèmc qui n'était
nullement au programme. Lorsque j'ai répondu sur ce point, après avoir
fait les' recherchcs nécessaires, i l  n'était pas dans l 'auditoirc. c'était au
congrès de 1988, sous la présidence du professcur Stiennon. Il n'y a pas
eu de débat du tout, à ma .grande déception.

La contradiction était la bienvenue lorsque mes auditeurs étaienr
mes étudiants, on me permettra d'y insister. I ls avaicna tous en
perman€nce le droit d'êrre d'un avis différent du mien. A unc seule
condition : avoir des argumcnts.

Mais en voilà assez sur l'histoire, à ce jour, de la dernière en dare
des querelles de spécialisres autour de nos fonts.

Les questions à débattre sont fort nombreuses. Commençons par la
plus simplc : I'atuibution à Renicr de Huy. Plus personnc dc sérieux ne la
soutient depuis que Jean-Louis Kupper nous a accordé quc Godcfroid
Kurth s'est fourvoyé, entraînanl dans I'crreur une foule de savants.

Il nous a donné tort, en revanche, quant à I 'anatyse du passage
fameux du chronicon rythmicum. unc source de toute première valeur,
insiste-t-i l . Nous n'en avons jamais jugé autrement, ma femme et moi. "Ne
gaspil lons pas cette chance, vraiment exceptionnelle", conclut-i l  avec une
pointe d'emphase. C'cn est une, cn cffet: mais peut-on soutenir quc nous
la "gaspil lons' ? Lc texte prouve irréfutablemcnt que les fonts sonr
installés à Notre-Dame au remps de l 'abbé Hcll in. Mais prouve-t-i l  pour
autant qu'i ls ont été faits en pays mosan ? Absolument pas. I l est muet à
cet égard. La conviction qui se fonde sur lui repose exclusivemena sur le
verbe fecit. Ce n'esr pas rien. Mais presque. Admettons que fecit soit là
pour fieri fecit. Ecartons la traduction 'a donné", quoi qu'elle rcsre
défendable. Admettons que l 'auteur de la chronique était parfaitcmenr
informé, bicn que ce ne soit cn aucunc façon démontré, ni démontrable.
s'il sait que Hellin a fait graver les inscriprions et a fait refaire un des
douze boeufs ('y reviendrai), er s'il jugc superflu d'enrer dans lcs détails,
qu'écrirait-il d'autre que fecit ? Considércr quc ce petir mot ne pèse pas
d'un bien grand poids dans la balance à peser les arguments, ce n'csl
certainement pas gaspil ler les chances de découvrir la vérité.
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Mais allons plus loin. Sur quoi le chroniqueur attirc-t-i l  d'abord
l'attention ? Sur la techniquc. L'iconographlê ne viendra qu'après, ct c'cst
bicn singulier. I l souligne quc les fortts ont été coulés avec un art
extraordinaire, à peine comparablc. Et il n'a rien à dire sur lc fondeur. S'il
a pu le connaîlre, le voir à l 'ocuvre, est-cc normal ? On répondra quc
I'artiste du Moyen Age restc dans l 'obscurité. Les recherches récentes ont
b ien montré que cet tc  convict ion,  encore t rès répanduc,  n 'cst  pas
tellement fondée. Et tout spécialemcnt lorsqu'i l s'agit d'oeuvres sortant
lout à fait dc l'ordinairc.

Venons-cn au récit dc Jean d'Outrcùnéusc. I l a joui longtemps d'un
crédit tout à fait injustifié. Puis il est tombé dans un discrédit à peine plus
justif ié. Godefroid Kurth a versé à son êgal,d dans I 'hypercrit ique,
exaspéré qu'i l  était par le manque de sens crit ique de scs devanciers.
Aujourd'hui. on s'accorde à adme ttre que "iout n'est pas faux" chez lc
"chroniqueur-romancier". Rejeter en bloc ses dires au sujet des fonts n'est
guère plus intell igent que d'accepter tout pour argent comptant.

Louis Abry est dans le même cas, ayec d'importantes nuances. Il
pafl dc la Geste de Jean d'Outremeuse, Jean-Louis Kupper l 'a bicn vu.
Mais c'est déjà signe de sérieux : il la préfère au Myreur des Histors, que
les chroniqueurs l iégeois répéta ient  in lassablement ,  sans inquiétude,
depuis dcs siècles. Et il la corrige. Il n'est en aucune façon un radoteur. Et
par ail leurs, i l  cultive la fierté principautaire. I l aime à sauvcr de I 'oubli
"les hommes il lustres de la nalion l iégeoise'. Le titre n'est pas de lui, mais
l ' intcntion l 'cst bien. S'i l  présentait les fonts comme liégcois alors quc la
scicncc modcrne aurait prouvé qu'i ls nc le sont pas, cela ne mériterait
aucune attention. Qu'i l les présente comme unc prise de guerre, cela en
mérite. Sur ce qui s'est passé au début du XIIe siècle, son témoignage est
év idemme nl  de fa ib lc  valeur .  Mais sur  ce qu ' i l  cro i t  lu i -même, son
témoignage est irrécusable. Et ce qu'i l  croit est loin d'être sans intérêt,
parce qu'i l  ne manque ni d'esprit crit ique, ni d'esprit dc clocher. Et c'est
de Huy que sa famille cst originaire...

Nous persistons dès lors à croire que la piste italienne est à prendre
au sér icux,  comme le pressenta i t  d 'a i l leurs Jean Lejeune,  pour tant
"pr inc ipauta i rc"  jusqu'aux moël les.

En 1984, nous nous demandions si les fonts n'avaient pas été razziés
à Novare. Ce n'était qu'une hypothèse de travail, nous le soulignions. Nous
nc la soutenons p lus.  L 'cnquêtc sur  p lace,  tout  cn révélant  des
coïncidences troublantes, a montré la force de deux objections : Novare
était tournéc vers lc Saint cmpirc romain de la nation germanique, et non
vers Byzance; el surtout les fonts sont trop beaux pour elle. Alors, Milan ?
Venise ? Ces pistes-là n'ont conduit à rien. Mais Rome, but même de
l'expeditio italica montée par le roi dc Gcrmanic au tcmps dc I 'abbé
Hellin ?
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Nous datons lcs fonts de la fin du Xe siècle, à cause dc leur style.
C'cst précisémcnt à cc momcnt-là quc s'installe à Romc I'empercur Oiton
III, fils d'unc princcsse byzantine. Il rêve dc ressusciter I'cmpire romain
ct de réunir sous son sceptre I'Orient el I'Occident. Le très savant Gerbert
d'Aurillac. papc sous le nom dc Sylvestrc Il, qu'il a pour mentor, lui écrit
dans une lettre fameuse qu'il réunit la vigucur germanique ca la subtilité
grecque. Impossible de trouvcr pour les fonts donneur d'ordrc plus
approprié, quc I'on considère lcur qualité, lcur allurc antiquisantc ou lc
sujet dcs deux scènes finalcs. Otton III a pu s'adresser aux atcliers
impériaux dc Byzancc. Il a pu tout aussi bicn faire venir à Romc unc
équipc provisoircmcnt détachée dc ccs arclicrs. Mais lcs msrériaux, lcs
composants de I'alliage ? Ils ne sont assurémcnt pas vcnus de loin s'il
était possiblc dc lcs trouver tout près. Appliquées à cux, lcs méthodcs dc
laboratoire promettcnt de fournir des indicarions éclairantcs, alors quc
I'histoire ct l'histoirc de I'art risquent fort de rcstcr a quia. Je vais rcvcnir
sur loul cela.

Un mot maintenant sur les conceptions théologiques qui ont inspiré
les fonts. L'étude dc Bruno Reudenbach, parue en 1984, la même année
que notre article, A appofté de l 'eau à notre moulin. Lc profcsseur
Stiennon a déclaré cn ma présence qu'clle prouvait "s'il en était besoin"
que les fonts ont bien été créés cn pays mosan. Ellc nc prouvc absolument
rien de pareil. Reudenbach ne soupçonne même pas qu'un problème ie
pose. Il dit que la pensée qui anime lcs fonrs n'esr cn aucunc façon ccllc
du Liégeois Robert de Sainr-Laurent, alias Rupert von Deutz. Les sagaces
observations d'Etienne Evrard, les rappcls de Jean Lejeune el les
constatations prudentes de Rhaban Haacke avaicnt d'ail leurs déjà mis à
mal les vieilles convictions. Alexis Curvers, quant à lui, voyait se refléter
dans le prétendu chef-d'oeuvre de Renier de Huy "la vieillc conceprion
dcs Egliscs d'Orient".

En ce qui concerne l 'attribution des fonts à l 'art mosan, nos
contradicteurs ont implicitement reconnu la force dc nos objections, car ils
ne les ont pas réfutées. Continuer à expliquer le "miracle" par les ivoires
présumés liégcois dcs alentours dc I 'an milla, écrirc que l ' ivoirc 'de

Notger" est 'reconnu unanimement comme I'un dcs chefs-d'oeuvre dc l'art
mosan", refuser de voir l'énorme fossé qui sépare lcs fonts dcs oeuvres de
chez nous qui s'en rapprochent lc plus, c'est sacrificr l'csprit scicntifique à
l'esprit de clocher.

Lcs irréductibles sc réfugient derrière unc allégation commode : lcs
oeuvrcs mosanes vraiment comparables aux fonts auraicnt toutes disparu
sans laisser la moindre trace. La réfutation cst aisée : si les fonts avaient
disparu soit en 1468, soit pendant la Révolution, leur cxistencc rcslerail
atteslée par différcnts textes et maintcs ocuvrcs d'art.
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Lc résultat lc plus frappant dc l 'analyse de styte, c'esl le constat
d'unc connaissance, d'unc compréhcnsiorl saisissante dc l,art antiquc er,
mieux cncorc, de l 'art grec. proclamant son admiration sans borncs pour
Rcnicr dc Huy, à cause des fonts, bien entendu, Joseph Dcmarteau écrivait
cn 1905 les ligncs quc voici : "on croirait son ocuvre d,un maître cndormi
aux meilleurs jours de la Grèce antique ct que le bruit glorieux des
croisadcs aurajr révcilté chrétien. eueis voyages, quels mo?èles, qucls
souvenirs, qucl génie l'ont inspiré ? Mystèrc l" L'autiur anglais d'un livre
sur les influences antiques dans I 'art médiéval cst allé juiqu'à supposer
quc Rcnier avait à sa disposition des ocuvres grecques du- vc sièclc ivant
Jésus-Christ. Jean Lcjeunc, quant à lui, se plaisait à imaginer que l,orfèvre
hutois s'était rendu cn Grèce à l'occasion d'un pèlerinagl, comrne si une
assimilation pareil lc pouvait être le fair d'un voyageur. ;ce 

loyuu de l,art
o_ccidental est grec, d'inspiration autant que de facture", éérivair Alexis
curvers en un lemps où, commc tout le monde, i l  considérait l,atuibution
à. Renier dc Huy comme scientif iquement établie; notre i l lustre concitoyen
n.'esl plus là pour le dire, mais ses proches pourront en témoigner : i l
s'était rallié à nos thèses avec un véritable enthousiasmc.

Nos adversaircs invoguent les vestigcs gallo-romains conscrvés en
pays mosan; par rapport au patrimoine accumulé à Byzancc, c,est
propremcnt dérisoire. on nous opposc la floraison des Ecoles de Liège,
"Athènes du Nord'; on pcrd de vue un critère cssenticl : celui de la
qua l i t é .

Pcut-être tenons-nous là lc plus fort des arguments qui plaident en
favcur de I 'attriburion dcs fonts à I 'art byzantin. Nous n'avons'fair à cet
égard quc suivrc unc voie ouverte dcpuis longtemps, nous y insistons. si
nous nous sommes montrés plus hardis que nos prédécesseurs, c'est parce
que nous n'étions plus inhibés par Renier de Huy. Lcs rapprochemenrs se
sont accumulés au fil des recherches.

Dans l ' impossib i l i té  d 'en fa i re l i t ièrc,  nos contradic teurs les
cxpliqucnt obstinément par l ' influcnce de I 'art byzantin. Mais i ls éludent
une question cssentielle : pourquoi cst-ce à l 'art byzantin de la fin du Xe
siècle que rcsscmble le chef-d'oeuvrc qu'i l  continuent à dater du début du
XIIc ?

Le hic, c'ert quc l 'art byzantin du Xe siècle reste fort mal connu. si
bien quc les spécialistes sont loin d'êtrc d'accord entrc eux. La notion
même de Rcnaissance macédonienne ne fait pas I 'unanimité, tant s'en
faut. La datation des ivoires qui cn sont l'expression la plus raffinée divise
lcs savants. or, ces ivoires sont proches de nos fonts plus que n'importe
quo i .
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Dans ces conditions, i l  n'cst pas surprcnant que tes byzantinistcs sc
divisent aussi cn facc de notrc thèsc. Mais laisser cntendic qu'i ls sont
unanimes à la rejetcr, c'est à tout le moins imprudcnt.

Mme Lafontainc-Dosogne comptc parmi les savants qui refusent de
s'y rallier. ses argurncnts méritcnr de rcrcnir la plus grandà attention. Ils
sont de poids inégal, et aucun nc nous paraft décisif.

_ un de ceux qu'clle souligne avec lc ptus dc forcc est que lcs fonts
baptismaux byzantins du Moyen Age n'éraient pas dcs cuvcs comparables
à la nôtrc, mais bien de légères cuycttes. La miniaturc montrant le
baptêmc dc Boris, tsar des Bulgarcs, reproduitc dans son proprc article,
nc prouve-t-elle pas le contraire ?

L'argument majeur, c'cst la rcpréscntation dc Dicu lc pèrc dans la
scène du Baptêmc. Notrc cnnemi lc plus cher, qui lc tenait dc l 'émincnte
byzantiniste française Tania velmans, nous I'a asséné avcc la certirudc dc
nous mettre hors de combat. I l nous a mis ainsi sur une piste nouvelte
d'un intérêt vraimcnt considérable. Ma réplique s'est articulée cn six
points. Les Byzantins ont bel et bien représcnté le père, mais sous I'aspect
de l 'Ancien des Jours, éludant ainsi I ' interdiction. celle-ci n'avait pas
moins de force cn occident qu'en orient. Pour la tourncr, on a donné ici et
là au Pèrc l'apparcnce du Fils. unc innovation aussi hardic n'a pu voir lc
jour que dans un tcmps ct dans un lieu sortant tout à fait dc l'ordinairc,
comme Byzance après la crise iconoclaste. Dans nos fonts, le nimbc du
Père éta i t  à  I 'or ig inc cruc i fère,  j 'cn suis  convaincu.  une analyse
métallographiquc pouna déterminer si j'ai tort ou raison, je l,espèrc.

Restons dans lc domaine de I'iconographie. Lc baprême du ccnturion
corneil le et celui du philosophc craton proclament la victoirc du
christianismc sur le monde romain et sur lc monde grec, d,une part, sur la
forcc des armées et sur la force de la pensée, d'autrc part. On I'a vu
depuis longtemps, ct c'cst bien vu. Mais on nc s'est pas posé unc qucstion
essentiellc : pourquoi cettc bclle idée a-t-elle fleuri à Liègc, ct nulte part
ail leurs ? Si quclqu'un pouvait la concevoir ou I 'adoptcr, c'cst bien
l'empercur Otton III.

Il faut s'arrêter tout particulièrement au baptême dc Craton. Il n,est
aucunement surprenant quc cet épisode ait été connu dans l 'cntourage
d'un empereur grec par sa mèrc et entouré de clercs savants. Mais
comme nt l 'abbé Hcll in a-t-i l  eu connaissancc de I 'histoirc d'un philosophe
Srec sans notoriété rucune racontée par des auteurs particulièrement
obscurs, dont un grec ? Peut-être par l'cntremise dcs écrits de Cosmas de
Praguc,  a répondu Mme Lafonta inc-Dosogne,  sc fondant  sur  unc
publication du profcsseur Sticnnon. Jc l'ai intcrrogé. Il m'a répondu quc
c 'é la i t  un malcntendu. . .  Cet te scène a ceci  de par t icu l ier  quc lcs
inscriptions dont elle est pourvue n'attcstcnt aucune connaissance du récit
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en dehors du nom des deux protagonistes. Nom quc l ivraient des
inscriptions grccqucs cn relicf cffacécs sur l'ordre dc l'abM Hc[in, j'en
fais la conjccturc.

Autrc sujct dc discussion : la figuration du soldat dans la scènc de la
prédication. c'est lc sccond des dcux passagcs digncs d'intérêt dans
l'anicle de notrc contradictcur lc plus acharné. L'ârmemcnt byzantin posc
dcs problèmcs d'unc complexité accablantc. par bonhcur. il r fait l'6bjcr
d'unc thèsc dc doctorat dc I'Univcrsité dc Viennc, qui a cu cn l9g8 les
honneurs dc la publication. Jc ne suis mis cn rapport avec l,auteur, et j,ai
fait le comptc rcndu dc son livre, cn collaborarion avec mon élèvc
Philippc Joris, alors cncorc conscrvarcur-adjoint dc nonc muséc d'Armes.

Conclusions dc Taxiarchis Kolias : le soldat dcs fonts pcut
parfaitement représcnler un Byzantin du xe, ilu XIc ou du XIIe siècle.
Mais j 'avais, moi, une objection: la façon dc porrer l 'épée au côté (suâ
axilla) ne scmblc pas byzantinc. Ellc est germaniquc, m'a dit Claudc Gaier,
directcur de cc mêmc muséc. A mcrveillc. si les fonts ont été commandés
par Ouon III I

Une hypothèsc avancée du bour des lèvrcs en 1952 déjà par Jean
Puraye revicnl maintcnant dans les csprits conciliatcurs avcc unc force
nouvelle. Les fonn n'auraienr-ils pas été fondus en pays mosan par une
équipe byzandne ?

L'absence dc la moindr€ preuyc d'ordre historiquc est une première
objection; cellc qu'oppose I'analyse dc style est plus grave : ce n'esr pas
avec l'art byzantin du début du XIIc sièclc. mais bien avec celui de la fin
du Xc que les rapprochemcnts s'établissent, je lc rappellc inlassablement.

L'approchc technologiquc n'cst pas la moins passionnante. La
conférence d'Ignacc Vandcviverc ct de Monique de Ruetre a bicn fait
comprendre que les lravaux séricux sur la question ne datent que d'hier
ea sont cncorc loin dc fafue toute la lumière. L'exposé de M. Louis verbois,
fondé sur I 'expérience pratiquc de toute une vie, méditéc avÊc une
prudence et une modcstie exemplaires, a fait comprendre quc les fonts ne
sont pas moins cxtraordinaires sur le plan tcchnique que sur le plan
ar t is t iquc.

Ursula Mcndc a mcné dc longucs et rigourcuses rechcrches sur les
portes médiévalcs cn bronzc et cn laiton, ct plus particulièrcment sur
leurs poignécs. Ellc soulignc quc lc domaine mosan cst tout à fait en-
dessous dc sa réputaaion, ct cllc nc sc l'expliquc pas. C'est esscnticllcment
sur lcs fonts que rcposc cctae réputation. S'ils nc sont pas mosans, le
constat n'a plus ricn d'étonnant.
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Comparons donc les antécédents de part et d'autre. En pays mosan,
les b i joux gal lo-romains de la  v i l la  d 'Anthée,  l 'un ou l 'aurre ate l ier
monétaire... A Byzance, la prestigieusc tradition des bronziers grecs et
romains, fondeurs de tant d'oeuvrcs monumentalcs.

M. Louis Verbois a attiré mon attention sur la possibil i té d'érudier
dans I 'all iage non plus la composirion, commc l 'onr fait François Boussart
et Otto Werner, mais le plomb. Celui-ci sc rencontre cn diverses variétés
isotopiques, associées dans des proportions qui varient d'un giscment à
l 'autre. Lucien Martinot, chercheur qualif ié I.I.S.N. au laboratoire de radio-
chimie de l 'Université de Liège, s'e st pris de passion pour la quesrion.
Nous collaborons dans un climat cxcmplairc. Premicr résultat : deux
prélèvements dans les fonts de Tirlemont ont permis de rapprocher le
plomb contenu dans l 'a l l iage et  les g isements min iers du L imbourg
néerlandais tout proche.

Une objection se présente aux esprits avertis : les métaux et les
all iages sont depuis toujours de bonne récupération. Prcnons I 'exemple
d'un polykandil ion de laiton qui aurait été coulé à Byzance à l 'époque
paléo-chrétienne; il cst razzié là-bas en 1204; il parvient en pays mosan; il
est cndommagé ou il cesse de plaire; i l  est jeré au creuset; le laiton
récupéré cst uti l isé pour couler un chandelier; ce chandelier est soumis de
nos jours à unc analysc d'all iage; les informations obtenucs scront
valables pour le polykandil ion byzanrin disparu, et non pas pour le
chandelier mosan examiné. Appliquée à une pièce isolée de dimcnsions
modcstes, la méthode peut donc donner des résultats trompeurs. Mais ce
n'est plus lc cas s'i l  s'agit d'un enscmblc imporrant de pièccs ou d'un
témoin de poids considérable. Si nos fonts onr été coulés à Liège, ce n'est
cer ta inement  pas exclus ivcment  ou pr inc ipalemcnt  à I 'a ide d 'objc ts
byzantins sacrif iés.

Autre objection à prévoir : le s all iages anciens sont loin d'avoir
l 'homogénéité des modernes. I l est donc indispensable de ne pas se
contenter d'une nombre l imité de prélèvements. Bien entendu, ceux-ci
doivent  êt re fa i ts  dans des endroi ts  inaccessib les aux regards,  sauf
exceptions dûment justif iées et conditionnées par I 'engagement de ne pas
laisser la moindre trace visible, sinon pour le spécialiste qui veut la
re t rou  ve r ,

Il s' impose donc d'étudicr le plomb dc l 'all iage des fonts de Sainr-
Barthélemy,  mais aussi  ce lu i  du doublage interne.  Si  le  résul tat  des
analyses pointe vers la région mosane, nos contradicteurs pourront
chanter victoire. S'i l  pointe vers l 'hinterland dc Byzance ou de Rome, i ls.
devront déchanter. Si c'est le cas pour tous les échantil lons sauf pour ceux
qui auront été prélevés dans le boeuf no 9, dans lesquels le plomb
provie ndrait du pays mosan, c'est que, comme nous le supposons, cc
boeuf-là a été moulé sur le boeuf no 2, en remplacement de l 'un des
douze, perdu en chemin; moulé sur l 'ordrc de l 'abbé Hell in. Fecil...
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.  L 'enquête se l ie  à un programme rancé de puis de nombreuses
années, animé par le groupe de ravail "Arts et techniques métallurgiques
iu Moyen Age et des Temps modernes" instirué soui les auspicés'du
F.N'R.s. L'Institut royal du patrimoine artistique, qui cn est la chevil le
ouvrière, met tous ses moyens à disposition. tt va s'associer avcc le
laboratoire de radio-chimic de noare AIma Mater, lui-même en liaison
avec divers Serviccs scicntif iques. Et je viens d'obtcnir du secours des
u.s.A. : ' It might be possible to teil where font was made, because we
know something about  byzanr ine lcads" ,  m'écr iva i t  récemment la
secrétairc du scicntific Research Department du corning Museum of Gtass.

Quelques prélèvements ont été opérés lc 2l février. Le conseil de
Fabrique a bien voulu les autoriser, sur r€commandation de M.. le vicaire
épiscopal Raphaël collinct et de la commission régionalc des monumenrs,
sites et fouilles. A tous, merci.

En faudra-t-i l  d'autres ? c'est probable. Les résultats qui viendront
des trois laboratoircs impliqués permettront d'en décider.

voici mon bilan. L'attribution des fonts à Renier de Huy n'est plus
soutenue sérieusement par personne. L'attribution à t'art mosan garde des
partisans convaincus. mais pas pour auaant convaincants. L'attribution à
I'art byzantin a résisté aux crit iqucs scientif iques qu'elle a fait naître.
L 'expl icat ion par  l ' in f luencc byzant ine est  le  recours de nos
contradic teurs.  Jusqu'à preuvc du contra i re,  I ' inani té n 'en est  pas
démontrable par les méthodes classiques de I 'histoire de I 'art et de
I'histoire. ll faut se tourner vers les méthodes de laboratoire. Les unes er
les autres sont complémentaires. Quand les secondes font le tri dans les
lhèses. et les hypothèses proposées par les premières, le progrès des
connaissances est assuré.

C'est Otton III, empereur germanique entiché de Rome, fi ls d'une
princesse byzantine, qui a fait coulcr lcs fonrs, aux alentours de l'an mille.
c'est dans la vil le Eternelle qu'i ls onr été razziés en l l l2. c'est là qu'i ls
avaient vu le jour, si ce n'est pas à Byzance. Tclles sont les hypothèsei sur
Iesquelles nous travail lons mainrenant, ma femme et moi. si elles
obtiennent confirmation, le s fonts demeureront une des sept merveil les
de-- notre pays ct le plus beau fleuron du patrimoine artistique de norre
vil le. I ls ne seront réclamés ni par Rome, ni par Istanbul. I l i  auront des
admirate urs plus nombreux qu€ jamais.

L 'unanimi té est  assurée,  quoi  qu ' i l  advienne,  sur  deux poinrs
capitaux : lcs fonts sont un€ pure merveille et Liège a bien de la chance de
lcs avoir dans ses murs.
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