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Académie royale d'archéolog^ie 
de Belg-ique. 

Composition du bureau et liste des 
membres de TAcadémie pour 1'exercice 1925. 

PRÉSIDENT ANNUEL : 
M. Ie baron P. Holvoet. 

V I C E - P R É S I D E N X : 
M. £ . SoU de Moriamé. 

SECRÉTAIRE ET BIBLTOTHÉCATRE : 
H . Fernand Donnet. 

TRÉSORIER : 
M. Sm. DiUs. 

SECRÉTAIRE ADJOINT : 
M. PanI Rolland. 

G O N S E I L . 

CONSEILLERS SORTANT E N 1928 : 

Messieurs 
L . Pfirls, H. Pirenne, 
J . Gaster, Chanolne van den Gheyn. 

Eng. Solide Moriamé, 

CONSEILLERS SORTANT E N 1931 : 

Messieurs 
k. Visart de Bocarmé, Hulin do Loo. 
E . Dllis, P RBeamans 
B°"P Holvoet, Oolonel delFfl; 
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CONSKILI^ERS SORTANT EN 19^4 : 
iifessieursi 

Fernand Donnet, L . Stroobant, 
V. Fr i s , Paul Saintenoy, 
J . Destrée, O'' Van Doorslaer. 

G O M M I S S I O N D E S P U B L I C A T I O N S : 

Messieurs, 

p^ris, Paul Rolland, 
Fernand Donnet, Casier, 
Bergmans, Colonel de Witte 
P. Saintenoy, 

C O M M I S S I O N D E S F O U I L L E S : 

Messieurs, 

Van Overloop, H. Siret, 
Hasse, D-̂  Van Doorslaer, 
Fernand Donnet, Stroobant. 

C O M M I S S I O N D E S F I N A N C E S : 

Messieurs, 

Fernand Donnet, Em. Van Heurck, 
L . Klntsscbots, DUis, 
V. Tabon, Casier. 

C O M M I S S I O N D E L A B I B L I O T H Ê Q U E : 

Messieurs, 

Fernand Donnet. Huiinde Loo, 
Bergmans, Casier, 
A. Blomme. Pflris 
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M J ' I A I B R E S T I T U L A I R E S . 

Messieurs 

2. 
3. 

4 

5 . 

1883 
1889 

1891 
1892 

1896 

Soil de Moriamé, Eug . , p r é s i d e n t honoraii-e d u t r i l n m a l 
de i ^ i n s t a u c r . T o i i r n a i , 45, r u e R o y a l e . 

Siret, Henri, i n g é n i e u r . Bruxe l l e s , 27, avenue B r i i g n i a n , 
Destrée , Joa. conse rva teu r h o n o " a u M u s é e du P a r e d u 

C inquan tena i r e , E t t e rbeek -Bruxe l l e s , i 23 ,chaus -
s é e S t - P i e r r e . 

Donnet. Fernand, A n v e r s , 45, rue d u T r a n s v a a l . 
Sainienoy. Paul, a r ch i t ec te , professeur a r A c a d é m i e 

des B e a u x - A r t s . Bruxe l l e s , i23, rue de l ' A r b r e 
b é n i t 

6. Van Overloop, Eng . , conservateur en chef des M u s é e s 
t l i i Pai'c du C i j j quan t ena i r e , B r u x e l l e s , 6, r u e de 
T a r m é e . 

7. de Bebanli de Dornon, Armand. sous d i rec teur b " a u 
M i n i s t è r e des A f f a i r e s é t r ang^ères , B r u x e l l e s , 
10, rue des Drapier.^. 

8. vaneen Gheyn, ( chanoine) d i r e c t e u r - g é n é r a l des ceuvres 
euchar i s t iques , G a n d , 18, rue d u M i r o i r . 

g. Bergmans, Paul. b i b l i o t h é c a i r e en chef de la B i b l i o -
t h è q u e et p ro fesseur a 1 ' U n i v e r s i t é , Gand , 29, 
rue de l a F o r g e 

10. Stroobant, L . , d i r e c t e u r des culonies agr icoles de b l e n -
fa isance de W o r t e l et Merxplas - P res iden t de l a 
S o c i é t é d ' a r c h é o l o f ^ i e Taxandr i a , M e r x p l a s . 

11. Plrenne, H. , p ro fe s seu r a r U n i v e r s i t é , G a n d , i32, r u e 
N e u v e S a i n t - P i e r r e . 

T2. Laenen (chanoine) , a rch iv i s t e de 1 ' A r c h e v è c h é , M a l i n e s , 
r u e d e Stassart . 1906 

13. Kintssciiots, L . , A n v e r s , 74, avenue d ' I t a l i e . 1906 
14. Gomhaire, Ch ,J., L l è g e , 5y, rue des H o u b l o n n l è r e s . 1908 
15. Matthieu, E . , avocat , E n g h i e n . 1901 

1896 

1896 

i9oa 

1906 

(1877) 
(1888) 

(1889) 
(1891) 

(1891) 

1896 (1889) 

(1893) 

(1 !̂93) 

1900 (1897) 

(1899) 

(1903) 

(1900) 
(1901) 
(1894) 
(1886) 

£•] L a première date est celle de 1'élection carnme membrc titulaire. L a date cntre paronthèse» 
est ccUe de la notniaation comme membre correspondant régnicole. 
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(1906) 
(15>()6) 
(1903) 

(1906) 
(1908) 

1919 (1903) 

1919 

16. van Doorslaer, (docteur) , p r é s i d e n t du Cercle a r c h é o -
l ü g i q u e , M a l i n e s , 43, rue des Tauneurs . 1908 (1906) 

17. Holin de Loo, 6 , professeur a. T U n i v e r s i t é . Gand , 
3, place de Ê v è c h é - 1912 

18. Casler, Joseph, G a i u l , 2, rue des deux Pon t s . 1012 
19. Berllère, O. S. B. (domürsmer) , A b b a y e de Maredsous . 1913 
20. Coninckx, H. , s e c r é t a i r e <lu Cerc le a r c l i éu log l< iue . 

I I , rue d u Ruisseau. M a l i n c s . 19H 
21. Dilis Em , 98. l ongue rue Neuvo , A n v e r s . 1Ö14 
22. de Witte, Edg., co lone l d ' a r t i l l e i i e , aveuvxe A l b e r t , 

204, Brvixel les . 
23. Fris , V. , archix'iste de la. v i l l e , 4S, q u y i 'J"er P l ae t en , 

Gand . 
24 Heins, Armand. a r t i s te-peintre , 7, rue de Braban t , G a n d . 1919 
25 VanHeurck. Emlle, 24, avenue H é l è u e , A n v e r s , 1919 
26. Jansen, O. P. (chanoine J . E . ) c u r é , Beuzet. p r é s 

Gembloux . 
27 Pêrls , Lonis, conservateur en chef de l a B i b l i o t h è q u e 

roya le , 3y, rue d ' A r l o n , B r u x e l l e s . 
28. Maere, (chanoine Bené) p rofesseur a l ' U n i v e r s i t é 

L o u v a i n , 29, rue des R é c o U e t s . 
29- de Loë (Ie bayon Aliredi, conservateur en chef a d j o i n t 

a u . M u s é e du Pare du Cinquan tena i re , E t t e r b e e k 
80, avenue d 'Auderghem. 

30. Vlsart de Bocarmé, Albert, Bruges , rue St Jean. 
31. Holvoet(baron Panl), p r é s i d e n t hon" a la Cour de cassa-

t i o n . 211. rue du T r ó n e , B ruxe l l e s . 
32. Tahon, VJctor, i n g é n i e u r , rue B r e y d e l , 40a. B ruxe l l e s . 
33. Van der Esaen, L . professeur a l ' U n i v e r s i t é , 124. bou

levard de T i r l e rnon t , L o u v a i n . 
34. Hasse, Qeorges. m é d e c i n v é t é r i n a i r e d u Gouvernemen t , 

28, avenue du Ca rd ina l Merc i e r , B e r c h e m , 
Anve r s . 

35. Aerscbot (comte d') chef d u Cabine t du R o i , e n v o y é 
ex t raord ina i re et min i s t r e p l é n i p o t e n t i a i r e , 
23, rue d u P r ince r o y a l , B ruxe l l e s . 1923 (1914) 

36. Sibenaler,J. B. , Bruxe l l e s , rue P o t a g è r e , 55. 1923 (1907) 

1919 

1919 

1919 

1920 
1020 

1921 
1921 

(1903) 
(1906) 
(1911) 

(1909) 

(1908) 

(1904) 

(1890) 
(1913) 

(1914) 
(1894) 

1922 (1914) 

1922 (1910) 
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37- Van Ortroy, p i - o f e s s e \ i r a . r U i i i v e r s i t é , 3 5 q u a i a u M o i u e s 
G a n d . 19-̂ 5 (18'.i9) 

38. Capart, Jean, conservateur HU M u s é e du. Pare d u 
Cinquantenai re , avenue V e r t e 8, W o h i w e , 
B r u x e l l e s . 1925 (191?) 

3g. Rolland, Paul, a rchivis te de 1'Etat, 5g rue De W i t t e , 
B e r c h e m - A n v e r s . 1925 (1922) 

40. N. . . . 

ME.MnRKS C ü R R K S P O N D A N T S REGNICOLES 

1. de Radigès do Cbennevièva, H , Namur , FaubourR Sainte Cro ix , 1885. 
2. Sifet, Lonis, i n g é n i e u r . 65, avenue L o u i s Lepou t re , Bruxe l l e s , 1888. 
3. Cnmont, G , avocat. Sa in t -Gi l les , (Bruxel les ) 19 rue 1'Aqueduc, 1888 
4 L a Haye, L . , conservateur des Arch ives de l 'E ta t , L i è g e , iSgo. 
5 D a n i e l s f a b b é P.), Hasse l t , Béguinagre , iSg5. 
6. Le Grelle (comte Oscar), Anve r s . i 5 , rue des Pinsons. T896, 
7. Nève, Jos., d i rec teur honorai re des Beaux-Arts , Bruxe l l e s , 36, rue 

aux laines, 1896 
8. Maeterlinck, L . , conservateur du M u s é e de peinture , Gand , 6, rue d u 

Compromis , i g n i . 
9. Waltzing. J P., professeur a l ' U n i v e r s i t é , L i é g e , 9, rue du Pare, 1902. 

10. Dubois, Ernest. d i recteur d e l ' l n s t i t u t s u p é r i e u r de commerce , A n v e r s , 
36, rue de V r i è r e , I904. 

11. Zech. ( a b b é Manrice) c u r é de l ' É g l i s e N . D . du F i n i s t è r e , Bruxe l l e s , 
1906, 

12. Bernays, Edouard, avocat, Anvers , 33, avenue van E3'ck, 1907. 
13. de Pierpont, Edouard, chateau de R i v i è r e , 1908. 
14. Alvin, Fred., conservateur a l a B i b l i o t h è q u e royale Ixe l l e s -Br i ixe l l e s , 

r u e E l i se , 104, 19TT. 
15. Van Bastelaer, René, conservateur a l a B i b l i o t h è q u e royale , Bruxe l l e s , 

22, rue D a r w i n , i g i i -
16. Des Marez, GttUl., a rchivis te de l a v i l l e , Bruxel les , avenue des K l a u -

waer ts , i i , 1912. 
17. de Marneffe, Edg., chef de section aux A r c h i v e s g é n é r a l e s d u royaume 

L o u v a i n , i , rue du P é l e r i n , i g i a . 
18. Pbilippen (abbé^ rue Rouge 14, A n v e r s , 1914-
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19- Bautier, Pierre, s e c r é t a i r e de l a S o c i é t ó roya le des B e a u x - A r t s , 
537^», avenue L o u i s e , B ruxe l l e s , i9i4« 

ao. Bernard Gliarles,' avocat , 80. m e A n s e l m o . A n v e r s , 1914. 
z i . De Bruyn, Edm,, avocat , professeur ó. 1 ' Ins t i tu t s u p é r i e u r des B e a u x -

A r t s , 33i r u e Jean d 'Ardenne . Bruxe l l e s , 1914. 
-<52. Fierens Oevaert, couservateur en chef d u M u s é e r o y a l des Beaux A r t s 

de Belg ique , 99. rue Souveraine , Bruxe l l e s , 1914. 
23. Ponpeye, 27, rue Breesch, L a e k e n , 1914. 
24. Raeymaekera, (docteur), d i rec teur de T h ó p i t a l m i l i t a i r e , b o u l e v a r d des 

M a r t y r s , 80, G a u d . 
25. Lamy, O.P. , ( M g r . Huguea). p r é l a t de l 'abbaye de T o n g e r l o o , i9i4-
26. Laarent, Marcel, p rofesseur a l ' U u i v e r s i t é de L i é g e , 40, avenue Pa r -

ment ier , W o l u w e - B r u x e l l e s , 1914-
27. Macolr, Georges, couservateur au M u s é e de l a po r t e de H a l , 

Bruxe l les , zS, rue A u g u s t i n D e l p o r t e , 1914. 
28. Paqnay ( a b b é Jean), c u r é de ï l e u s d e n ( L i m b o u r g ) , T920. 
29. Brunin, Georges, P lace du Mara i s , G a n d . 1920. 
30. Hocgnet A , a r ch iv i s t ede Ia v i l l e , rue Rogier , T o u r n a i , 1920-
31. Van den Borren, Ch , b i b l i o t b é c a i r e d u Couserva to i re r o y a l de 

Mus ique . r u e S t a u l e v i 55, B r u x e l l e s , 1920. 
32. Brasslnne, Joseph, professeur et b i l i l i o t h é c a i r e en chef de I ' U n i v e r -

s i t é , rue N y s t e n , 3 o , L i é g e , 1920 
33. Terlinden (v icomte Charles), p rofesseur èL l ' U n i v e r s i t é de L o u v a i n , 

6t, avenue L e g r a n d , Bruxe l l e s , 1921. 
34. Gessier, Jean, professeur è. l A t h é n é e r o y a l , B o u l e v a r d Thon i s sen , 3o, 

Hassel t , 1921. 
35. Tonrnenr. Victor, couservateur a l a B i b l i o t h è q u e roya l e , rue De facqz , 

98, Bruxe l les , 1922-
36 Pierron. Sander, pub l i c i s t e , rue de TAqueduc, 157, W a t e r m a e l -

Bruxe l l e s , 1922. 
37. Lenrldant, Félloien, s e c r é t a i r e d u Cerc le a r c h é o I o g i ( i u e d A t h , i i S , 

avenue de V i s é , Wate r r aae l , 1922. 
38. De Ridder, Alfred, d i rec teur g é n é r a l au M i n i s t è r e des A f f a i r e s E t r a n -

g è r e s , avenue M i c l i e l A n g e , 75, Bruxel les , 1923. 
3g. Van Pnyvelde, Léon, professeur a l ' U n i v e r s i t é , r ue .de l a P r a i r i e , 114, 

Gand , 1923. 
40. Kervyn de Lettenhove (baron Henrl), rvie d ' l d a l i e , 22, I x e l l e s - B r u 

xelles , 1924-
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41- Nells, Hnbert, chef de section aux archives g é n é r a l e s du royaunie , 
rue des Palais , 440, Bruxel les , 1924. 

42. Lagasse de IiOCht (Ie cbeval ier) , p r é s i d e n t de la Commiss ion royale 
des monumants et des sites 187, C h a i i s s é e de W a v r e , B r u 
xelles 1925(1914) 

43. Michel, Edoaard, 49, rue de L i v o u m e , Bruxel les , 1925. 
44. de Schaetzen (Ie cbeval ie r Slarcel), a t t a c h é au M i n i s t è r e des Affa i res 

E t r a n g è r e s , 134, rue de la L o i , Bruxel les , 1925. 
45. Delen, A, J . J . , conservateur ad jo in t d u M u s é e P l a n t i n - M o r e t u s , m e 

d u Saint E s p r i t , Anvers , igaS. 
46 Lefèvre, O P. (Ie chanoine) , a rchivis te aux Arch ives G é n é r a l e s du 

Ro3'aume, Brnxe l l e s , 1925. 
^7. Duvivier, Paul, avocat , aa, place de T l n d u s t r i e , Bruxe l les . 1925 
48. De Puydt, Harcel, 8, avenue Isabel le , A n v e r s , igaS. 
49. N. 

M E M B R E S D ' H O N N E U R . 

1. Mercier (S- E . Ie card ina l ) , a r c h e v è q u e de Mal ines , 1914. 
2. Ladeuze iMg-r-), recteur magnif ique de T U n i v e r s i t é , rue de N a m u r , 

L o u v a i n , 19T4. 

M E M B R E S H O N O R A I R K S R E G N I C O L E S . 

'Me.s'&ieurs, 

T. Gogels (baron Frédégand;, gouverneur honoraire de l a province. rue 
de la Justice, A n v e r s , i g o t . 

2. de Reuesse (comte Théodore), gouverneur de la p rov ince de L i n i b o u r g , 
chateau de Schoonbeek Beverst , 19I4 

3. Camont, Franz., Corso d ' I t a l i a , 19, Rome, 1902. 
4. Holvoet ibaron öeorges) , gouverneur de la province d 'Anve r s , longue 

r u e d e T H ó p i t a l , Anvers , 1925. 

M E M B R E S H O N O R A I R E S É T R A N G E R S . 

Messieurs, 

1. Blok, J P.. professeur a r U n i v c r s i t é , Leyde , 66. Oude Singel , igo8. 
2. Mamcchl, Orazio, a r c h é o l o g u e , Rome , 1908, 
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3. BullC ( M g r . Franz), d i rec teur du Musee a r c h é o l o g i q u e , Spa la to 
(Da lmat i e T918. 

4. Ventnri, D"" Alpbonso, professeur ii l ' U n i v e r s i t é , R o m e , 33, V i a T a b i o 
Mass in io , 1908. 

5. Enlart, Canülle, d i rec teur d u M u s é e de scu lp tu re c o m p a r é e du 
T r o c a d é r o , Par i s , 8, place de B r e t e u i l , 1908. 

6. Bicci , Oorrado, p r é s i d e n t de T l n s t i t u t d 'ai c h é o l o g i e et d 'h is to i re de 
l ' a r t , Rome, i i , - Piazza Venez ia , igra . 

7. Mlqnet, Fran^ois, p r é s i d e n t de 1 ' A c a d é m i e F l o r i m o n t a n e A n n e c y 
V o u v r a y , 1920. 

8. de Margerie iS. E x . P.). ambassadeur de l a R é p u b i i q u e f r a n f a i s c , 
B e r l i n , 1922. 

9. de Villalobar (S E x . Ie marqnis), ambassadeur d ' I £ s p a g n e , ruc M o n -
to.yer Bruxe l l e s , 1922. 

10. Walsten (Sir Char les) , K n i « h t . H i g h t She r i f f o f Cambr id f i e she rd 
N e w t o n H u i l , N e w t o n , Cambr idge , 1923. 

I I Le3irnand (S. G . M g r J , a r c h e v ê q u e d 'A lge r . 1924. 

M E M B R E S C O R R K S P O N D A N T S É T R A N G E R S . 

Messieurs, 

1. Beauvois. E . , Ck>rberon (France) , 1880. 
2. Brassart, Félix, a rch iv i s te m u n i c i p a l , D o u a i (France) , 53, rue d \ i 

Canteleux, 1P84. 
3. Pbi l ips .J Benry, P h i l a d e l p h i e (Etats-UnisJ , 1884. 
4. Wallis. Henry, E o n d r e s 9. Beauchamp R o a d , U p p e r N o r w o o d , 

(AnKleterre) , 1884. 
5. Stein, Henry, a rch iv i s te avix A r c h i v e s nat ionalcs , P a i i s (France) . i8go. 
6 Gerinain de Maidy, Léon, 26, rue H e r é , Nanc \ ' (France"), i8cj4. 
7. Bredias D ' 'A.) , conservatenr d u M u s é e de pe in tu r e . L a H a v e 

(Pays-Bas) , 6, P r insengrach t , 1896. 
8. Montere, BélisariO, c o n s u l - g é n é r a l de l a R é p u b l i c p i e A r g e n t i n e , 

Berne, 1896. 
9. Santiago de van de Walle, avocat , M a d r i d (Espagne) i8g6. 

lo. D"" Lopes, consul g é n é r a l . L i s b o n n e (Por tuga l ) , iSg6. 
X I . Valentin du Cbeylard-Boger, ancien receveur des domaines , rue d\\ 

Jeu de Paume, M o n t é l i m a r , ( D r ó m e ) , F r ance . 
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12. Bdcclii. Enrico. colonel du corps di i génie italien, Rome (ItalieS 1B97. 
13. CttSt. Lionel, directeur de la National Gallery, Datchethouse Wind-

sor, Datchet (Angleterre), 1898. 
14. Geloes, d'Eysden (comte R. de), chambell.iu de S. M . la reiiu-. des 

Pays-Bas, chateau d'Eysden (par Eysden), LimbourR Hol
landais, 1901. 

15. Serray Larea ide), consul yénèra l d'Espagne, Paris. 
16. Andrade (PhUotbeio Pereira d'., S a n - T h o m é de Salcete (Indes Por-

^ tupfaises), igo ï . 
17. Avout(vicomte A. d'), D i jou , 14, rue de Mirande, i g o i . 
18. VasconcellOS tD'' José Lette de), Bibliotheca natioual, Lisbonne. 1901. 
19 Uhagon y Gnardamino, marqnis de Laurencin (Prancisco de), j i résident 

de la Real Academia dela historia 24, calle de Serrauo, 
Madrid , I903. 

20. Galore (Pier Lnigi), inspecteur roya l des monuments et anticjiütés, 
Torre de Passeri, Teramo (Italië), 1902. 

21. Pereira de Lima, J . M., rue Douradores, 149, Lisbonne, 190.3. 
22. VasconcellOS (Joacinim de), directeur du Musée industriel, Ceicofeitta 

Porto, 1903. 
23. Berthelé, Jos., archiviste dépar ten ien ta l , Montpell ier (France;36, rue 

des Patriotes, igo5. 
24. Fordham (sir Herbert Qeorge). O lsey Ashwel l , Baldoch (Vk'erts. 

Anpleterre), iyo5. 
25. Brann S. J . (R. P Joseph), Luxembourg. 190^ 
26. Méiy (F. dO'. ru ' ; de la Trémoui l le , 26, Paris, rgoS. 
27. Rodière, Roger. Montreuil-sur Mer (Franco) igoS. 
28. Lenridan (chanoine Th.) archiviste du diocese de Cambrai, rue Dam-

inar l in . 14, Roubaix (Nord France) 1908. 
29. Baldwln Brovn 6 , professeur d'histoire de Tart a TUnivers i té , 

George Square, 49, Edimbourg-, 1906. 
30. Vitry, Paul, conservateur des M u s é e s nationaux iS^»", avenue des 

Sycoinores, Paris, igo8. 
3 i Jnien, G. O. A. iTabbé) , directeur de Taxandiia, Ginneken-lez-

Bréda , 1908. 
32. Holwerdaj'''D"" J . H.), conservateur du Rijksmuseum van oudheden. 

Leiden. 1908. 
33. Lehman ^D"";, directeur du Musée suisse, Zurich, 1908. 
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34. FayoUe (niarquis de;, p ré s iden t de la Socié té wrchéologique de la 
Dordo^rn<^, chateaii de FayoUe par Tucane (Dordoguei ig' S. 

35. Riemsdyck iB. W. F . van), p r é s iden t de la Nederlandsch Oudheidlain-
dig Genootschap, 21, Hobbemastraat, Amsterdam, lyoS 

36. Plunkett(comte G.), directeur du Musée des scicnces et des arts, 
Dubl in , 36, Upper Fitz Will iamstreet , xgoS. 

37. Triger, Robert, p r é s iden t de la Soc ié té a rchéo log ique du Maine, aux 
Talv 'asières , p rés Le Mans 1908. 

38. Baachesne (.marquis de), chilteau de la Roche-Talbot par Sab lé 
(Mayenne; 1908. 

39. Arlotde Saint Saad (comted'), cbateau de la Valouse, p a r i a Rocbe-
Chalais (Dordogne), iyo8. 

40. HS.le, Emile, rue du Navarre, 11, Paris 1907-
41 Cadalfach, (Puig), architecte, Carrer de les Corts Catalanes 604. 

Barceloue, 1909-
42 Thompson. Henrl Yates, ig . Sportman Square. Londres, W. 1909. 
43. Bilson, J . , H u i l , v ice -prés iden t dvi Royal archjeological Institute, 

Hessle (Yorkshire), igoy. 
44. Reber, B., Cour Saint Pierre, 3, G e n é v e igoy. 
45. Oargau (.baron de), chateau de Perch, (Lox-raine France) i g i i . 
46. Dubois, Pierre, Ainiens, rue Pierre 1'Ermite 24-. 19^2. 
47. Smits ( D ' Xav.) s ec ré ta i re de la Commission des monunients (hi 

Brabant septentrional, Goir ie par T i lburg . 
48. Saint-Léger (Alex. de), professeiir a TUnivers i té , rue de Paris. 60, 

L i l l e , 1912. 
49 Colenbrander (Herman Th,), s ec ré t a i r e de la Commission royale 

d'histoire. Frankenslag, 129. L a Ha3'e, 1912. 
50 VanRlemsdyk, archiviste généra l honoraire du ro3'aume,Lra I Iaye , iy i2 
5i. Hoatögut, (H. de), chateau des Ombrais, ])ar L a Rochefoucauld. 
52 Perreira Pinto Ninen, secré ta i re de l 'Instituto historico et g é o g r a -

phico Parahybano, Parahyba do Norte (Brésil i . 
53. Jan Kalf, D*"), sec ré ta i re de la Rijkscommissie van monumenten. 

Stationlaan, 82, L a Haye. 
54. Esperandlen commandant), correspondant de l ' Insti tut , conservatexir 

des Musées a rchéo lüg iques , Nimes, igiS, 
55 Dnrriea (comte Paul), conservatevir honoraire du Musée du Louvre , 

membre de l ' Inst i tut , 74. avenue Malakoff, Paris, 1919-
56. Serbat, Louis, Valenciennes, I9i3. 
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57. Tüeodore. Emlle, conservateur ^éné ra l des Musóes du Palais des 
Beaux-Arts. L i l l e . 197. riie So l f é r i no . 

58. Weltiier, Thlmothée, notaire a Metz, 1920. 
5g. Lalance, chef d'escadron, rue de 1'Atria, 2, Nancy, tgao. 
60. Prod'homme, J . ö., musicologue, g, rue Lauriston, Paris, igzo. 
61. Roosval (D''Johanu), pi-ofesseur a 1'Université de Stockholm, 24, Novi 

Melartstraed, Stockhohii, 1920. 
63. LlanoRoza de Ampudia Aarello de). Oviedo, igao. 
63. Deshonlières, Fr, , directeur adjoint de la Société frangaise d u rchéo -

• logie, 40, rue de la Tour, Paris, igao. 
64. TMolier Noël. l o , rue du Génera l Foy, St-Etienue, (Loire), 1920 
65 Urquhard, M. F. F . , professeur d'hi.^toire, BaHol College, St-Gilles, 

Oxford, 1920. 
66. Banchond, Manrice, avocat, Valeuciennes, ig2"). 
67. Cagnat, H., professeur au Collége de France, Palais de i'lndu-strie, 

3, rue Mazariixe,.Paris, 192'̂ . 
68. Pron. Maurice, directeur de TEcole des Chartes. 75, rue Madame. 

Paris, igao. 
69. Reinach, Salomon, conservateur du Musée de St-Germain-en-Laj'-e, 

membre de l ' Insti tut , 16, avenue Victor Hugu, Boxüoj^ne-sur-
Seine (Paris 1, 1920. 

70. Martha, Jules, professeur a hi F a c u l t é des Lettres de l 'Un ive r s i t é , 
16, rue de Bagneux, Paris ( V I ) , lyzo 

71. Rovere <D''Lorenzo), 52, Corso, Montevecchio, Turin, igao. 
72. Baucliereau, Jules, 6, quai Barentin, O r l é a n s , 1920 
73. Lazaro, José, Serrano, 114, Madrid, 1921. 
74. Piilster, Chrlstlan, doyen de la F a c u l t é des lettres de TUnivers i té de 

Strasbourg,1921. 
75. Rocheblave, Samnel, professeur d'histoire de Tart, a l 'Univers i té de 

Strasbourg, 1923-
76. Maithis, Cbarles, correspondant du Min i s t è re de l ' instructionpubUque, 

rue de la Victoire , Niederbronn-les-bains, 1922. 
77. Oornellas (Alfonsode;,TravessadeS.Sebastio, 11, Patentes-Lisbonne. 
78 N. M Balanos, directeur du service de conservation des monuments 

antiques et historiques, place St, Georges, 7, A thènes , 1922. 
79. Forrer (D''R.), conservateur du m u s é e des antiquités préh is tor iq i ies 

gallo-romaines et mérov ing iennes Palais de Rohan. Stras
bourg, 1922. 



- X V I — 

80. Aubert, Marcel, directeur de la Soc ié té fran9aise d ' a rchéo log ie , 
8 cité Vaneau, Paris (vn) 19^5. 

81. BreUer, L , , professeur a la F a c u l t é des lettres de Clermont-Ferrand, 
la , avenue deRoyat , C h a m a l i è r e s (Puy de D ö m e ) , 1925. 

MEMBRES DÉCÉDÉS PENDANT L ' E X E R C I G E 1924 jg25. 

De Geuleueer, Ad., professeur houoraire a l 'Ua ive r s i t é de Gand, 
membre t i tu la i re , f 24 nov. igz j . 

Blomme, Arthar, p r é s i d e n t houoraire du tr ibunal de Termonde,,memUre 
titulaire, f 7 mars 19a 5. 

Geefs, Eagdne, architecte, membre t i tulaire, f 7 mars 1925 
de Jonghe (comte Baadoaiii', membre t i tulaire, f 8 av r i l 1925 
Jacqnes 'D*" Vlctori, p r é s i d e n t de la Soc ié té d'antbropologie, membre 

correspondaut regnicole, f mars igzS. 
Baschmann, Paul, conservateur du m u s é e des Beaux-Arts d'Anvers, 

membre c o r r é s p o n d a n t regnicole. f a S j u i l l e t 1924. 
van de Werve et de Schilde ,baroa , membre honoraire regnicole, t 27 

juin 1924. 
Bandl di Vesme (comte A . \ directeur de la p i n a c o t h è q u e de Tur in , mem

bre c o r r é s p o n d a n t é t r ange r , f 28 octobre 1923. 
Carton (Ie D»" IiOnis). c o r r é s p o n d a n t de l ' Inst i tut , membre c o r r é s p o n d a n t 

étranfirer, t d é c e m b r e 1924. 
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Le Maltre de Flémalle. 

Quelques documents. 

Le maitre de Flémalle ! Mais qni est donc eet artiste ? 11 a été 
siiccessivement désigné sous les noms de « \faitre h la souri-
Gière»,de « MaUre de Mé?^ode» et Tiisage a^jourd'hni le 
denomme plus coinmunément «le MaUre de Flémalle». 

Est-ce Ie gautois Narbur Martins? Est-ce le Tournaisien 
Jacques Daret ou plutót sou niaitre Robert Cnnipiu, ainsi que 
le propose le criiique le luieux averti sur l'ai-t du XV^ siècle, 
M. le })role8seur Huliu de Lnct > (') 

Cetle controverse a mis aux prises quelques mois avaiit 
la guerre, feu Ernesl Verlanl, alors Directeur général aux 
Beaux-Arts e( M. Jules Destrée, ancien Ministre des sciences 
et des arts. EUe a {lennis h. ce dernier de traduire dans une 
étude qu ' i l a intilulée «/ /énz^me du Matire de Flémalle», 
les observations que lui avait suggérées la conférence du 
18 mars 1014 faite sur le niême sujet par M. Verlant au 

1) HuLiN DE Loo. Sur la date de quelques oeuvres du maitre de Flémalle. 
(BuUet. Académie royale d'Archéologle de Belgique, 1911, pp. 109). — Revue 
de l'art chrétien, 1911, pp. 197. 
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Gercle artistique de Bruxelles. (') Antérieiirement déjk Ia 
question avait été agitée dans Ie Burlington Magazine et 
dans Ie Bulletin de la Société d'histoire et d'archéologie de 
Gand. 

Négligeant Texamen des oenvres elles-mênies attribuées 
aujonrd'hni peut-être un pen largement an maitre de Roger 
de Ie Pastiire et de Jacqnes Daret ('), nous nons contenterons 
de verser au dossier qiielques dociiments de natnre jeter 
un peu de lumière et èi étayer la vraisemblaiice des dédiictions 
de M. Ie professeur Hulin. 

L'(Buvre qui a surtoiit amorcé Ie débat Fléjnalle-Robert 
Campin, est, semble-t-il, la inerveilleuse Annonciation des 
de Mérode, Ie joyau de l'Exposition de la Toison d'or, k 
Briiges, en 1907 (3). 

Dans Ie fond de la (•haml)re oü se passé la scène AeYAnnon
ciation, au millieu des vitraux losangés des fenêtres se déta-
chent deux écussons armoiriés. « Selon les recherches con-
signées dans .rarticle de Tschudi (1898) qui constitue, dit 
M. Verlant, Técrit fondamental sur Ie niaitre de Mérode, 
appelé par lui malencontreusement Ie maitre de Flémalle, 
Tun des écussons — d'or au chevron de sable (ou de gueules), 
chargé sur sa pointe d'une chaine de quatre chamonsd'argent, 
elle-même placée en chevron — désigne une familie Ingel-
brechts ou Imbrechts située en Flandre et aussi en Espagne, 
et l'autre — d'or h. la fasce de gueules accolée de trois annelets 

1) J U L E S D E S T R E E in Wallonta, mat 1914-— La conférence de feu Verlant 
poTtait également ce tilre « L'énlgme du maitre de Flémalle», II résulte d'une 
lettre que m'a écrite M. Verlant Ie 27 juin 1921, que Ie texte de sa conférence 
n'a pas été imprimé. 

2j Voir M A X ROOSES, Flandre, dans la collection Ars una, pp. 80 et suivantes. 
3) Volr k ce sujet; Les chefs-d'ceuvre d'arf ancien ü l'Exposition de la Toison 

d'or ü Bruges, Af. C. Af. VII, pl. 39 et 40. 
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(lu jnéme (ou de sable) — iine familie Caicnm <lite Lohausen, 
située vers Ie Bas-Rhiu. U reste toujours a enquérir de ce 
cólé», (') ajoiite fort JustementM. Verlant. 

Mais si rindeiitiücati3n de ces dernières armoiries n'est 
poiut certaine, i l a éié prouvé, an contraire, qu'il exislait è 
Malines — poiirquoi M. Verlant d i t - i l en Flandre ? — durant 
Ie XVe siècle, des Ing-helbrechts et qu'ils usaient du blason 
décrit plus haut. (*) 

Et voici que, conmie par hasard, dans les Archives de 
Tournai, précisénient è la date ou peu s'en faut, (̂ ) assignée 
au retable de VAniwnciaiion, voici qu'on tronve au chapitre 
Présents de vin des comptes commiinaux d'entremises, cette 
mention intéressante: 

« Ie V* jour de juillei [1434]. d Romont Inghelbreehis, mar-
chand de Malines i i i j lols » de vin. 

U se fait donc qu'en jnillet 1434, Rombaut Inghelbrechts, 
marchand de Malines, va et vient dans les nies de Tournai et 
qiie lo Mag-istrat lui fait la gracieiisetë d'un présent de vin. 

1) E R N E S T VERLANT, la Peinture ancienne k l'exposition de l'Art beige è 
Paris en 1923, page 40. — DE RAADT, Sceaux armorlés des Pays-Bas. T . 2, 
pp. 167-168 décrit des Sceaux d'une familie Calcum portant une fasce h trois 
annelets et parfois des étoiles. Ces Calcum étaient fixés h Dusseldorf. 

2i Société d'histoire et d'archéologle de Qand, 1907, Bulletin, p.218. — 
Dans les Inscriptions fnnéraires de la province d'Anvers, églises et couvents 4e 
Malines, ne figure aucune mention d'Inghelbrechts. A Bruges, au XVI" siècle, 
des Inghelbrechts portaient d'azur au chevron d'argent, accompagné de 2 étoiles 
et d'un trèfle de méme. — « Inghelbrecht, Jacques, échevln de Malines : un 
chevron », D E RAADT, op. cit. T . H p. 136. — Chefs-d'ceuvre d'art ancien k 
l'Exposition de la Toison d'or, C1907), p. 83. 

3) V E R L A N T . op. cit. p. 43 classe Ie retable du maitre de Flémalle « avant les 
volets Werl de 1438. Cela est fondé sur beaucoup d'lndices k défaut de preuves 
formelles.» 
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Nons n'ignorons pas qu'au moyen-age ces présents 
de vin s'accordaient poiir toutes espèces de causes : mariage 
d'un fonctionnaire supérieur ou d'un de ses enfants ; fête 
annuelle des serments, etc. Maïs i l fallait tout de mênie être 
qnelqu'un ou représenter quelque chose pour les obtenir. Et 
si nous nous en tenons sin^plenient a rénuiuérat ion de certains 
dons de vins faits en 1434, nous conslatf)ns que cette marqué 
de courtoisie ou de reconnaissance est accordée enire, autres 
a Adam Abraham, marchand d'Abbeville ; au gouverneur 
d'Arras ; h la femme du vidame d'Amiens ; au bailli de Hai-
naut; au chètelain de Leuze aux maire et échevins de Lille ; 
aux bourgmestres de Bruxelles et d'Anvers ; au maire de 
Louvain; k Tabbé de Vicoigne ; h un marchand de Carcas-
sonne; k Tévéque de Metz et de Verdun ; èi i)lusieurs mar-
chands de Nuremberg et de Cologne, bref h des personnages 
en mission, h des autorités (fue Ton vent « bienveigner et 
révérender» ou ^ des marchands è qui i)our une raison ou 
l'autre, on vent réserver un accueil flalteur et i)resque offlciel. 

Simple hasard, dira-t-on, que la présenco ^ Tournai d'un 
Inghelbrechts en cemoment-b\? Simple coïncidence ? G'est, 
ma foi, bieii possible, inais tout de même coïncidence bien 
troublante. Gar, i l faut le reconnaitre, chaque fois que la c r i -
tique ëmet des hypothèses raisonnables au sujet de TEcole de 
peinture de Tournai du XV^ siècle, un document d'archives 
indiscutable sort du silence et Yieiii soutenir ia vraise]jjblance 
de cette hypoLhèse. Le Roger de Ie Pasture de Tournai n'étail 
point le même arli.ste que le Roger van der Weyden, de 
Bruxelles. H y avait deux Roger de le Pasture, un brugeois 
et un bruxellois. Que n'a-t-on pas écrit k ce sujet? Les docu-
ments du temps ont démoli tout eet échafaudage péniblement 
construit et aujourd'hui pour tout bomme de bonne foi, Roger 



de le Pasture ou Roger van der Weyden est et restera uu 
Tournaisien et un disciple de Robert Campin. 

Et que venait donc faire Rouibaiit Inglielbrechts dans la cité 
tournaisienne, Sansaucun doute placersa marcliandise, mar-
chandise probablemeut spéciale, comme celle de ces mar-
chands de Garcassonue, de Xuremberg ou de Cologne (pie 
nous citons plus haut. 

Mai£ i l ne se borna poiut h vendre; i l aclieta et i l acheta des 
rentes viagères sur la ville pour lui-mêmo, sa femme et sa 
tille : « F« jon?' de janvier [l-i84] a Romoni Inghelbj-echt, fUs 
de feu Benry, demorani en la ville de Malines, éagié de XL 
ans et d demisielle Lizehette uan den Ende, sa femme, fille de 
Augustin van den Ende, qu^üadc demisielle Marguerite 
Tsermej-fens, éagié de xxnij (ins, sans raccat, ö, x i j deniers le 
deyner... x i n j liv^-es.— AU dit Romont et Marguerite, sa fille. 
qu'il a de la dicte demisielle Lizebete van den Ende,sa femme, 
éagié de i i i j ans, sans raccaf. d x i j deniers le denier... 
xnij livres. » (•) 

II fit un second arhat de rentes de méjue importance h. 
réchéance anuuolle du 5 juillel (̂ ) et Je ne suis point loin de 
croire que r'est sur sou conseil que sou ('(mcitoyen I'avocat 
de Malines \\'alerand vanLotfene et sa femme Lisbeth Tan den 
Hove procédèrent,égalemen( en cette anuée 1434, k une acqui-
silion de rentes sur Tournai. (̂ ) 

Ce simple fait de prêlei' de Targeul è une ville è ceite époque 
ne pr.)uve-t-il pas ^ suffisance que eet Inghelbrechts con-
naissait Tournai, qu'i l était b. tont le moins en rapport avec 
cerlains de ses liabitants, qu'il savait ce qui s',y passait au 

1) Archives de Tournai. Comptes de rentes. 1429-1434, fol. 70 V . 
2) Archives de Tournai, Ibidem, fol. «9 v". 
3) Archives de Tournai, comples de rentes 1435 1443, fol. 34 v°. 
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j)oint de Yue éconoinique comme i l en api^réciait la vie 
artistique. Et l'acte de Rombaut Ingelbrechts me fait songer 
^ ces habitants de Saint-Quentin qui au commencement du 
XllJe siècle (1227), figuraient parmi les princijjaux rentiers sur 
Tournai, paree qu'ils étaient snrtout les principaux fournis-
seurs de teinture rouge, la gnède, au Tournaisiens. Et i l me 
rappeüe aussi Roger de Ie Pasture achetant des rentes sur 
Tournai, sa ville natale, quand i l était déjk peintre offlciel de 
Brnxelles (vers 1435) et dans la plénitude de son talent. 

Sans doute la femme de Rombaut Inghelbrechts est une van 
den Ende et Ie blas(m des van den Ende ne porte n i fasce n i 
annelets, mais plutót des canards ou des oiseaux.Les armoiries 
de la donatrice dé VAnnonciaiion sont, dit-on, sans être plus 
sür, Calcum ou Lohausen, une fasce avec trois annelets. C'est 
entendu ; mais celles des van den Ende ne semblent pas être 
bien fixées. Les unes sont un écartelé fait de croissants, 
d'étoiles et de fleurs de l i s ; (') les autres sont une simple 
marqué commerciale ; celles-ci encore sont écartelées d'un 
fer de mouiin et d'un oiseaü, peut-être un canard {̂ ) Anna 
van den Eynde, d'Anvers, en 1563 portalt de gueules au 
chevron d'argent k trois canards de même, (-̂  etc. 

1) En 1533, Isebrant van den Eynde, échevin d'Anvers ; écartelé, aux 1 et 4 
deux croissants surmontés d'une étoile k cinq rais, aux 2 et 3, deux fleurs de 
lis. (De RAADT, op, cit. T. 5, p. 419); en 1549, Pierre van den Eynde, de 
Malines, une simple marqué consistant en VII romain retourné en H A (Inscrip
tions funéraires de la province d'Anvers ; Malines, église Notre-Dame au-deli 
de la Dyle). 

2) Gérard van den Eynde, échevln de Malines, en 1557, avalt comme 
armoiries, écartelé, aux 1 et 4 un fer de mouiin. aux 2 et 3, un oiseau (canard ?) 
( D E RAADT, op. cit. T . 1, p. 419). 

S) Inscriptions funéraires de la province d'Anvers, p. 181. Voir encore 
pp. 52, 54, 265. 
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Rien n'esf donc bien fixé de ce róté ; toutes les Iiypolhèses 
sont permises ; (') mais i l n'eu reste pas moins ëtabli qu'en 
1434, un membre d'une familie Inghelbrechts pour laquelle 
fut peintle cëlèbre triptyque des de Mérode, étail en relations 
étroites avec Tournai, G'est sur ce détail qui peut avoir son 
importance, que nous avons dt^siré altirer l'attenliou. 

* 
* Ik 

II y a a Madrid, deux volets d'nn trii)tyque dont la partie 
centrale est perdue- Gelui de (h'oite représente la Vierge en sa 
charabre. Sur celui de gauche, se trouve le portrait du dona
teur agenouillé devant une porte entr'ouverle et présenté i)ar 
saint Jean-Baptiste debout. Au bas de ce panneau, une inscrip-
tion quelque peu en rébus : Anno miUeno cenium qualer 
decem ter et octo, hic fecit effigiem depingi minister Henrictts 
WerliSy magister colonensis. 

Ges deux pannaux sonl, coxwiweVAnnonciation, attribués au 
maitre de Flémalle. Ils furent peints en 1438 pour maitre Henri 
de Werl, docteur en théologie, profes.seur h TUniversitf» de 
Cologne et depuis 1432, le i6« ministre des Frères-mineurs 
de la province de Cologne. I I passait pour un homme trés 
instruit. I I lious a laissé diöerents livres ; ils sont men-
tionnés, du reste, par Lucas Wadding dans son ouvrage 
Scriptores Ordinis Minorum 

Certain écrivain d'art a paru étonné qu'un Golonais ait 
commandé un tableau k un maitre tournaisien et s'armant de 

1> Remarquons la différence d'ège — 16 ans ~ chose assez anormalc au moyen 
ège, entre les conjoints Inghelbrechts-van den Ende. Y auraif-il eu un remariage? 

2) LUCAS WADDING, Scriptores Ordinis Minorum, Rome 1650, p. 169 . — 

LUCAS W A D D I N G , Annales Minorum, Lyon, 1642, T . V . p. 344. 
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ce fait qui lu i parait extraordinaire, se refuse h admettre 
l'altribulion des panneaux de Werl ^iRobert Campin et tourne 
ses yeux vers Ie Rhin. 

I I oublie que Tournai entreteiiait au moyen ^ge de frequents 
rapports commerciaux ou aulres avec la Rhénanie et en 
particulier avec Cologne. Aucune anriée ne se passé sans que 
les coniptes commuuaux fonrnaisiens ne ineiitioiinent la 
présence n Touniai d'euvoyés colonais ou ailemands. Le 
?4 janvier 143(.>, c'estun messager de Tarchevêque de Cologne 
quiapporte au Magistrat tournaisien des lettres-closes du dit 
archevêque ; en mars, c'est le mes.sager de la iiiême ville de 
Cologne qui remet au nom des hourgiuestre et éclievins de 
la dite ville des lettres-closes au Magistrat de Tournai. En 
septembre, nouveau message de rarchevêquo et dn Magistrat 
colonais. En juillet,Hennequiii Si)i1,messager de l 'archevêque, 
appoi'te <le nouvelles lettres « iant de par Varchevesque de 
Coulongne comme de pr/r les bourgmaistres et conseil de 
la dicte cité poter le question estans entre Jehan Oudre-
drielz, bourgois de Coulongne ei Jehan Pouret, bourgois de 
ceste ville» de Tournai. Le 15 aoüt 1437, Jean de le Rue, 
messager de Tournai, est chargé par rAutor i té municipale 
tournaisienne de conduire « ung ambassadeur de Varcheves
que de Coulongne jusque en la ville de Lille». En avril 1431, 
c'est le messager de Francfort qui « le x^^jour dapril aporta 
d, mes dits seigneurs [de Tournai] lettres-closes de par la Loy 
de la dicle ville de Francfort touchans aucune somme deue 
par Uenry de Vos [un Tournaisien] ó ung marchant de la 
dicle ville de Franquefort». Un autre jour, c'est Jacques de 
Wassemberch qui est porteur de lettres « des Aldermans de 
la hansse d'Allemagne pour le fait des dj^aps composés de 
laine d'Espagne * et même le 13 mai 1431, c'est l'empereur 
d'AUemagne lui-même qui ne dédaigne pas d'envoyer sou 
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héraut Vrankech porter aux Tournaisiens « des nouvelles de 
France, Escoche et autres païs ». 

Tournai aide aussi des deniers C(mimunaux de jeunes Tour
naisiens qui font leurs études h TUniversité de Cologne, 
comme ce « maislre Jehan de le Tainture, docteur en la 
saincte Théologie» qui recut en 1438, vingt livres de la Caisse 
municipale « poicr Vaidev d susporier la grant despence qu'il 
eut d faire en la cité de Coulongne, d cause de sa frsie et 
doclorisatioi'i, heu en considération qu'il est natif de ceste 
ville » de Tournai ('), etc. 

Au surplus n'est-ce point le moment de ra}»peler que parmi 
les peines que la Justice tournaisienne intligeait pour cerlains 
délits, Jfiguralt un voyage expiatoire ^ Cologne, auo) Trois 
Rois? Les Archives de Tournai possèdent des centaines de 
cédules ou preuves certiflcatoires scellées du sceau des Trois 
Rois, relatives k raccomplissemet de ce voyage par des con-
damnés tournaisiens. 

I I existait au XV^ siècle ^ Tournai, un important couvent 
de Minorites. C'était la que depuis trés longtemjis se faisait 
inliumer la haute bourgeoisie tournaisienne. Le cimetière 
de ce couvent avec ses riches chapelles funéraires, comme 
réglise elle-même avec ses pierres sépulcrales, ses monu-
ments votifs, ses vitraux coustituait une sorte de Musée d'une 
richesse extraordinaire. C'est des Frères-mineurs de Tournai 
que provient la magnifique pierre tombale représentant « les 
Funérailles du moine Jean Fiévez» (1425), aujourd'hui aux 
Musées royaux du Ginquantenaire. L'obituaire du couvent 

1) Voir aux Archives de Tournai, Comptes d'eniremises pour ces faits et bien 
d'autres du même genre. Le 5 Julllet 1454, on trouve aussi cette mention aux 
Présents de vin : «ó Jehan Fournier, tavernier pour... ü deux eschevins et 
aaltres da Conseil de le ville de Coulongne viij los » de vin. 
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conservé k la Bibliothèque de Tournai nous renseigne ample-
ment sur Ie nombre et la beauté des sculptures que possédait 
r ég l i s e des Minorites tournaisiens, 

Le I er décembre 1435 — et nous insistons sur cette date 
de 1435 — ce convent regent une visite intéressante. Les docu-
ments d'archives de Tournai prouvent, en effet, qu'k cette 
date, le Magistrat tournaisien offri t un présent ce vin de 12 lots 
èi un raiiiistre des Frères-mineurs . (') 

Or, précisément en cette annéel 435, le 5 aoüt, s'ouvrit k 
Arras, un Congrès qui devait rétablir la paix entre la France 
et l'Angleterre, en ce moment les deux plus puissantes nations 
de l'Europe occidentale. 

Cette réunion d'Arras que les documents du temps appellent 
même «le Parlement d'Arras », fut vraiment une sorte de 
Congrès europeen. On y vi t le cardinal Beaufort, évêque de 
Winchester, des représentants des princes du sang, tie TUni-
versité de Paris, de plusieurs bonnes villes frangaises et entre 
autres ceux de Tournai. C^) 

Tout eet aréopage d'évêques, de prélats, de nobles et de 
bourgeois fut présidé parle cardinal de Sainte-Groix, Nicolas 

1) Extralt des Comptes d'entremises des Archives de Tournai : €A Pierrart 
de Brugelettes [c'est un marchand de vin] pour los de vin k lui prins et qui 
présentez ont esté le premier jour de décembre [1435] au maistre des Frères-
mineurs... vj los ». — « A Gilles Danclare [c'est un autre marchand de vin] 
pour los de vin k lui prins et qui ont esté présentez le premier Jour de décembre 
1'an [mil] Hij» et XXXV au menistre des Frères-mineurs... vj los». Alors comme 
aujourd-hul, on divisalt les commandes pour contenter le plus possible de 
fournisseurs. 

2) Tournai envoya au Congrès d'Arras le grand prévót de la commune, le 
maïeur des échevins, Ie maire des évardeurs et Ie grand doyen des métiers, 
ainsi que le conselller général de la ville. Le 2 aout, Ils étaient k Arras, 
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Albergati, rendu cëlèbre par Ie porli'ait qii'en fait Jean 
van Eyck, et par Hugues de Lusignaii, cardinal de Ghypre 
tous deux mëdiateurs du Saint-Siège et ce deniier délégué 
du Concile de BèAe. 

I I faut savoir, en effet, que pour se rendre 5 Arras, Ie car
dinal de Ghypre abandonna momentanéuieiit Ie Concile auquel 
prenait part Henri. de Werl . Mais i l ne partit point seul. I I se 
mit en route, entouré d'une escorte d'évêques et d'ecclésias-
tiqiies 'de haut rang, dont nous Irouvons la nomenclature dans 
Ie registre dit de Cuir no?r des Archives de Tournai. Gar tont 
Ie cortège avant de gagner 1'Artois, i)assa par Tournai et notre 
registre relate ainsi Tentrée dans cette ville de ce dignitaire 
de l'Eglise et de sa suite : « Le di?nanche iij^ jour du mots de 
juillei Van degrdce mil quatre eens trente-cinq^ trèsrévérend 
pèj^e en Dieu et irès hault etnoble seigneur, MonseigneurHues, 
cardinal de Cfiipre, filz et frère de roys de Chipre^ légat du 
Sainct-Siège apostolicque^ transmis sur le fait de la paioc 
générale et réunyon de ce royaume de France de par le sainct 
Conchille estans ü Balie fist sa première enirée en cesie ville 
de Tournay.., Avec lequel Monseigneur le Cardinal et en sa 
co?npaignie vinrent en Tournay comme ambasseurs pour le 
réunyon de France, Monsigneur Vévesque de Wexionne ( f ) , 
ambasseur du Sainct Conchille de Balie et du Roy des royau-
mes de Daee, de Moriane, de Sclavonye et Gatie et du duc de 
Pomerenie; Monsigneur Vêvesque d'Albinghe, ambasseur 
du Sainct Conchille et du duc de Millan ; Monsigneur Mcole 
de Poulane, ambasseur du Sainct Conchille et du Roy de 
Poulane ; Monsigneur l'évesque d'dseis; l'abé de Verselay; 
l'archediaque de Mets, ambasseur du Sainct Conchille] Mon
signeur Varchevesque d'Auck, tous grandement ei noiaöle-
ment accompaigniez, ausquelz on fist de par la ville présens 
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de vin es caves de la ville et d, chacun d Vhostel oü il estoit 

logiez » (*) 
Neuf jours après , Ie mardi 12 juil let , passait ég-alement par 

Toiirnai Nicolas Albergati, « Cardmal de Sainte-Croix, légat 
de par nostre seigneur F ere Ie f'ape au fait de la diie ambas
sade et Ie lendemain se parti pour aller au pariemei ü d'Ar ras 
oil estoit allé Ie dit Monsiyneur Ie Ca7^dinal de Chipre. » 

Voilèi ce que nous apprend Ie registre dit de Cuir noir, des 
Archives de Tournai. Gertes Heiiri de Werl n'est po in lnomi-
nativement désigné comme faisant partie de la suite du cardi-
nal de Ghypre. Mals, i l convient de Ie remarquer, noti-e 
document ne cite que les hauts dignitaires, éA 'êques et prélats, 
passant sous silence Ie nom des autres qu ' i l englobe dans cette 
phrase générale « ious grandement et notablement accompai-
gniez ». Hugues de Lusignan allanl de B^le i \ Arras, passé par 
Tournai, comme l 'évêque de Wexionne (Vicence i), l 'évêque 
d'Awinghe, Mgr. Nicole de Pologne, Tarcliidiacre de Metz, 
dëlégués par Ie concile de B^le. Pourquoi Henri de Werl , qui 
était aussi k Bêile, aurait-il pr i t un autre chemin pour se 
rendre k Arras ? 

• Le Congrès d'Arras ne i)arvmt pas b. récoucilier Anglais et 
Frangais ; mais i l ent au moins ce résultat heureux de rétablir 
la paix entre la France et la Bourgogne, i)aix que consacra le 
traité d'Arras. Le 21 septembre, les lettres notitiant ce traité 
furent lues et signées en Téglise Saint-Vaast, en présence du 
lëgat Albergati et du cardinal de Ghypre. Pnis les congres-
sistes se séparèrent, non sans avoir admiré 1'oeuvre du peintre 
tournaisien Jacques Daret donl étail fier l'abbé de Saint-Vaast, 
Jean du Glercq. 

1) Ces présents de vin sont relatés dans les compfes d'ent remises de I'an 1435. 
2) Archives de Tournai, registre n° 39, dit de Cuir noir, fol. 142 v°. 



— 17 — 

Les ims repassèrent par Toiirnai les 2rt et ;{0 septembre i 135, 
comme Tévêque de Vexionne, l'arclievêcpie (rAiicli, Ie cointe 
de Vendosme el regurenl de la ville d ' noiiveaiix dons de 
vin (*). Et Ie l er dëcembre de cette inênie année 1435, ainsi 
que üous Favons déjÖL dit, les Toiirnaisiens font également 
un présent de vin a nn ministre des Frères-ni inenrs! 

Est-ce a Henri de Werl cjni nnrait prolongé son séjour dans 
nos régions en y visiLnnt les couvenls de Minorites ( 2 ) ? 

Sans donte i l ne se dég-age poini des docunients qne nous 
aiiportons aujonrd'lnii, nne cei-lilnde absolnea eet égard.Mais 
la certitude en liivsloire, aurait dit M. Hulin de Loo, ji'existe 
nulle partp). Tel est bien aussi notre sentiment et en jetant 
anjourd'lmi dans Ie débat nos pièces d'arcliives, nous avons 
essayé de niontrer qu'aucune ville de Belgique ne peul comme 
Tournai, otfrir aux curieux d'histoire de Tart des élémeuts 
documentaires aussi sérieux et aussi nombreux pour étayer 
cette identiflcation Fiémalle-Robert Gampin, qui, elle, résulte 
de rétude scrupuleuse des oenvres peintes. 

A D O L P H R H<)<]QUET. 
Archiviste de Touriiai. 

1) Archlves de Tourna!, compfes d'entremlses, septembre 1435. 
2) II y avait un couvent de Frères-mineurs k Arras, h Valenciennes, h Lllle, 

'd Mons, è Cambrai, è Béthune et h Douai. 
3) VERLA^^T, op. cit., p. 44. 



L a fabrication de tapisseries 
artistiques a Malines. 

A. HISTORIQUE. 

Les traités, exposant des particularités relatives h Thistoire 
de Tart de la tapisserie en Belgique, ne citent jamais Malines 
comme centre de fabrication. 

La part qiie prit cette ville, jadis, dans la production de 
tapis artistiques est donc totalenienl ignorée. Cette ignorance 
s'explique par Ie fait que la marqué de cetle ville n'a jamais 
été relevéé sur une tapisserie et aussi i)arce que dans rénumé-
ration des villes oü cette industrie se pratiquait, faite dans 
Tordonnance de Charles Quint, en 1544, son nom ne flgurepas. 

En édictaut son « ordonnance statut et edict sur Ie faict & 
conduyte du stil et mestier des Tapisseries » Charles Quint y 
stipule que ne peut exercer Ie dit métier « nul maistre ouvrier 
ny aultre quel qu ' i l soit, demourant hors des villes de Lovain, 
Bruxeiles, Anvers, Bruges, Andenaerde, AUost, Enguien, 
Byns, Ast, Lille, Tournay» (') 

I I y eut, toutefois, d'autres centros encore oii se fabriquaient 
des tapis artistiques, car, dans la susdite ordonnance l 'énu-

(1) C/Tr. Ordowiancien, Sfatuien, Edicten ende Placcaerten..^.. van Vlaende-
re7i S^edruk. Ghendt. Anna V a a den Steeae, 1639. T. I , f" 610. 
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mération de ces villes est suivie de ces mots : « et autres francs 
lieux, esquelz sur ledict mestiei' y a ordonnance et pollice. » 

Malines avait alors «ordonnance et pollice sur ledict 
mestier » et cette constatation sutlirait pour classer cette ville 
au nombre de ces francs lieux. Mais, des documents recueillis 
ctablissent, au surplus, l'existence c(mtemp<)raine d'ateliers 
en activité. L ' im de ces documents donne des détails sur Ie 
genre de travail qu'on y exécutait a l 'époque de ia pleine 
efflorescence ariistique de l'ai't Malinois, et, son analyse 
attestera, (rune manière évidente, dn caractère artistique des 
tapisseries qui se fabriquaient, alors, h Malines (voir annexe i) . 

Au 27 novembre 1529, Jean Van den Damme tapissier, 
bourgeois de Malines, d'une part, s'engage fournir k Aiiloine 
Van Deventer, marchand et bourgeois d'Anvers, d'autre part, 
12 pièces de tapisserie tissées d'or, de soie et de laine, repré
sentant les douze mois. La dimension de chacune des pièces 
était fixée k 30 aunes de longueur. 

Le tapissier s'engage, au surjïlus, a eltectuer son travail 
avec le plus grand soiu et 6. inettre en oeuvre ie secret qu'il 
détient a ce sujet. I I fera couiectionner, <\ ses frais, les inodèles 
OU i>atrons dont rexécutioii devra étre aussi bonne, sinon 
meilleure, que celle des i)atrons figurant les ménies sujets, et 
détenus par Jean De Clerck, tapissier h Bruxeiles ('). 

Le marchand, de son cóté. sera tenu de payer au tapissier 
12 escalins de Flandre par aune, et de livrer, k ses frais. tout 
Tor fin qu ' i l désire étre utilisé, la fourniture de toute autre 
étoife restant k charge du tapissier. 

Quelques autres dispositions lerminent le contrat. Elles sont 

(1) A juger de cette disposition, ce tapissier jouis^ait alors de quelque 
róputation, néanmoias , ce nom a été rarememt sif?nalé jusqu'icï, Kn 1499, un 
Jean De Clei-ck exploita une manufacture de tapis dans le Ileergracht (cfr. 11, 
G5BEL. Wandteppiete.\22?ix.l.) 
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relatives aux prix des étoffes ̂  fournir par Van Deventer k Van 
den Damme, et aux époques de livraison de ces étoffes. Ges 
dispositions sont sanctionnées par quelques amendes^ payer 
en cas de contravention au contral, tont cela en vue de ne pas 
nuire k l 'exécution régulière des lainsseries qui doivenLêtre 
livrées endéans l 'année. 

Une modilicaUon du contrat intervint au 20 décembre sui-
vant, elle concerne uuiquemenl les dimensions des pièces qiii 
sont portées de 30 42 aunes chacune { ), modification qui 
entraine aussi un recul de la date de livraison, portee de ce 
fait de douze a dix-l iui t mois. 

U ressort, donc, de ces documents que Ie métier de la tapis
serie d'art s'exer(;;ait a Malines; qu'on y fit des tenlures tissées 
d'or et de soie; que Ie tapissier Van den Damme élait détenteur 
d'un secret industrie!, dont l'exislence était connue k l ' é t ran-
ger; que Ie genre de travail exéculé i \ Malines n'était pas 
propre k la localité. 

L'existence de Tindustrie établie, nous allons retracer les 
points importants de l'liistoire du tissage des lapis k Malines. 

* * 
Par l 'avènemenl de Philippe Ie Bon, duc de Bourgogne, 

la situation politique de la ville de Malines, assez agilée 
jusqu'alors, était devenue plus stable. 

Au surplus, Ie duc reconnut et confirma publiquement, en 
1434, tous les privilèges de la Ville, l u i e n accorda d'autres 
encore en 1430, et réussit, en 1444. k ai)pianir les difFérends 
qui avaient surgi jadis entre la Ville de Malines. d'une part, 
et les villes de Louvain, Au vers et Bruxelles, respectivement, 

(1) Les dimensiona des pièces sont st ipulées eu uiesures de lougueur; il faut 
Jes traduire par aunes carréea en superficie. 
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d'autre part. I I s'en suivit une ère de paix qui fut propice au 
(lévelo[)[jemeul écononiiqne de la cil('. 

Les Malinois, heureux et contents, s'y eiiqdoyèrent avec 
ardeur, chacun dans sa splière respective. Toiis les méliers, 
en particulier, prospérèrent. La prenve en esl fournie, pour 
ditïéreiits de ces organismes. [)nv des róglemenis conservés 
dans les archives et donl les dales se rai)portenl a cetle 
période. 

Tandis (pi'en lUü, les orfcvres rec^-iirenl une <>r<l<»nnance 
nouvelle, les loiuleurs de mélal, devenus plus nombreux. se 
séparèrent des baltenrs de cuivres, en 1445, et se <'.onsti-
tuèrent en groupe autonome. 

Les tisseurs de 'apis, de leur cóté, ret^urent une réglemen-
talion nouvelle en 144(5. Nous disons réglementation nouvelle, 
car, d'ai)rès le texte de celle-ci, i l s'agit, vraiment, d'une 
adaptation plus adéquate, aux circonstances d'alors, d'une 
ordonnance plus ancienne. 

II en ressort que la constitution de leur organisme remonte 
è une date plus reculée, mais tuut co qui conceriie celle 
association antérieure nous reste incoiinu. 

Toutefois quelr[ues noms isolés out été conservés par des 
documents (rarchives. De memo que pour d'autres industries 
malinoises, nous constalons, une fois de plus, que les plus 
anciens représentants de celle-ci se retrouvent, de nouveau, 
a ré t ranger . 

Le premier en date esl Jean de Malines, émigré en Italië, 
Voici comment GIORGIO SAIS'GIORGI (') nous apprend è Ie 
connailre : 

« Ai)rès la mort de Manfred (i2:ii-12ü0), écrit-il , Tindustrie 

1) Cfr. Ia Re\ue italienue Dédain, 1981, fiisfif ulo III . Tcwsiiii istoriaii ftoren-
tini,et Rt'pertoire d'Art et d'Archéologie. Parin, 1952, fase. 25. 
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textile de Sicile se réfngia èi Lucques et k Florence et l 'on se 
remit a faire ü g u r e r les personnages sur les étofPes. 

Raffaellino del Garbo se spécialisa au dire de Vasari dans 
les cartons d'ëtoffes. D'autres artistes comme Antonio del 
Pollajolo, Juste de Gand, Luca Signorelli fournirent aussi des 
dessins qn' interprëtèrent des tisseurs comme Paolo et Piero 
da Verona, Jean de Malines, le franpais Jacques el ses com
pagnons Ni co la Veneziano, Giovanni Baitista Gei'ola mo da 
Firenze et rallemand Federico. La plui)art des sujets sont 
tirés de la Bible ou des légendes des Saints. On arrivé bientót 
èi interprêter sur les tissus, les oeuvres de sculpture ou de 
peintnre de la même époque ». 

Un antre, « Jakes de Malines, tapissières », résidait è Tour
nai, en 1350. Son caractère un peu irascible le porta a « fe r i r 
Jehan de Bue, tapissières ». Get acLe de violence, irréflechi, 
bien-sür, lui vaut, mais d'une facon peu lionorable, cependant, 
de passer^ la postérité, par 1'enregistrement d'une amende 
qu'i l encourutde ce chef (*). 

G'est k Malines même qu'on relève le suivant, en 1354. I I 
habitait alors la rue Sainle-Gatherine et est enregistré sous la 
dënomination de Inghelbert, tapytwevere (*). 

Une liste de souscripleurs ouverte a Malines, en 1370, en 
vue de recueillir les fonds nécessaires è la confection d'une 
chèsse nouvelle pour la conservation des i-eliques de Sainl-
Rombaut, cpntientle nom de Jean Van Heiste,tappytwevere(^). 

Ges quelques noms ne constituent qu'un maigre appoint, 
qui permet, tout au plus, de coiiclure k l'exercice k Malines, 

(1) Cfr. Chaa°8 D E HAI.SINES, Documents concernant l'Jxisioire de l'art dans la 
Flandre, etc. T . I . p. 370. 

(2) C/V. aux Archvoes Commimales le Fonds van Caster, lettre scabinale.; 
(3) Cfr. J , D E MÜNOK. Leven van Sint-Rombaut. i i x . 
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au cours du xiv^ siècle, du tissage de lapis. Saus d<uite, ces 
artisans étaient-ils groupas en natiou, r/igie i)ar nu règlement, 
car, en 1446, ainsi qu'il a été dit plus haut, les tapissiers 
furent dotés d'une ordonnance nouvelle, adaptation moderne 
d'un règlement plus ancien. 

Sur la nature des oeuvi-es produites au coui's de ce siècle, 
OU est renseigné beaucoup moins encore. Le règlement nou
veau du 13 septembre 144(>,d'or(lre principalement administra-
tif, ne nous éclaire en i-ien k ce sujet. L'unique stipulalion 
relative aux produits des membres de la corporation üxe les 
amendes dont seront taxées les pièces aux dimensions trop 
étroites ou troj) courtes, par rapport aux étalons réglenien-
taires, faits de fer (voir annexe u). 

Fne ordonnancedn magistral decetlemêrae époque(+1412), 
relative au commerce des j)roduits de leur métier, stipuleque 
les tisseurs de tapis (iappijtwcvei^s) et tous ceux qui font le 
conunerce de tapis, de couvertures et de lout ce qui se rapijorte 
au métier de tissage de tenlures doivenl tenir un étal a l ' iuté-
rieur des Halles, au deliors desquelles aucuue [)ière ne [jent 
être vendue (voir annexe in, A ) . 

Ajugerde ce texle i l ne se vendait pas, dans Tenclos des 
Halles, des produils du métier des tisseurs, des tentures, qui 
offraient quélque caractère artislique. 

En dehors de la stipulalion relative aux dimensions des 
produits tissés, le nouveau règlement du 13 septembre H46 
prescrivil rélection annuelle de deux jurés, et quelques 
autres dispositions dont voici un aperyn : 

Quiconque désirait être admis devail être de bon renoni. 
Les lils de mailres jouiraient de certaines faveurs lors de leur 
admission comme apprenti et comme maitre. Défense était 
faite de travailler bi certaines beures et k cerlains jours déter-
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minés. L'apprenti devait rester pendant 4 ans auprès d'un 
mêmepatron, ensuite i l devieudrait compagnon libre. 

L'ouvrier étranger pouvait étre admis s'il donnait preuve de 
capacités. Toute contravention, soit aux dispositions de l 'or -
donnance, soit aux ordres des jurés, soit aux régies de la 
convenance vis Ji-vis de ces derniers et de leurs com])agnons, 
était sanctionnée par des ])énalités, au nombre desquelles on 
relève robligatioii de faire des pélérinages h Cologne et h 
N.-D. de Bois-le-Duc, (voir annexe i i ) . 

L'industrie prospéra, car, au cours de l 'année 1446, trois 
nouveaux artisans se font inscrire dans la bourgeoisie 
Malinoise. 

Annuellement la Corporation était redevable h la Ville de 
<lroits d'accises que celle-ci prélevait sur leur commerce. En 
1458-1459 ces droits s'élevaient h 60 florins du Rhin et furent 
acquittés par Jenn Boschman, Peeriss. de Bont, Adam de 
Koste)' et Adam Van den Hoede, digiiitaires, sans doute, de 
cette Corporation (voire annexe i i i n)-

Jusqu'è. ce moment on avait désigné les gens qui s'occu-
paient du tissage de tapis par les mots : tapytwevers (tisseurs 
de tapis). lapytwerckers (ouvriers tapissiers), ta-pytmaekers 
(fabricants de tapis), mais en 1466 apparait, pour la première 
fois, dans le «Poortersboek» le mot : legwercker pour désigner 
certains de ces artisans. 

L'emploi de ce mot nouveau marqua indubitablement 
Tapparition d'une orientation nouvelle dans la production 
industrielle. 

Dans tous les Pays-Bas se manilésla, vers cette époque, un 
renouveau qui se traduit par la réorganisation des groupes 
d'artisans et par des régleinentations nouvelles. 

Dés la fin du xiv^ siècle Tournai, Bruxeiles, Audenarde 
avaient de nombreux ateliers de tapissiers installés sur leur 
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sol. Mais, ainsi que nous l'avons dit, ce fut surtout sous le 
gouvernement dePhili[)pe le Bon que nos industries devinrent 
ilorissautes. Les tapissiers tournaisiens s'engageaient, en 1440, 
h exécuter la laineuse Hisioire de Gédéon. A Audenarde, ces 
maiti-es tapissiers, leurs comj)agnons el ai)prentis, étaient 
groupés, en 145d, en une confrérie placée sans l'invocation 
de Sainte-Geneviève. A Bruxelles, nous voyons, en 144s, les 
tapissiers se séparer des iissernnds de draps, former une Cor
poration {legwei'cke7-s ambacht) et acquérir une mais(m a la 
Grand'Place. A Anvers, le magistrat jmblia, en 141."), une 
ordonnance constitutive donl le texte est conservé ('). 

Malines, aussi, participa ^ ce mouvement d'oxpansion 
industrielle, et le vocable nouveau, le mot legwerker, quali-
fiant certains tisseurs de lapis, tout en raarquant l'introduction 
d'une mode nouvelle, détermine aussi la date d'apparition de 
celle-ci. 

Un document contemporain, datéde 148(̂ , établissantl'exis-
tence dans une église Malinoise de pièces de tapisserie, donl 
Torigine peut-ètre attrihui^e a l'industrie locale, corrobore 
cette manière de voir. 11 s'agit d'un invenlaire d'obiets 
appartenant a l'église de Saint-Jean, dont la garde est confiée 
au sacristain. Cet inventaire menlionne une tapisserie repré-
sentaiil leChrist en croixservaul k l'autel de Sainte-Catherine 
et une tapisserie servant è Taulel de Saint-Antoine reprodui-
sant les armoiries de feu Nicaise ' t Sammele, receveur du 
duc (Ie Bourgogne, au pays de Malines, (voir annexe iii, c). 

Le nombre des artisans malinois relevés au cours de ce 
siècle s'élève h 22, dont \) lo>/werckc7's. Deux d'entre eux 
émigrèrent ï!i Anvers oüPun, IHerrede Huysheev^ s'établit en 

(1) F . DONNET. Dvcinnmfs- pnur serrir <\ Vldsioire des ateliers de fnpissnne 
de BrvKcelles, Audenarde, Anvers, eto. Hruxelles. 1898. i>- 54. 
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1472 et Tautre, Jan de Mechelare, élait fixé en 1475 (voir plus 
loin dans la liste des.artisans). 

A cótë de ceux-ci, des marchands de tapis s'ëtaient installés 
Malines et y faisaieuL commerce lucratif. En fëvrier 1492, 

on paya « a certain niarcliant tapissier de Malines xv libvres 
pour i j grans tapiz de fine verdure contenant xxx aulnes, pour 
servir mectre sur les bancs oü fiirent assiz tous les che\'aliers 
de rOrdre et autres seigneurs des pays k 1'assemblëe des 
estaz de tous les paiz qui se tenait lors audict Malines » (*). 

La Gour de Marguerile d'York, a laquelle furent élevés 
Philippe etMargiierite.enfants de Maximilien d'Autriche, rete-
nait antour d'elle une foule de pers(mnages de marqué, dont 
le sëjour en cetle ville contribua, [)ar des dëpenses de luxe, a 
l'exlension de la fabrication el du commerce des lapisseries. 

A cette Gouj' même étaient aUachés des tapissiers, pour le 
service des personnages princiers. A ceux-ci, de même qu'aux 
différents fonctionnaires de cette Gour, la Ville octroya annuel-
lement une gratiftcation k Toccasiju du renouvellement de 
l'an. Le tapissier de l'archiduc Philippe re(,'ut le sien au dëbut 
de l'an 1494. Au 17 mars de cette même année, lors de la 
jöyeuse entree de l'Archiduc comme seigneur de la Ville et 
de la Province de Malines, son tapissier fut honoré aussi d'un 
don en argent (voir annexe iv). 

Les enfants de Philippe le Beau eurent aussi leur tapissier. 
A la personne de Gharles-Quint en fut attaché un dès sa nais-
sance, car, en 1502. la ville de Malines lu i offri t , k la nouvelle 

'année, un présent de5 escalins et, lorsqu'en 1507, son maitre 
assista, k P iqués , k la sortie de la processi<m dans les mes de 
Malines. i l regut du magistral une somme de O escalins 
3 deniers de brabantpour avoir dëcoré de taiüsseriesl'aiÜDerge 

(1) Archivesdépartementales du Nord A Lille. Repj-ïstre u'' P 179 fle la Cham-
bre des comptes. laventaire, T. iv. p. 274. 
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« den Roeden Schyll», oü ie jeune arcliiduc s'installa pour la 
voir défller. 

A l'occasion du service de Requiem, célébré en mémoire de 
Pbilippe le Beau, le 7 aoül 1507, le tapissier de Gbarles-Quint 
rendit quelques services que la Ville récompensa par l'octroi 
d'une somme de 4 escalins (voir annexe IT) . 

Après que Malines ent eu la faveur d'avoir étéclioisie comme 
lieu de résidence par Marguerile d'Autriche, qui y tint une 
cour somptueuse, la prospérilé de ses métiers d'art bénéticia 
d'une recrudescence nouvelle, grace k la sagace impulsi<m de 
la Gouvernante. 

L'association des Tapissiers, de i)lus en plus florissante, fut 
dotée, en 1517, d'une ordonnance nouvelle régiementanl ie 
tratic des produits de ses membres. En vue de prévenir tout 
commerce de produits falsifiés ou avariés, qui entrainerait 
inévitablement la décbéauce de Tindustrie, nul ouvrage ne 
pourrait quittei' la ville, avaut d'avoir élé censuré par les 
priseurs. 

Le tarif de rénumération pour ce controle variait suivant les 
produitsk véritier. Pour t«ui(e pièce do tapisserie, «van elcken 
stucke van den tai>yle», i l était de 4 mailles, pour une dou-
zaine de couvertures de 18 mailles et pour chaque pièce de 
poils n)uges, de 9 mailles, entin poin* un tapis de crins de 
cbeval, d'un demi-sol. 

L'exposé du tarif de ces diflC^rents produits industriels pré
sente cette particularité.utile noter,que la redevance dudroit 
de controle pour une pièce de tapisserie y est fixée séparé-
ment. Le texte de cette annotalion, mis en regard de ceux 
désignant les autres produits du métier, semble bien délermi-
ner qu'il s'agit d'une ])ièce de tapisserie artislique (voir 
annexe v). II est ^ regretler que l'ordonnancene spécifie.point 
de quelle nature était la marqué garantissant le controle. 
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Probablement, le tapissier ne f n t - i l pas encore obligé. k ce 
moment, de faire figurer, dans le tissu, les marqués d'origine, 
ni la sienne, n i celle de la Ville. 

I/admiuistration communale as.sista la Gouvernante dans 
ses efïbrts [lour faire fieurir lous les arts et leurs applicalions 
daus les industries. 

Ces efforts coinmuus atleignirent leur bul, car beaucoup 
d'habitations particulières de cette époque étaient décorées 
de teutures historiées et décoi-atives. Nous les feroiis connai tre 
dans le chapitz'e qui traite des tapisseries. 

L'un des modes d'encouragement qu'utilisa la Ville, en 
'̂ue de développer l'exercice du métier de tapissier h Malines, 

fut l'octroi de faveurs aux artisans étrangers è» la cité qui 
viendraient s'y établir. 

En 1518, le Magistrat contracta des engagements avec deifx 
tapissiers d'art, originaires de Bruxeiles, qui s'étaient instal
lés ici. La teneur du contrat fait défauf, mais, l'existeuce de 
celui-ci ressort du texte de l'annotation dans le compte coin-
munal des allocations octroyées aux deux tapissiers bruxellois 
(voir annexe iv) . Mare Van Yelingev, l 'un d'eux, fut le mieux 
partagé, i l obtint comme pension pour Tannée 1518-1519, 
8 Livres, 5 escalins ; l'autre, Jean Van den Damme, re^ut, de 
son cóté, 2 Livres, 15 escalins, 

Ces deux artisans furent inscrits plus tard dans la bour
geoisie Malinoise; Mare Van Yelingen, le 2 aoüt ibiO, Jean 
Van den Damme, le 19 décembre 1520. 

Toute personne désireuse d 'être inscrite dans la bourgetdsie 
devait avoir résidé dans la commune depuis un an au moins. 
Ge qui pour Mare Van Yelingen détermine un séjour an té -
rieur au 2 aoüt 1518, car la date de son admission dans la 
bourge()isie ne doit pas nécessairement concorder avec celle 
de l 'année précédente. La réalité de ce fait est patente 
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pour Jean Van den Damme, qui, d'après le compte commu-
nal de 1518-1519, résidaita Malines dés avant le 1*̂^ iiovembre 
1518, date du début de ce coiupte, alors que sou entrée dans 
la bourgeoisie ne date que du lü décembre 152ü. 

L'installation de ces deux artisans In^uxellois a Malines, doit 
donc se reporter au début, ou tout au moins au cours de 
Tannée 1518. Tous les deux sont qualifiés de « tappytmaker », 
fabricant de tapis, et, par le contexle du central de commande 
de tapisseries déja mentionné et accei)té par Jean Van den 
Damme en 1529, on est nettement tixé sur la nature arlistique 
du travail de ces deux « tapi)ytina]vers » ou ta])issiers. 

L'efFort de rAdministration communale pour soutenir el 
développer l'industrie de la fabricaticm des tapis ful constant 
en ce moment. 

En 1519-1520, un des trompettes communaux, Corneille 
Mathys, qui exergait le métier de tapissier, regul. h titre 
d'encouragement k la pratique de celui-ci, une somine de 
30 escalins ; de son cóté, Ia corporation des tapissiers re^ut 
une somme pareille pour avoir accédé au désir du Magistrat 
de le voir admis au sein de leur association (voir annexe rv). 

Deux nouveaux tapissiers, Jean Rommunds et Jean de 
Blonde^ sollicités par le Magistrat èi venir k Malines y exercer 
leur métier, dans le but de l 'y voir se développer, re(>oivent en 
1520-1521, respectivement, 10 escalins et 9 escalins. Le premier 
re^oit, au surplus, 'A Livres pour l'indemniser partiellement 
des frais de son loyer, 

Dès Tannée suivante, chacun d'eux re^oit, comme Jean Van 
den Damme, une rémunération annuelle de 2 Livres 15 escalins 
(voir annexe iv ; . 

Les noms, ni de l 'un n i de 1'autre, ne se retrouvent dans le 
registre de la bourgeoisie, mais, dans le compte communal de 
1523-1524, Jean Rommonds est dit être originaire de Ter-
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vueren, tandis que le compte de 15*M-1525 nous apprend que 
le flls de Jean de Blonde transporta tout son mobilier de 
Bruxelles k Malines, en vue de venir habiter cette ville et de 
ce chef on lu i octroye une indemnité de 30 escalins, (voir 
annexe iv). 

Un cinquième tapissier étranger, Pierre van Houmolen, 
engagé par la Ville en 1523-1521, pour concourir par son 
travail au dévelo])pement de l'induslrie ic i , vint égalementde 
Bruxelles. On lui alloue un indemnité pécunière jiour couvrir 
en partie les frais occasionnés par son déménagement, (voir 
annexe iv). 

lis furent donc 5 tapissiers, tous bruxellois, qui fabriquaient 
ic i , en 1524, sous les auspices et les encouragements du 
Magistrat, des tapisseries artistiques. 

Mare Van Telingen, qui, jusqu'en 1522-1523, avait bënéfl-
cié d'une somme de 8 Livres et 5 escalins, ne toucha plus k 
partir de cette année qu'une somme de 2 Livres 15 escalins, 
somme identique k celle octroyée aux 4 autres. A partir de la 
seconde moitié de 1'année 1524-1525, i l cessa d'être rétribué. 
Nous ignorons s'il quilta la ville ou s'il décéda(voir annexe iv) . 

Un nouveau venu, Jean Van Houmolen, « lappijtwevere », 
fils de Pierre, sans doute, regut en 1527-1528, comme gratift
cation, pour le commerce qu ' i l ferait en ville, une somme de 
28 escalins (voir annexe iv) . 

A cótë de l u i figurent encore dans ce même compte commu-
munal les noms de Jean Rommonds et de Jean Van den 
Damme, déjèi cités, et celui de Alexandre Van Tuycken, 
« tappijtwevere », apparaissant pour la première fois. 

Ges noms se retrouvent encore dans les comptes .suivants : 
Jean Van den Dam.ne, jusqu'en 1529-1530, Jean Rommonds, 
Pierre Van Roumolen et Sander Van Tuycken de 1530 k 1535. 

Jean Rommonds disparait alors et est remplacë par Josse 
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Poelae7-ts, venn d'Enji,^hien. 11 ne li^^ure plus dans les comples 
siiivants. 

Alexander Van Tuycken disparaft h partir de 1535-1536 et 
seuljPzerre Van Houwviolen, continue ii recevoir les subsides 
communaux jusqu'en 1543-1544. 

A partir de cette année jusqii 'h celle de 1553-1554, i l n'est 
plus fait nienlion d'allocations conimunales octroyées a titre 
d'encourag'ement a des tapissiei's (voir annexe rv). 

Au cours de la p r e m i è r e nioitié du xvi ' ' siècle, de nonibrenx 
rep résen tan t s de 1'industrie avaient établi leurs mét iers k 
Malines, Dans la liste des artisans qui suit sont m e n l i o n n é s : 
9 « iapytwevers », 10 « legwerckers », 7 « tapyiwerckers », 
1 <!. V er duur voer cker»^ Ü « tapychiej's », 1 «tapyimaket'», 
7 «sargiewevers» et 7 «harewevers», soit au total 48 artisans. 
Ces chifFres ne sont qu'approximatifs, car une m ê m e personne 
se trouve parfois qualif iée di f féremment , tantót de « l e g w e r c -
k e r » , lantó t de « t a p y c h i e r », tantót de « t a p y l m a k e r », lorsqu' i l 
a r r ivé que son nom soit nientionné dans des documents dit le-
rents; on pourra s'en rendre com])te en parrourant ia liste 
des artisans. ü n document, analysé c i - ap rès , établ i t (pi'en 
1549, i l y avait 31 maitres lapissiers. 

La Corporation avait pris ime ampleur sufflsanle pour 
justitier r é r e c t i o n d'un autel coTi)or3LÜi'(vande iapyiwerckei^s) 
en r é g l i s e de Sa in te -Gathér ine . Cet autel fu t Tobjet d'une 
répara t ion , etfectuée en i5'£3, ce qui prouA-e que son érect ion 
remonte k une date quelque peu an té r i eu re (voir annexe v i A ) . 

Des rentes et des dons furent offerts par des particuliers èi 
la Corporation, autre i)rBuve de la solidité de cet organisme 
(voir annexe v i B ) . 

Une ordonnance, ou règlemenl , dont Ie texte n'a pas éte 
re t rouvé, avait été p romulgué , au 9 févr ier 1539, en vue de 
cimenter la bonne entente entre les conf rè res , et d'assurer la 
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subsistance èi la fami l ie de cenxd'entre eux qiü é ta ient n é c e s -
siteux. Gela ressort d ' im documeiU de 1519, r é g l a n t un confli t 
qui avait surgi eutre l ' i m des artisans et la Corporation et è 
propos duquel cer(,ains articles de ce r èg le inen t sont invoqiiés 
(vüir annexe v i i ) . 

Ge conflit est in té ressan t , paree qu ' i l nous ini t ie h certaines 
par t i cu la r i t és relatives au métiei ' . 

Le document reproduit l 'avis d e s j u r é s de ia Gorporation, 
invi tés parleMagistrat è, ledo mar, a p r è s q u e t o u s les membres, 
auraient été consul tés , sur une j-equêle introduite par un 
des membres, Nicaise V((n Horicke, en vue de se voi r 
au tor i sé h. replacer, dans son atelier, un mé t i e r h tisser les 
couvertures de laine, enlevé a n t é r i e u r e m e n t . 

Un des articles du r è g l e m e n t de löao dé lenda i t ii tout artisan, 
rempla?-ant u n m é t i e r tisser les lapis Uapylgetuioe), o\\ un 
mét ie r a tisser les couvertures de laine {zaeo giegetuwe) par 
un mé t i e r k tisser les tapis de i)oilH {hergetuwe), de replacer, 
plus tard, le m é t i e r r emp iacé . 

Le r equé ran t , Nicaise Van Horicke, a p r è s avoir donné , jadis, 
son approbation èi cette mesure, rempiaga son mét ie r èi tisser 
des couvertures de laine, par uU mét ie r èi tisser des tapis de 
poils. I I utilisa ce dernier, en m ê m e temps que 3 autres m é t i e r s 
de ce genre j u s q u ' i l y a 4 ans, et que 2 autres mét ie rs , dei)uis 
lors jnsqu'k ce j o u r , au vu et au su de tout le monde. 

Ge document di t qu ' i l s'est enrichi par les bénéf ices de son 
travai l , ainsi q u ' i l appert des répa ra t ions effectuées , au p r i x 
de 400 florins, k sa maison sise au Neckerspoel, a p r è s les 
désas t res de l 'explosion de la Porte du Sablon, et aussi 
de Tacquisition faite i l n ' y a pas longtemps, au p r i x de 
700 florins, de la maison de feu l'avocat Bernard Keermans. Le 
r e q u é r a n t . a j o u t e le document,a plus d'ouvrage que quiconque 
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de ses con f r è r e s , plus m ê m e que six fles plus occupés d'entre 
eux ensemble. 

De lavenle des poils i l reyoit mamtenant -(« sols alorsqn'i l 
avait coutnme de les céder k i^i sols; i)onr sou travail i l 
per<,'oit 15 sols alors qu ' i l se ccmtentail, auparavant. de 9 sols. 
Pour d'autre ouvrag-e enci»re i l per^oit 32 on 33 sols, au l ieu 
de 22 sols, et cela n ia lg ré que les mat iè res p r e m i è r e s soient 
d 'un p r ix plus avaiitageux. 

De tont quoi i l appert q u ' i l a gros prodt et qne ses plaintes 
ne sont pas fbndées . Sou bnt est de nni reanx aiMisans n é c e s -
siteux, qni pourtant, eux anssi, ont droit a rexistence. 

En raison de ces cons idéra l ions , les conipagaons tapissiers 
prient Ie. Magistrat de maintenir rapplication de r a r l i c l e de 
leur r èg l en i en t invoqué ci-dessus. et de ne i>as autoriser Ie 
requéran t k replacer Ie mé t i e r enlevé, afin de p r o t é g e r ainsi 
Tartisan nécess i teux dans ses moyens de subsistance. 

Les j u r é s informent Ie Magistrat.au snr}dus,qne la cause de 
l a d é c a d e n c e de 25 maitres de la Corporation qui, au t(dal, en 
compte une trentaine, se trouve dans Ie l'ait que O antres 
maifcres fburnissent plus <le Iravail que tons res v ingt -c inq 
ensemble, ö. tel i)oint que ces derniers se trouvent obligés de 
chómer et encoureut la ruine i)ar détaul de travail 

Ils pr ient donc Ie Magistrat de r épondre néga t ivemen t a la 
requê te de Nicaise Van Horicke. 

I I ressort de ce document: 
10 que Ie mé t i e r des tapissiers, en 15 49, comptait 32 maitres 

dont N . Van Horicke étai t Ie plus favorisé et dont O autres pro-
duisaient plus d'ouvrage que les 25 restants réunis . 

2o qne l ' ou t i l de t ravai l , Ie métier , au moyen dmfuel se 
tissait Ie la[)is de i)oils, n ' é ta i t pas identique au mét ie r de t i s -
sage de tapis ou de couvertures de laine. 

30 que ceux qui pratiquaient ie tissage des tapis de poils 
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n ' é t a i en t pas, kcette époque , ai i torisés a instalier des métiei 's 
. au moyen desqiiels on confectionnait des lapis de laine. 

40 que Texercice du mét ie r de tapisserie se pratiquait 
surtout, kce moment, dans Ie genre ut i l i ta i re . 

La crise économique du mé t i e r qui dès 1544 se manifeste 
p a r i a suppression de l 'emploi de lapissier communal, auquel 
on allouait annuellement une pension, s 'afflrme nettement, 
en 1549, dans Ie document qui vient d ' ê t r e ana lysé . Elle est èi 
son maximum en 1553, au point que Ie Magistrat s'avise alors 
de demauder conseil k des compé tences . Une confé rence se 
t in t k la maison communale; on y avait inv i té quelques artistes 
tapissiers é t r a n g e r s , en vue de ye concerter pour trouver 
les moyens de relever Tindustrie et la faire sortir du marasme 
dans lequel elle é t a i t p l o n g é e . L ' un d'eux, un tapissier b ruxe l -
lois, Antoine Van der Herberghen, fut , b. un autre moment 
encore, Tlióte du Magistrat, qui l u i o t f r i t O pots de v i n . 

La confé rence eut pour résul ta t Tinstallation d'un nouveau 
tapissier communal qui ins l ru i ra i t dans Ie mét ie r quelques 
apprentis malinois, dans resi)oir de faire revivre ainsi la 
pratique de la tapisserie d'art eu cette v i l l e . Le t i tulaire f u l 
Josse Van Ohendre et i l regut, en guise de r é c o m p e n s e pour 
ses etforts, la pension annuelle de 12 Livres. Cette somme est 
inscrite dansle compte communal de 1553-1554, avec l 'anno-
tation marginale que Tadmission de ce tapissier est faite en 
suite d'une ordonnance nouvelle du Magistrat(voirannexeiv) . 
Cette somme est oc t royée , ainsi qu'en atteste une ordonnance 
datée du 27 janvier 1554, (voir annexe v i , c) comme aide dans 
les frais de son loyer, auxquels i l est contraint par suite de 
son dép lacement effectué en vue de faire renaitre et d é v è l o p -
per son m é t i e r en cette v i l l e . 

Ge texte constitue la preuve que ie m é t i e r n'avait pas dis-
paru; i l végé ta i t , raais subsistait encore, ce qui est co r robo ré , 
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au surplus, par les noms de quelqnes tapissiers de cette 
époque qu'on trouvera dans la liste des a r ü s a n s . 

Les efforts de Van Ghendre ne iurentpas vains, car, lorsqn'en 
j u i n 1556, i l mourut, sa veuve Anne Bogaerts, jugea avanla-
geux de continuer l'exercice du mét ier . Elle fut autor isée , par 
Ie Magistrat, ö. conserver Ie titre de tapissier communal avec 
les avantages y a t tachés , a conditiën de tenir en activité 
3 mét ie rs avec 8 compagnons. Lorsqu'elle se remai'ie en 1557 
arecJosseMskens, exerpant Ie memo métier , celui-ci reprend 
Ie ti tre aux mémes conditions. 

Le Magistrat obtintpleine satisfaction, sans d(m1e, de Tac l i -
vité de Josse Elskens et de son épouse, car, i l en témoigna en 
accordant, outre les douze Livres oc t royés annuellement h 
Elskens, n autres Livres a l 'épouse de celui-ci , è titre de 
subvention dans les frais de son loyer pour une demie année . 

Leurs trois mét ie rs auxquels les 8 compagnons, imposés 
par le Magistrat, déployaient leur act ivi té res tè ren t en activité 
jusqu'en l ' a n n é e 1562-1563, après laqneile son nom disparait; 
i l n'y eut pas de remplapant avajit 1568-1569. 

Entretemj)s des diiterends avaient surgi entre les tisvseurs de 
tapis de poils et les tannenrs, d'une part, et les riverains des 
ruisseaux dans lesquels ces tapissiers ettanneurs lavaient les 
poils, d'autre part, mais nous n'avons pas u nous en occuper 
ic i ( '). 

On vivai t alors des temps troublés, amenés par les dissen-
sions religieuses, qui semaient l ' anx ié té dans tous les 
coeurs- Ge fut la raison pour laquelle le Magistrat ne rempla^^a 
par Josse Elskens. Ce sjentiment est e x p r i m é nettement par 
l 'édil i lé communale dans sa réponse k la requê te que lu i 

(1) C/r. Chronologische Aenwyzer, 1560, 1 decembPr, P i6 et Invtmiaire des 
Archives de la Vtlle, T, VI, p. 101, n» 3. 3 Juiüet 1566, 
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adressa en 1566, un hautelissier n o n n n é Johan de Ia Rwe, 
a r r i v é en cette v i l l e en 1561, pour y exercer son mé t i e r , ap r è s 
avoir regu du Magistrat promesse d'assistauce pour la r é a l i -
sation de cette tentative. Dans sa r equê t e (voir annexe vni ) , 
ap r è s avoir r a p p e l é la promesse, non executée , du Magistrat, 
le hautelissier insiste de nouveau pour l 'obtenlion des 
faveurs que Tédi l i té communale l u i avait fait entrevoir, el 
que cette d e r n i è r e , d ' a p r è s ses allégaticms, octroie a d'aulres 
qui en cette v i l l e exercent le m ê m e mét i e r . 

Quel étai t , aujuste , ce mét ie r ? I l s e dit « haultelisseur » ; 
est-ce 5 dire q u ' i l fu t tisseur d 'étoffes préc ieuses , ainsi qu'on 
dés ignai t ces artisans dans des documents d'archives ? I I en 
fu t ainsi ö cerlaines époques , ainsi r é t a b l i t notre savant 
conf rè re M, E. S O I L D E M O R T A M B , dans son é tude sur les Tajjis-
series de Tournai, mais i l parait qu'a la fin tlu xvi* s iècle ce 
qualif lcatif dés igna i t p lutót les lapissiers d'art travail lant au 
mét ie r è. haute-lisse. Nous inclinons donc l\ le cons idé re r 
comme tel . S ' i l en est ainsi, la r equê t e de Jehan de La Rive 
atteste que la v i l l e de Malines posséda i l d'autres tapissiers 
encore, auxquels elle octroyait des encouragements et des 
faveurs. Quelques rares noras sont connus, i ls ligurent dans la 
liste des artisans, mais rien n ' é tab l i t qu ' i ls jouissaient de 
faveurs communales. 

Ce ne fu t qu'en 1567-1568 que le compte communal enre- ' 
gistre de nouveau la pension acco rdée è un tapissier, qual i f ié 
de communal, qui avait mission d'enseigner son art k quelques 
apprentis de la local i té . 

Le choix du Magistrat s 'é tai t p o r t é sur Marcelis Van 
Thuyll {Thieli), qui amena de Diest tout son a t t i ra i l p r o -

fessionnel, ce pourquoi on l u i accorda une i n d e m n i t é de 
12tiorins (voir annexe i v ) . En ouLre, ü j o u i r a k l 'avenir d'une 
pension annuelle de 11 florins du R l i i n . et de Texemption des 
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droits d'accises snr la b ière . En retour i l devait enseigner le 
métier i l 5 a 6 Jeune.s gens, dont ra[)[irentissage durerait 
4 ans. En avr i l ;r)71 finissail le premier ternie de 3 ans de son 
contrat et le ~̂3 févr ier précédent i l s'engagea, par un nouveau 
contrat, h rester 4 auti'es années, pour renseignenient des 
apprenlis (voir annexe ix) . Mais è i)artir de 1509-1570 les 
coini)tes sont muets a son sujet. 

D'ailleurs, durant tout le restant du xvi® siècle, et l ong 
temps encore après le débul du xv» siècle, ces registres ne 
renferment plus le inoindre détail sur Texercice de ce mét ier 
en vi l le . 

Les troubles in té r ieurs , aux répressions sanglantes, peu 
favorables au développement des goüts artistiques, avaient 
causé ia ruine de Tindusli ie . Non seulement è. Malines, mais 
dans toutes nos provinces, la production industrielle avait 
décliné visiblement. 

Les tai)issiers malinois, dans une requête du 15 octobre 
1618, font état de ces événements , «dese troublen en inlantsche 
oorloghe », comme cause destructive de leur mét ier . Des abus 
s 'étaient introduits dans l'exercice du métier el l 'application 
de certaines prescrijjtions de leur règ lement s 'était énervée ; 
les tapissiers sol l ici tèrent la remise en vigueur de l 'uned'elles, 
en roccurence, le payement des redevances k leur caisse de 
secours mutueis (voir annexe x i , B . ) . 

Au commencement du x^-iie siècle, dès que les guerres de 
la Ligue furent t e rminées et la paix conclue entre TEspagne 
et la Franco, la ta])isserie flamande se trouve en face d'une 
concurrence d'autant i)lus redoutable qu'elle était multiple. 
De tous cotés, u Paris, en Angleterre, dans les Provinces-ünies , 
en Alleniagne, en Italië, ou essaya d'imiter ses ju'océdés et 
chez plus d'une nation, en lu i enlevant ses débouchés , on lu i 
ttt une guerre de tarifs. Vn souverain sui'tout flt des efibrls 
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cons idérab les dans ce but. Henri IV, ro i de France, attira k 
Paris, deux tapissiers flamands, Mare Goomans et Fran<?ois 
Van der Plan eken, les anoblit et les combla de faveurs, dans 
Ie but de les garder p r é s de l u i . 

Les avanlages cons idérab les dont Henr i I V grat if ia tous les 
artisans flamands a t t i rés par l u i , i n s p i r è r e n t aux arciiiducs 
Albert et Isabelle et k leurs ministres la pensée de retenir 
ceux-ci en Belgique en leur assurant éga l emen t des p r i v i -
lèges . Le pays renaissant insensiblement k la p rospér i tó , et 
l ' industrie recommeng^ant èi fleurir, les Archiducs pr i rent des 
mesures qui leur parurent indispensables pour maintenir en 
act ivi té les m é t i e r s des tapissiers flamands. E u x - m ê m e s et les 
particuliers ache t è r en t h l ' envi des tentures, et les corpora-
tions de toutes les villes s ' imposè ren t de grands sacrifices 
pour conjurer la ruine totale. 

La Magistral de Malines voulut aussi parliciper aux eff'orls 
mani fes tés partout en vue de cette renaissance, et elle tenta, 
une fois de plus, de faire i 'evivre la pratique de cet art dans 
la cité. 

I I s'adressa k un artisan du nom de Jean Van der Hecke, 
flls de Jean C) appartenant probableraent è la famil ie des 
tapissiers bruxellois de ce nom et qui i l lus l rè ren t longtemx)s 
Tart de la tapisserie. 

Le 11 j u i n 1620 le Magistrat pr i t en location, k l'usage 
des compagnons tapissiers, et ce pour un terme de six ans, un 

1) A Bruxelles», un Jean Van den Ueche fut remplacé comtne dpyen de la 
Corporation des tapissiers en 1633. {Cfr, A L P H . W A U T E K S , op. cit.) 

Un peu plus tót , en 1585, un Jean Van den Ecke était tapissier è. Aude-
narde. {Cfr. F . DONNET. Documents pour servir d l'histoire des ateliers de 
tapisseries d Bruxelles, Audenarde, Anvers, etc.: inAnn. de la Société d'Ar
chéologie de Brvixelles., T. X, XI et XII, 1896-1898). 



— 39 — 

imineuble sis au coin du Quai au Sel el de la rnelle Haute 
(voir annexe x) . 

Sansdoute, Jean Van der Hecke y ins ta l la- t - i l ses mét ie r s 
afin de pouvoir y donner Fenseignement de son art aux 
apprentis Malinois q u ' i l s 'était engagé k ini t ier a ce mét ier . 
11 re<;.ut, en outre, exem[ition des droits d'accises de six 
tonneaux de bonne l)ière, ainsi qu'nne allocation de 12 Livres. 

Jean Van der Hecke ne })ut acliever le lerme de son contrat. 
II mourut le 24 sepfonibre l<)22, el le 31 janvier suivant, le 
Magistrat disposa de l'atelier du Ouai au SeLpris en location 
en 1020, en faveur d 'un autre particulier, non tapissier, pour 
le terme de trois ans et trois niois, terme parachevanl le bail 
souscrit auparavant. 

I I faut conclure de cette sous-location que le Magistrat 
avait r e n o n c é k l'usage de eet immeuble comme atelier 
communal. Toutefois Jean Van der Hecke eut un successeur 
comme tapissier communal, dans la personne de son beau-lils. 
Martin Siips, qui avait épousé sa fiUe, Gatliériiie Van der 
Hecke. 

Gelui-ci continua a j o u i r des mêmes privileges durant les 
six a n n é e s qui avaient été slipulées dans le contrat avec son 
b e a u - p è r e . Vers Texpiration de celles-ci, le 14 jui l le t i l adressa 
au Magistrat une requê te (voir annexe x, n^ 2) en vue de 
se voir renouveler l 'octroi des mêmes pr iv i lèges , notamment 
l ibérat ion de loyer, exemplion de droits d'accises sur la b i è re 
et le v i n , dispense de la garde et de logement de soldats, 
confo rmément , déc l a r e - t - i l , aux .usages des autres villes, 
notamment k Bruxelles. A l 'expiration du terme de six ans. 
soit dans 3 mois, i l se propose de continuer l'exercice de son 
art en cette v i l le , de m ê m e que renseignement k quelques 
jeunes geus dés i reux de s'y appliquer. I I pré tend que l'appren-
tissage ne saurait se parfaire qu'en dix ou douze ans et i l 
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flejnande, en conséquence , de pouvoir j o u i r des p r iv i l èges 
é n u m é r é s ci-dessus non seuleraent pour l u i , mais aussi pour 
tous ses collaborateurs, pendant un nouveau terme, qui serait 
cette fois de douze ans. 

En marge se trouve la réi)onse du Magistrat qui l u i octroye 
les p r iv i lèges soUicités, ainsi qu'une somme annuelle de 
40 florins comme indemni t é de loyer, le tout pour un terme de 
12 ans, k ccmdition d ' ini t ier a S(m art quelipies jeunes gens 
de la cité. 

Martin Stips é ta i t é t r a n g e r k la v i l l e et m a r i é i \ Catherine 
Van de!' Hecke dès avant son a r r ivée i c i , puisque déjö le 2 
févr ie r lü20 un de ses enfants est bapl isé dans la paroisse de 
Saint-Jean. Cette part iculari te fixe,aussi, ^ cette m ê m e époque, 
le début de la r é s idence k Malines de Jean Van der Hecke et 
de Martin Stips. 

Martin Stips n'acheva jias le terme de son contrat. Les 
comptes communaux annotent T i n d e m n i t é de son loyer la 
de rn iè re fois au l^r octobre 1627 ; le b a p t ê m e du dernier de ses 
enfants est e n r e g i s t r é le 25 mars 1627. 

I I en ressort que Martin Stips cessa l'exercice de son mét ie r 
k Malines k cette époque . I I quitta la v i l l e , croyons-nous, car 
ap rès octobre 1627, on perd toute t r a c é dans les archives 
de l u i et de sa familie, et en 1644, un artisan tapissier du nom 
de Martin Steps, t ravai l la k Bruxelles, x)our le compte du mar-
chand Jean de Stryckere, ainsi qu ' i l appert d'un acte no ta r ié . 
Cette similitude de noms nous porte k croire que ce dernier 
do i t - ê t r e ident i f lé avi^c le tapissier communal de Malines. 

Jean de Stryckere, p r iv i l ég ié le 10 f é v r i e r 1640, avait k son 
service 40 collaborateurs, dont quelques noms flgurent en 1644 
dans l'acte de constitution d'une caisse de secours mutuels, 
dont traite l'acte m e n t i o n n é ci-dessus. 

Le mobile qui d é t e r m i n a Mar t in Stips k abandonner Malines, 
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fu t lort vraisemblableuienl la stérili té de ses eftbils. N 'è ia i t - i l 
pas rhomuif^ i \ sauver Pindiistrie de sa ruine h Malines, ou 
é la i t -ce faute aux conimandes et aux sollicitations (rapi)ren-
tissage ? 

I I semble bien que l 'é tat économi( |ue de l ' industrie de la 
tapisserie en géuéra l soil la cause de la lin de la pratique de 
eet art h Malines. 

Le r è g n e de la tapisserie était passé. 
Les dissensions intestines avaient en l ra iné une d é g é n é r e s -

cence du goüt artislique des particuliers et des arlistes. L o u r -
deur et vu lga r i t é , tels sont les traits distinctifs des carlons qui 
prennent naissance k cette époque ; ces défauts sont encore 
a g g r a v é s i)ar une exécut ion de plus en i)lus soumiaire, des 
procédés de plus en i)lus exi)éditifs. Malgré les effbrts des 
archiducs Albert et Isabelle pour soutenir la fabrication de la 
tapisserie, la décadence se manifeste de plus en plus. 

Le manque de ressources des particuliers avait por té leur 
p ré f é r ence vers un autre geui-e de revêteuient nuu^al, dont Ie 
pr ix était plus accessible h leurs moyens. Le repoussage, 
méthode nouvelle introduite dans la décoration des cuirs 
dorés , avait assuré le succès de ceux-ci, et ils se subst i tuèrej i t 
progressivemenl auxtissus décoratifs. 

Le Magistrat malinois avait, déjii en l(5i($, manifes té son goüt 
pour ce nouveau genre de décoration murale, en acquéran t 
de Madeleine Van Wyck , trois chauibres de cuirs dorés , au 
p r ix de 132 florins par chamhre, pour en décorer les salles de 
la maison communale (voir annexe xr, A ) . On sait que par la 
suite Malines fut le cenlre le {)Ius productif de cuir doré au 
repoussé . 

Rien r ré lonnan i dès lors que la teutative de faire revivre 
l 'a r t de la tapisserie en cette ville ait échoué. 
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Après cet é c h e c nous perdons toute t r acé dans les archives 
de Texercice de la tai)isserie d'art a Malines. 

Une i)ièce de p r o c é d u r e de 1710 entre les dignitaires de la 
Corporation dite des « h a i r e - t a p p y t w e v e r s » et un registre 
conservé aux Archives communales, contenant les comi)tes 
de la Corporation des « t a e p p y e t w e r c k e r s » de 17.16 II 1705, 
sont les seuls documents re levés aii cours des derniers s iècles . 

De la lecture de ceux-ci i l n'apparait nullement que les 
patrons « l a p p y t w e v e r s » ou « taeppytwerckers » s'occupaient 
encore de tissus h is tor iés ou décora t i fs . Vraisemblablement 
ne fa ] ) r iquèren t - i l s que des lapis de i)arquet. 

On a écr i t que Guillaume de Holiande avait établi k Malines 
une manufacture de tapis, mais c 'était , en réal i té , une fabrique 
de schalls de cachemire e taut ies , ins t i tuée i)ar a r r ê t é royal 
du 5?2 mars 182S, et qui cessa d'exister en 1834. 

L 'habi ie té des anciens tai)issiers malinois a laissé des 
vestiges dans leur descendance, car, de nos jours , nous 
assistons k une révei l progressif de Texercice de cet art k 
Malines. 

En 1870, S. A. R. le comte de Flandre transmettait ^ H . et 
A. Braquenié , f r è r e s , Tournaisiens, é tabl is k 1 'aris, une com
mando de tapis destiads k Tameublement de son palais. L ' e x é -
cution en Belgique de cette commando éta i t une cond i t i ën 
s t ipulée . Malines fu t choisie comme l ieu d'installation de la 
succursale, sans doute k cause de sa situation au mi l i eu des 
grands centros du pays et k cause du taux rédui t des fVais 
g é n é r a u x d'une entreprise ins ta l lée dans une v i l le de p r o -
vince Le choix de Malines lu i permit aussi de s'assurer la 
collaboration de feu Ie peintre W i l l e m Geets, dont les ap t i -
tudes ai'tistiques s'adaptaient heureusement aux exigences 
de la tapisserie artistique. 

Les f r è re s Braquen ié conf l è ren t la direction de leurs ateliers 



— 43 — 

a leur compatriote Houzé, ariiste peinlre de (alent, dont la 
succession est reprise de nos Jours i»ar M. Cherniiset, qui a 
porté l 'importance de ses ateliers au point d'occuper une 
cinquanlaine d'ouvriers. 

Le glorieux atavisme de leurs précedesseurs d ' i l y a qiialre 
siècles est établi par J'anecdole qui rapporle, a leur sujet, 
M . le baron H . K E R V Y N DE LETTENHOVE ( ' ) . 

«II y a peu de temps, écr ivi l - i l en 1913,1a maison Braquenié, 
de Paris, ayant une counnande de lai»isseries Irop forte pour 
sa fabrique de Beauvais, eji tit faire une partie a Malines. 11 
atlvint que les pièces venant de Malines furent t rouvées trés 
supér i eu res . Les laines et les cartons étaient cependant les 
mêuies k Beauvais. A quebiu'un qui s 'é tonnai t de cette dif ie-
rence, le directeur de la maison Braquenié répondi t : •« les 
ouvriers beiges, (en l'occurence i l conviendrait de dire 
malinois), ont j e ne sais quoi qui les rend plus habiles 
èi ce travail que n'importe q u i ! ». Cel aveu est précieux et ce 
qui co r roboré cette dextéi-ité et ce savoir-faire c'est que 
depuis 1899 plusieurs ouvriers de cetle inanufacture se sont 
établis k Malines pour leur compte. 

En ce moment, six ateliers de tapisserie artistique fonc-
tionnent a Malines. Ajirès celui de Bracquenié, ceux de Lou-
rent Geets (1899, 7 tap.issiers), de Opdebeeck (1899, 2 tapis
siers) et de Théo. De Wit (1900, 25 tapissiers) sont les plus 
anciens. Les pièces qu'on fabri(pie dans ce dernier atelier 
sont d 'un goüt exquis el les restaurations des tapiaseries 
anciennes sont parfaites. Geluide Alphonse Van Genechfen 
(1919, O tapissiers) laisse entrevoir de légi t imes espérances, 
et celui de Van der Velde, (1022, 4 tapissiers) débute avec 
succès. 

1) Quelques notes sur les pnu't'-di's arii^HQuei ct teclmiques de la Tapisserie, 
sur son passé et son avenir. Bi uxelle5=. VHD Langendouck. 1913, p. 28. 
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B. TAPISSERIES. 

Dans Tancien temps on entendait p a r « t ap i s» ou« t ap i s se r i e» 
un lissu n o u é ou tissé d'une fa^on similaire qui devait servir 
comme tentnre dans le bnt de conserver la cbaleur 5 T i n t é -
rieur. 

Plus tard,les manufaclures de lapisseries s'occupaient aussi, 
et sur tont au xv^ siècle et dans la p r e m i è r e moit ié du xvie, 
de fabriquer des couvertures a r m o r i é e s pour les chevaux et 
les inulets, des garnitures de c h e m i n é e et de l i t , des lodiers 
OU couvertures de l i t , des draperies pour bahuts et bancs, des 
enveloppes pour coussins, des tapis de pied, etc. 

A Malines, nous l'avons établ i , on inanufacturait des tapis-
series a sujets, mais on y tit aussi tons les autres genres de 
tissus de laine. On en retrouve des spéc imens dans la plupart 
des habitations malinoij-es, dont les inventaires ont jm ê t re 
consultés (voir annexe x i i ) . 

L' indication de provenance de ces tissus est rarenient r en -
se ignée dans ces inventaires. On y r e l ève senlement les 
suivanles: Enghien, Gand, Audenarde, Anvers et divers 
spécimens de tapis de Turquie. 

Quoique la certitude d'une production malinoise de tai)is-
series artistiques soit acquise, on n'en a s ignalé , jusqu'i> 
présent , aucune portant une m a r q u é qui laisserait soupgonner 
pareille provenance. 

Loin d'en ê t r e é tonné, i l nous est m ê m e avis, a p r è s avoir 
é tud ié les par t i cu la r i t és de cette industrie, que jamais on ne 
rencontrera sur une tapisserie 1'écu communal aux trois pais 
qu i , éven tue l l emen t , au ra i t dü ê t re la m a r q u é d'origine,comme 
i l le fu t pour tous les autres produits industriels malinois. 

Cette conviction nous vient de ce que èi l ' époque oü se 
fabriquaient k Malines les belles pièces , dont nous avons fai t 
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mentiou, l 'obligation d'apposer sur ces ])roduils la m a r q u é de 
provenance n 'é ta i t pas encore décrétée, ni par les conununes 
n i par les souverains. Ce ne fut qu'en 1528, que Bruxelles 
innova cette prescri{)ti()n,qui fut impo.sée, en 15i4, par Charles 
Quint, pour toutes les tapisseries du pays. A ce moment préc is . 
Malines fu t pr ivée, durant une dizaine d ' années , d ' im tapissier 
communal et ce qui s'y flt par après , écliapi)a probablenient 
aux pres -r ipt ionslégales , tombées en désué tude ,d ' a i l l eu r s . par 
suite des manifestalion.sbelliqueuses tlont lei>ays eut souflrii*. 

Une autre considérnt ion (|ui airerniit chez nous cette con-
vict ion, c'est (jue le travail de tai)isserie exéculé h Malines 
n'avait aucun cai 'actère propre a la localité ; i l n'avait aucune 
or ig ina l i té , on ne cherchait donc pas h le faire valoir . 

Les tapissiers qui s ' é tabl i rent k Malines, sous les ausiiices de 
l 'Administration communale, vinrent de Bruxelles et de ses 
environs, de Diest et d 'ailleurs; surtout de Bruxelles, et, de 
lè est née chez nous la pensée qu'^ Malines on iit pa r t icu l iè re -
ment le travail cons idéré comme propre a Bruxelles. 
Jean Van den Damme qui devait exécu te r a Malines, pour 
compte d'un marchand d'Anvers, des tapisseries d'ai>rès des 
cartons en possession de Jean De Glerck, tai)issier bruxellois, 
était venu de Bruxelles s'inst-dler il Malines. Ge t r iple concours 
d ' é léments é t r a n g e r s est déconcer tant , et, on se deniande, 
tout i)erplexe, sous quelle démuninat ion de provenance ont 
pu se vendre Anvers, des tapisseries du genre de celles de 
Bruxelles^ exécutées Malines. 

D'autres tai)issiers bruxellois vinrent encore, dans la suite, 
s'installer il Malines, on Irouvera leurs noms dans la liste des 
arlisans. 

I I ressort de ces considérat ions qu'on e.x(Hmta k Maliues <les 
tapisseries de facture bruxelloise. 

Ony travailla aussi le genre dit : « V e r d u r e » , genre g é n é -
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ralement considéré, k tort, comme étant manufacturé exclu-
sivemenfc k Audenarde. Cola est prouvé par la pi'ésence k 
Malines, en 1518, d'un artisan, nommé Oriaen Tuck, qii'oïi 
qualifló de Verduurmaker (voir la liste des artisans). 

Ges constatations nous mènent logiquement k la conclusion 
qu'k Malines on n'exécutaitpasïes tajdsseries d'un genre bien 
déterminé et spécial i \ la région, mais qu'on y trouvait divers 
ateliers oü se manufacturaient tous les genres k la mode. 

Et lorsqu'en lisant les études publiées sur les tapisseries des 
difi'érents centres beiges, on y relève des mentions répétées 
d'abus dans l'emploi des marqués de ville, ie doule nait sur 
la valeur de ces indications d'origine, et, on reste hésitant, 
indécis, devant une tapisserie portant une marqué quelconque 
de provenance. 

Huit tapisseries fabriquées j'iEngliien furent achétées en 1559, 
par ordre de Marguerite de Parme, a Nicolas Hellinc, mar-
chand de Bruxelles. Une enquête fut faite par Viglius,président 
du Conseil privé, sur la question de savoir si ces tapisseries, 
ou plusieurs d'entre elles, avaient porté la marqué d'origine 
d'Enghien sur la bordure, et si cette marqué avait été enlevée 
pour les faire passer comme ayant été fabriquées k Bruxelles. 
Le tapissier bruxellois de Pannemaeker, qui les avait vues 
chèz ie marchand, aflarma que de ces huit pièces plusieurs ne 
portaient pas de marqués et que sur cinq ou six les marqués 
étaient « hostées avecq de l'encre et qu'il n'avait trouvé 
aucunes marqués de la marqué de Bruxelles sinon les marqués 
d'Enghien hostées. » 

A la suite de cet incident, au mois de mars 1559-1560, les 
doyensetjurés du métier des tapissiers de Bruxelles, d'accord 
avec les bourgmestres, échevins, receveurs et conseil de cette 
ville, représentèrent au Conseil de Brabant que Tempereur 
Gharles-Quint avait fait publier le 28 juiUet 1551 une ordon-
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nance g é n é r a l e pour les tapissiers, iiiais qu'on ne Tobservait 
pas a Anvers, oü cette industrie se dével<jppai t de plus en plus. 
Quelquefois, dirent- i ls , on s'y avise d 'óter les m a r q u é s qui 
sont placées sur les tenlures et ou vend alors ces de rn iè res 
comnie si elles étaient de Bruxelles ; parfois aussi, a j o u l è r e n t -
ils, on n ' hé s i t e pas h placer sur les tentiires les m a r q u é s de 
cette vi l le , sans égard pour la défense sévère coutenue dans 
Tart. 89 de Tordonnance précitée. (') 

Les tapissiers Anversois ne se contentaient pas d ' ini i ter les 
tapivsseries de Bruxelles, ils contrelaisaient aussi celles d ' A u -
denarde et d'ailleurs, el ne se faisaient niêuie pas faute de 
reproduire les m a r q u é s distinctives de ces ateliers. (') 

Les troubles in t é r i eu r s qui sévirent dans nos pi'ovinces dans 
la seconde moi t ié du xvi^ siècle, favor isèrent ces abus. 

Au débul du xvne siècle ces pratiques étaient encore tou-
jours en usage. A cette époque, les doyens, anciens et autres 
du mé t i e r des tapissiers de Bruxelles, s ' adressèren t aux 
archiducs Albert et Isabelle. Ils leur s ignaièrent di f férents 
abus qui se commettaieut h leur préj i idice. Ainsi l 'obligation 
imposée a chaque v i l l e d'avoir sa m a r q u é spéciale, n ' é ta i t pas 
respeclée , et parfois Ton employait abusivement dans d'autres 
localités la m a r q u é usi tée ^ Bruxelles. Parfois on s'avisait de 
montrer aux amateurs une pièce rée l l ement fabr iquée dans 
cette v i l l e et de la leur vendre avec d'auti*es provenant 
d'ailleurs. Tel fut Ie cas encore, en 162ö, pour un nomnié 

(1) C/V. W A U T E R S . Essai Jiistorique sur les tapisseries ei les tapissiers de 
hauie ei de basse-lice de Bruxelles, 1876-1878, et A. P I N C H A K T . Histoire de l^ 
Tapisserie dans les Pays-Bas. T. lU de Toeuvre éditée en collaboration a-vec 
Muat7, et Guilfrey. 1878-1?84. 

(2) C/V*. P . D O N N E T . Les tapisseries du Maréchal de Vigny. Bruxelles. Imp. 
Vromant. in : Ann. de la Société d' Archéologie de Bruxelles^ 1910. 
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De Wilde , poursuivi pour avoir vendu des tapisseries du 
dehors pour « de 1'ouvrage de Bruxelles ». Ges fraudes, 
disaient les doyehs, ë ta ient de nature h eng-ager les arlistes 
maitres en tapisseries, qui Jiabitaient en grand nonibre 
Bruxelles, M a quitter, au grand p ré jud i ce de son industrie. 
Ils demandaient qu'on puni l d'une ainende de 100 floi-ins 
les contraventions aux disposilions relalives k la m a r q u é 
l éga le ('). 

I I n ' y avait pas qne les abus s igna lés ci-dessus qui enga-
gaient les tapissiei'S h quitler leur l ieu de rés idence , i l y 
avaient aussi les faveurs que les adniinistrations commuuales, 
dés i reuses de vo i r instaurer ou de voir rev ivre chez eux. Ie 
mé t i e r de tapisserie, offraienL en appM aux artisans é t r a n g e r s 
qui viendraient s'installer cJ)ez eux dans ce but. 

A Malines, ce furenfc, en 1010, nous l 'avoiis vu , des artisans 
Bruxellois ; Alost, ce furent des artisans d'Audenarde, que 
Ie Magistrat de cette v i ü e attira chez l u i , en l ö l l C^). 

i ; C f r . A L P H . W A U T E R S , op. cit. 

(2) Archivesgénérales du Royaume, Chambre des Comptes. 5. Comjpte de 
laville d'Alost, ±6H-16iS. 

fo 48 v°. — Item also Bur^m'' eiide sckepeaen metg. E d . entie motable ghera-
den ghevonden om t proffyet deser stede ende de selve te peuplei-on alhier te 
doen ontbiedene tapitsiers om de neeringhe hier te crygene ende dat zylieden 
verstaen hadden dat eenen Gillis Roos van Audenaerde die, wel van sinne was 
behoudens ghenietende eenigen toelech so hebben zylieden den selven ontbo
den endemei hem gecontracteert voor L ̂ iuldens de weloke hem by ordonnan. 
op reqe in date xxvyen september 1611, betaalt zyn es hier j° 1 p. 

Item es noch betaelt by ordonnantie van 23 july 1611 aen den zeiven Roos 
over tgene hem gejont om thalen zyner bagagien ende alem xxiiy &. 

ÏP 50. Item volgheode dordonnan. -van den vj« September 1611 es betaelt aen 
Tobias de Keteleoock tapitsier ende legorewercker van Audenaerde tgene"hem 
ghejontom alhier zynen alem getou-we ende meublen te bringhen ende tselve 
te betaelen aen dè voerlieden xxiiy £ . 

Item by oi"donnan.op reqte es noch betaelt aen Michiel van Glabeke oock tapit-
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Même k T é t r a n g e r , on attira les tapissiers flamands. Ce 
qu"oii t ravail lai t en France, clans la inanufacture du ro i de 
France, Henri IV, sous la direction des tapissiers hrnxellois 
Mare Goomans et Frarigois Van der Planckeu, qne Ie r o i s 'étai t 
a t tachés , c ' é ta ien t des tapisseries bruxelloises. 

Rien n^est donc plus diff lci le , en Tabsence d'une m a r q u é 
qiielconque, de disting-uer entre elles des tai)isseries l a b r i -
quées en di t férentes villes et d'attribuer une origine a telle ou 
telle pièce dé te r in inée . 

Dans tousles ateliers Ie travail s'est fai t d ' a p r è s les mêmes 
principes, au nioins jusqu'aii mil ieu du xvi® siècle, les ma-
t ières employees, les couleurs étaient, partout, les m è m e s ( ' ) . 

Le dessin el la composition des cartons peuTent fburn i r 
certains é l émen t s de classitication. Mais, eet indiee m ê m e peut 
encore conduire k de graves erreurs. Nous avons vu qu'èi 
Malines Jean Van den Damme exécutait des tapisseries d ' ap rè s 
des cai'tons en possession d'un tapissier bruxellois. 

Michel Coxie, peintre malinois, travaillait , on le sait, pour 
les tapissiers de Bruxelles, mais, rien ne peut autoriser è 

sier als ghecommen wesende om t selve werck alhier te exerceren. Ix-viij £ . 
Ibidem, 1614-1615, f» 53. 
Volgende dordonnantie op req" es betaelt aen Gillis Joos tappissier over zyn 

jaerliox pensioen en den zeiven daermede licentieren van zynen dienst. j° £ . 
L a ville d'Alost se trouvait dans la métne situation que Malines, car, au 

début du xvie s iècle , elle avait aussi dana ses murs des artisans qui y fabri-
quaient des tapis d'arfc» éi preuve eet extrait des oomptes de cette v i l le : 

1508-1509, {° 22. Gheerde Staleira ende Sebastiane den H«mere tappissiers 
van deaer stede, was betaelt voor haren arbeytvan te behanghene met tappyt 
seriën den choor van der kercken als de keyserlike maieatyt daer quam messe 
hooren ende van grooten naghelen ende clauwieren die zy daer toe oirboirden. 

XVI s . 

(1) C'eat Tavis de M. E . SoiL DB M0RIA.MÉ que nous reproduisona ici en nous 
y ralliant. 
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p r é t e n d r e q u ' i l n 'ai t pas t rava i l lé poiir les tapissiers de 
Malines. Le contraire semble ménie logique. 

Et, n 'a~t-on pas v u des cartons fameux reproduits dans des 
ateliers d i f fé rents , m ê m e k des époques parfois fort é lo ignées 
les unes des autres ? 

Toutes ces cons idé ra t ions nous ont p réoccupé a p r è s avoir 
examiné une tapisserie qui reproduit quelques pliysioiiomies 
nialinoises, sur laquelle nous dés i rons a l t i rer Tattention. 

Aux Musées royaux du CinquanLenaire, k Bruxelles, esl 
conservée une tapisserie, acquise en 1 8 Ö 2 k la vente de la 
célèbre GoUection Spitzer, r ep ré sen t an t des épisodes de la 
l égende de Notre-Daine du Sablon, k Bruxelles. Elle a été 
reproduite plusieurs fois et notaminent, en grand format et 
en couleurs, dans le Gatalogue de la Collection Spitzer (Paris, 
1890,1 .1) . Nous la reproduisons i c i en format plus r édu i t ( ') . 

Elle porte la date de 1518 et ne constitue qu'un n u m é r o 
d'une série qu i dans la collection Spitzer se composait de 
huit pièces. dont deux grandes de 5Ö^X3"H)5 , comme celle de 
Bruxelles. Une des petites, ln^75X3m65, r ep r é sen t an t l ' e n l è v e -
ment de Timage k la vue d 'un p rê t r e cons te rné , est conse rvée 
k T H ó t e l d e v i l l e de Bruxelles; celle-ci ne constitue qu ' im 
panneau, f ragment gauche dé laché d'une pièce autre que 
celle des Musées du Ginquantenaire. 

Sur le panneau de gauche on voit T a r r i v é e de Béat r ix 
Soetkens, qui amena l'iraage d'Anvers k Bruxelles ; en qu i t -
tant le bateau elle remet la statue entre les mains du prince, 
auquel-on a d o n n é les traits de Gharles-Quint. 

Le panneau central r e p r é s e n t e le transport de Timage 
miraculeuse k travers la v i l le , p lacée sur une sorte de b ran -

(1) Ge cliché, qui a servi pour le « B u l l e t i n des Musées royaux de B r u x e l l e s » , 
n", de Juin 1907, nous a été yn-êté ainiableinent par rAdministratiqn de cette 
publication, ÉI laqueUe nous adressons, pour ce, nos vifs remerclments. 
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card que portent, sur leurs épaules , Charles-Quint coiifé de la 
couronne impér i a l e et sou f r è r e Ferdinand. 

Sur Ie panneau de droite, la statue de Notre-Dame, ins ta l lée 
dans la chapelle du Grand Serment, estTobjet de la véné ra t ion 
d'un groupe de personnages agenoui l lés , dans lesquels on 
recoimait a i s émen t Marguerite d'Autriche, la Gouvernante 
des Pays-Bas, Gharles-Quint et ses sfBurs. 

Une f igure importante se i-etrouve k Tavant-plan dans 
chacun des trois pan?ieaux, celle d'un personnageen lioiippe-
lande, une grosse canne a la main, contrastant, par son 
aspect, plutót famil ier el réal is te , avec la i)omi)e de la s cène 
qui se dé rou le de r r i è r e l u i . Ge personnage, reprod l i t encore 
sur un autre panneau de la collection Spilzer, est Ie donateur 
des tapis, Frangois de Tassis, maitre des postes derEmpereur . 
Gelui qui, sur Ie panneau central, se trouve agenou i l l é en 
face de l u i , serait J.-B. de Tassis, son neveu et successeur. 

Tous ces personnages cités ci-dessus, étaient des habitants 
de Malines, y compris J.-B. et Frangois de Tassis. La p a r t i -
cular i té de la rés idence de ce dernier a Malines, i g n o r é e 
jusqu ' ic i , est établie par les inventaires des meubles qu i se 
trouvaient dans son habitation par t icul ière , sise dans la rue 
du Glos (Blocstraete), dressés peu après son décés, en f é v r i e r 
et mars 15i9 (a. s. 1518), et inédits . (') 

]) Archives du Chapitre de Saint-Iiofnbaut —• Inveniaria bonorum, reg. no3. 
Ce Pran?ois de Tassif», flis de Paxin, nommé mailrre-géaéral des poste.s de 

Tempereup Maxiinilien I, et mort en 1518, avait épousé Dorothée Lnytvoldi qui 
lui survécut. Le28 fóvi ier 1507 il afheta pour Ie service des Postes è. Malines, 
uno maison sise dans la rue de la Blanchisserie et fut Ie fondateur d'une megse 
k dire tous les vendredis, devant Ia Saiute-Croix, dans la ohapelle de Battel, 
faubour^ de Malined (Cf)'. Archtves de Malines, rep;, scah. n» 12fi, fo 154 v^, 
1507, 28 février ; no 127, 83 v», 1508, 22 dór. et u» 135, t° 199 vo, 1515, 18 aoüt; 
Jbid., rompte communal 1519-1520, f° 8 yo. It. ontf. van Baptisten de Taxls 
postmeestere. al» executeur van den teötamente wylen Franciscus deTaxis. . . ; 
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Pour avoir reproduit toutes ces i)hysionomies avec une 
fldélité qui permet d' identifier les persoimages princiers, 
au premier coup d'oeil. i l faut que Ie peintre ait eu l'occasion 
de les é tud ie r souvent de p r é s . 

Si l ' on ue peut dénier i \ un peintre é t r ange r , disons de 
Bruxelles, la facul té de tracer les traits de ces persomiages 
avec la perfection mani fes tée , i l faut admettre, cependant, 
qu 'un peintre fixé h Malines, dans l 'ambiance de la Cour ou 
évolua ien t les personnages flgurés sur la tapisserie, était 
mieux p lacé pour ce faire . Et, i l y eut alors h. Malines des 
peintres de grande valeur. , 

Le sujet r ep résen té , la l é g e n d e de Notre-Dame du Sablon, 
est un sujet bruxellois, et, i l faut en convenir, un peintre 
bruxellois é ta i t mieux en s i tuat iën de le traiter, mais, le 
sujet peut aussi avoir été congu par un peintre é t r a n g e r k 
Bruxelles, qui se serait documen té sur place, ainsi que 
le fit, en 1002, un tapissier Bruxellois, Jeau Raes, qui 
exécu ta des tentures r e p r é s e n t a n t des épisodes de la vie de 
Saint-Rombaut, insp i rés par les petits tableaux conservés 
encore ai\jourd*hui en l ' ég l i se de Saint-Rombaut èi Malines ('), 

Le carton ou patron de la l é g e n d e deN.-D. du Sablon, q u ' i l 
ait été peint ou k Bruxelles, ou k Malines, peut avoir été 
reproduit en tapisserie k Malines, si tant est qu ' i l y eut alors 
k Malines des artisans en é ta t de les exécu te r . 

Gette éventua l i té , aussi, se trouve réa l i sée . 
Dès 1518, le Magistrat malinois accorde son patronage et son 

encouragement financier k deux maitres de Tart de la tapis
serie, venus tous deux de Bruxelles, Mare Van Yelingen et 
Jean Van den Damme. Nous avons vu que ce dernier ouvra-

Archives du Chapitre de St-Rombaut. Prolocolesdu notaire Jo. Beysier, f<»233 
vo, 22avril 1518. Procuration donnée par « Franciscus dcTaxis (ilius Paxini »). 

( l ) Une notlcesur tapisseries paraitra en 1925, année jubilaire deSaint -
Hombaut, dans le Bulletin du Cercle Archéologique de Malines. 



— 53 — 

geait des tapis, tissés d'or et de soie, et l 'autre est qualifie de 
Mnitre, dans les (ioeumeuts d'arcliives. 

La tapisserie de la l égende de N. -D. du Sablon, reprodiiite 
i c i , oiferte en don i)ar Fran<?ois de Tassis, en hommage pieux 
k une Vierge q u ' i l vénéra i t d'une fa<,̂ on par t i cu l i è re , a ssu i ' é -
menl, porte la date de 1518 . De plus, l ' inscript ion nous informe 
qu'au moment oü Ia tapisserie fu t achevée , le donateur était 
décédé, soit pos tê r i en ren ieu t an 22 av r i l 1518. 

Le rapprochement de la dale de cette tapis.serie avec celle 
de la présence a Malines des deux maitres tapissiers, ment ion-
nés plus haut, nous suggè.re l ' idée que Fran^-oisde Tassis. qui 
coinmanda les tapis de son vivant, pourrait ne pas è i re 
é t r a n g e r k l ' a r r i v é e de ces maitres ta[)issiers a Malines, oü i l 
les aurait fai t venir pour pouvoir y voir et y suivre l ' exécut ion 
de sa commande. 

Conjectures, dira-t-on t rés jiidicieusement, mais attribuer 
la confection de ces tentures k nn atelier de Bruxelles, n'est-
ce pas non plus une conjeclure ? Dispose-t-on d'un argument 
pérem[)toire pour en dé t e rmine r l 'origine? Dans ces conditions 
i l n'existe aucune entrave a oe qii 'un j o u r la conjeclure d'une 
fabrication malinoise soit coiillrmée par des docunieiits. 

Si on i)arvenait k. retrouver les comptes de l ' exécut ion testa
mentaire de Fran<?ois de Tassi.s, confiée è, son neven J.-B. de 
Tassis, nous serions éc la i rës d'une fagion sü re k ce sujet. 

Quoiqu'il en soit, et pour en revenir aux produits de 1'indus
tr ie malinoise, on peut a ö i r m e r qw'k Malines on manufactura 
des tapisseries artistiques, tissées d'or et de soie. 

Le contrat, ana lysé au début de cette é tude , par lequel 
Jean Van den Damme s'engagea, en 1529, k exécu te r une 
sér ie de pièces de tapisserie, représen tan t les 12 mois, t issées 
de ces fils p rée ieux , en constitue ime preuve i r r écusab le . 
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Quant au sort de ces de rn i è r e s tapisser iës , i l est in téressant 
de rapprocher de cetie commando la déc la ra t ion de Damien 
de Goes, Tambassadeur en Flandre de Jean I I I , ro i de Por tu 
gal , qui dans une lettre, da tée de 1530, éc r iv i t d'Anvers k 
r i n f a n t dom Ferdinand, q u ' i l avait comniandé k nn marchand 
d'Anvers l ' exécut ion de la riche tapisserie qui devait r e p r é -
senter les douze inois de l ' a n n é e O . I l ne manque k cette d é c l a 
ration que le nom du tapissier ; eu égard k la date et au sujet, 

•celui de Jean Van den Damme y trouverait, assez naturelle-
ment, sa place. 

Les ateliers malinois du xvi» siècle i)araissent avoir été 
bien montés . Ils avaient k leur disposition des peintres de 
talent, liabitant cette vi l le , dont la collaboration avec les 
ateliers bruxellois est connue, et des teinlureries importantes 
fonctionnaient dans ses murs, au service des drapiers, alors 
for t nombreux i c i , 
- Pour mieux oul i l le r ces de rn iè re s , le Magistrat accorda des 
faveurs k des artisans venus d'ailleurs pour enseigner leur 
technique aux (mvriers du terroir . Tel étai t l ' i tal ien Jan-
Baptiste, de schaerlaken verwere, te intur ier en écar la te , 
m a n d é i c i , en 1526 , pour in i t ier k sa m é t h o d e , le malinois 
Jean de Guyper. Adichel, Carekoi étai t un teinturier en bleu 
auquel la Vi l le accorda en 1533 des gratifications pour avoir 
exercé son m é t i e r en cette v i l le . Uh autre teinturier en bleu, 
n o m m é Jan de blauwverwere, habitait la rue Sainte-Cathe-
r ine en 1514. Les compagnons teinturiers é ta ient , du reste, 
assez nombreux k cette époque pour ê t r e g r o u p é s en Cor
poration sous Ie patronage de Sainte-Catherine. A u j o u r 
de la fête de cette Sainte, ils avaient fait cé lébre r , en 1513, un 

(1) Cfr. A. RiCZYXSK.1, Les Artsen Portugal, Paris. 1846r-1847. 
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service en Tégl i se de Saint-Jean. Gette Corporation conserva 
longtemps encore son importance car, en 1535., Jean Van 
Middendonck, un échevin local, l u i légua une som me pour 
constiluer une rente dont Ie produit couvrirai t les frais d'une 
messe k cé lóbrer Ie Dimaiiche k leur autel, é r igé en cette 
église (voir annexe x i , c). La Corporation des teinturiers 
connut plus tard des inauvais jours dont les pa r t i cu la r i l é s ont 
été publ iées ( ' ) . . 

Quelques noms de peintres maliuois qui tburnirent des 
cartons ou modè les pour tapissiers sont connus. 

I I en est d'illustres, comme ceux de Michel Coocie et de 
Jean Bol, d'autres de réputa t ion plus modeste. 

Nous croyons bien q u ' i l faut cons idérer la peinture ^ la 
dé t rempe , qui s'exergait dans un grand nombre d'ateliers 
malinois, comme un mode de peinture au service des tapis
siers, EUe occupait une infinité de pinceaux, dont seuleinent 
quelques uns ont été s ighalés . 

Boides, GuUlaume. k la Ibis peintre et o r fèvre , na t i fde 
Malines, s é j o u r n a en Italië, oü i l futre(^u bourgeois de Ferrare 
en 1544. I I peigni l pour Hercule I I , duc de Ferrare, des 
cartons r e p r é s e n t a n t des grotesques, des jiaysages et des vues 
de villes, Reggio entre autres. I I quitta Ie service de la famil ie 
d'Este en 1 5 5 5 . 

I I nous semble qu ' i l y a un rapprochement k faire entre ce 
Boides, Guillaume et Boy ou Boyen, Guillaume, peintre, 
sculpteur et architecte malinois, qui, en 1558, entra au service 
du ro i de Suè<le, Gustave Wasa, comme peintre de portraits. 

(1) Cfr. G Wn.LKMSBN, Les grèvas des foulans et des tisaerajidx et Ic règle-
ment général de la draperie malinoise de 15 ia : liuUetin du Cercle Arch. 
de Malines, t. 20, 1910 , et F . D O N N E T , üne requéte des Teinturiers Malinois 
au xvi» siècle, in Ann. du Congres d'ArcJi. de Malines, 1 9 J 1 . 
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et fu t plus tard au service de ses successeurs, comme sculx)teur 
et architecte. 

Et, ne serait-ce pas toujours ce mê ine artiste qui sous le 
nom de Buyens Guillaume, peintre, flgure, en acheteur, dans 
l'acte d'une vente d'objets mobiliers, tenue k Malines le 
6 j u i l l e t 1517 ? 

Ces noms Buyens, Boyen, Boïdes ne paraissent pas é lo ignés 
l 'un de l 'autre et pourraient se rapporier èi une m ê m e personne 
du nom patronymique Buydens, mieux connu k Malines. 

Dès lors la biographie de eet artiste serait un pen mieux 
éc la i rée . Peintre a Malines en 1517, passant p e u t - ê t r e k 
Anvers, ainsi q u ' i l a été dit , pour se rendre successivement 
en Ital ië et en Suède , i l termina ses jours k Stockholm en 
1592 ( ' ) . 

Un autre peintre de cart(ms pour tapissiers, Charles de 
Riddere, se f i t inscrire, en 1544, dans la gi lde de St-Lue, k 
Anvers. 

Mieux connu, comme tel , est Michel Goooie. Ac t i f dans ce 
genre dès le d é b u t du xvi» s iècle , i l f u t c h a r g é de peindre, 
en 1552, pour l 'Hótel de v i l l e de Bruxelles, le jugement de 
Salomon. Plus tard, i l composa les cartons des tapisseries 
des t inées k Tameublement du palais de l 'Escurial , k Madr id . 
Entre autres sujets, i l traita l 'Histoire de Cadmus. Pendant 
son sé jour èi Bruxelles le nonee Bentivoglio procura au ca rd i -
nal Borghèse Scipion Gaffarelli , une tapisserie longue de 

(1) Cfr. E . MuNPTZ. Histoire de la Tapisserie. Paris, 1878-1884; O . C A M P O R I . 

L'arrazzerio Estense., Modèrie, 1876; F . D O N N E T . Guillaume Boy, in Buil. da 
Cercle Arch. de Malines, t. 20, 1910 ; H. C O N I N C K X . Les artistes malinois d 
l'étranger in Ann.de l'Ac. roy. d'Arch. de Belgique, 1913. Archives du Chapi-
tre deSaint-Romhaut. Inventaria bonorum, reg. 1517, 6 juillet. 

(2) Cfr. E . N E E P S . Histoire de lapeinture d Malines, et A L P H . W A U T E R S . Op cit. 
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10 aunes et r eprésen tan t l 'Histoire de Samson. Les cartons en 
avaient été exécutés par un peintre malinois, sans doute 
Michel Goxie (*). 

Mare H ï̂7/em5 (1527-15(51), élève de Coxie, mit s<»n crayon 
et son pinceau k la disposition des verriers, <les peintres-
décora teurs et des tapissiers ( '). 

Jean Bol (1583-1593), travailla pour les fapis.siers de B r u 
xelles. I I pei^jfuil Irès bien le paysage, {)arliculièrenieiil en 
détrem})e el en miniature {-). 

I I exisie uue gravure d'une lapi.s.serie représentant la Fuite 
en Egypte, sui- laquelle ou l i l res mots: « Johannes H<3l, Inven-
tor » {CoUeclion MacieL \\ la Bibliolhèque du Musée des Aris 
Dócoratifs a Paris, album 294, i i " 1'.̂ ). 

Henri öoons, peintre en dét rempe, ü ls de Jean, devint 
frai ic-maitre k Anvers en 1577 et bourgeois de cette citë le 
14 décembre 158J (^). 

Michel Vey^hayck, fut au xvi» siècle un peintre qui tlt de la 
peinture en dé t r empe . Guillauiue Verhayck est coniiu comme 
tel en 1019 et Jean Verhayck aussi de 1(522 a 1(57(» (*). 

Lancelol Lefebure, né de Charles, en 15H5, èi Malines, devint 
bourgeois et maitre peintre a Bruxelles le 13 av r i l 1609. 
Depuis sa jeiinesse i l avait peint des cartons pour les tapis
siers. A i'éige de (55 ans i l obtint du Magistrat de Bruxelles, en 
r écompense des services q u ' i l avait rendus k l ' industrie, 
rexemplion ordinaire de la garde et des accises (^). 

Laynhert de Hondl, de Malines, entra dans le mé t i e r des 

1) r / V . H . N R E K S , </;j. f / / OL Ai .PH \ \ ' V i l K U S . ..ƒ) (•//. 

8 ) C f r . E . N ' E K K S . i>p ril. ,ft , \ U M I \ V . \ l T K U S , uy. rit. 

3) C f r . E N E E K K S , np r i f . 

4) C f ) \ K. N K E K K S , op. cit. 

f>) C f ) \ A L P H W A U T E R S , op cü. 
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peintres de Bruxelles le 10 mars 1670. I I t ravail la sur toutpour 
les tapissiers (')• 

Grkce k cette docuraenlation var iée , i l ne subsiste pas de 
doute sur la part ici i)at ion importante des ateliers malinois a 
la production artislique de tapisser iës h i s tor iées ou a sujets 
décora t i f s . 

Les produits de ces ateliers é ta ient vraisemblablement 
des t inés , pour la plupart, k la c l ientè le du dehors, mais, ils 
ont dü t rouver parmi les fonctionnaires de la Goiir de Mar-
guerite d 'Autr iche et parmi les membres du Grand G(mseil, 
des clients favorables k quelques acquisitions. Par 1'examen 
des inventaires mobiliers de certains habitants malinois, on 
est r e n s e i g n é sur l'existence de p ièces de tapisserie chez 
plusieurs d'entre eux. Si toutes ces i)ièces ne doivent ê t re 
cons idé rées comme sorties des ateliers malinois, au moins 
est-on en dro i t de p r é s u m e r q u ' i l en fu t ainsi pour un 
certain nombre d'entre elles. Aussi se ra - t - i l in té ressan t , k 
plus d 'un point de vue, de pas-^er en revue les tap isser iës 
h i s tor iées et autres p ièces décora t ives , t issées de laine appar-
tenant aux s ièc les a n t é r i e u r s , que nous avons été k m é m e 
de relever dans les édif tces publics et dans les habitalions 
p r ivées de la v i l l e de Malines. 

La plus ancienne citation de tapisser iës ^ Malines date de 
1486; on les signale acc rochées , en grand nombre, aux faca-
des des habitations, k l 'occasion de l ' e n t r é e de Tempereur 
Maximi l ien . 

Plus tard, on en trouve un [leu partout, dans les bj\timents 
communaux, dans le palais de Marguerite d 'Autriche, dans 
les édifices re l ig ieux et dans les habitations pa r t i cu l i è r e s . 

Pour les t ap i sse r iës appartenant k la Vïl^e, rap{)elons les 

1) Cfi^. A L P H . W A U T E R S , op. cit. 
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commandes faites en 152.S, k Pierre Van Houmole, de teiitures 
pour la salie du décanat et k Jean Daems d'une tenture pour 
la salie des receveurs (voir annexe iv) . 

On ne connait pas toutes les tapisseries de Ia Vi l le , inais 
une lettre du Magistrat, du 1 j u i l l e t 15t)7, ])r()uve hien qu'elle 
en détenai t uue certaine quant i lé en magasin. Par cette lettre 
leMagisti-at aulorise r é c h e v i u Wynsh mettre a la disposition 
des margii i l l iers de l 'égl ise de Saint-Rombaut, certaines 
tapisseries de la vi l le . dont on se servail pour orner raute l , qui 
é t a i t d r e s sé tous les ans devant Ie chn-'ur, Ie premier Dimanche 
de ju i l l e t , j o u r de la fêle patronale de Saint-Ronibaul ( ' ) . 

Le palais de Marguerite d^Auiriche é\^iiHom{)Xne\isemeiï\. 
décoré « de ces exquises tapisseries faictes de rils d'or et de 
soie, enlesquelles eslait con tenue Thistoire et assez grans 
personnaiges, comment Sgr Jesus-Clirist est au Jardin 
d'Olives pr iant Dien son p è r e , et coinment i l porte la croix 
pour y recepvoir mort et passion » 

Un inventaire du mobilier dece palais dressé en 151G, mei i -
tionne en fai t de tapisseries : trois pièces de Tbistoire 
d'Alexandre le Grand dont deux inélangées d'or, d'argent et 
de soie; trois pièces du Credo de m è m e t r ava i l ; quatre pièces 
de l 'Histoire de Sa in te -Hélène lissées de iaine seulenient; 
deux pièces des sept sacrements. Tune belle et bien riclie, 
d'or et de soie; quatre pièces de l 'Histoire d'Estlier; six 
pièces de la tenture de la cité des Dames ( 3 ) . 

1) Cfr. Inventaire des Archives de Malines, t. IV , p. 198. 
8) Cfr. 3. J . A i . T M E Y K R . Marguerite d'Autriche. Ué'ge, 1840. 
3) C/ï*. Inventaire de Mar«-uerite d'Aufriclie de 1516 puhrK*̂  par L E G i A Y d a n s 

Ia Correspondance de l'empereur Maximilien /«* et de Marguerite, t. I I , p, 485 
et reproduit dans le Cabinet de l'amateur ei de l'Antiquaire, t, I . pp. 2 1 5 et 270; 
riuventaire de 1523 publié par MICHEÏ-ANT dans le«» Bulletins de la Commisjrion 
royale d'histoire, 3=>« série, t. X I I . 
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La collection de photographies de tapis.series, l\)rmée pnr 
Maciet de Paris, contient les reproduction.s de deüx tapi.sseries 
appartenant jadis k Marguerite d'Autriclie et qui soul entrées 
plus tard dans la collection ile MM. Bacri tle Paris. Chacune 
de ces tapisseries conüent diverses armoiries doiit celles de 
Marguerite d'Autriche et d'autres membres de sa familie. Les 
armoiries différent sur l'une el sur Tautre mais chacune 
l)orte ces deux devises de Marguerite : 

l o Portune inforiune foriune 
20 Manus Dei protegat me ('). 
Dans les édifices reliyieuoo nous avons pu relever quelques 

tainsseries dont les lueiitions suivantes : 
De la chapelle de Saiiit-Gorneille, en l 'église de Saint-

Rombaut, avait été enlevé, le 2 octobre 1572, pai* les soldats 
du duc d'Albe « un lapis qui n'avoit encoire mis en (Deuvre, 
tout neuf offert pour la décoralioii de la ditte chapelle faict a 
Tanticq ymaginé de belles fleurs, bronegaaiges (])ranchages) 
et oyseaulx, estant de quatre aulnes de long et Irois de large, 
ouvraige d'Anvers» (*). 

La chapelle de N.-D. des miracles, en cette inême (%lise, 
avait veq.\i en 1622, comme décoration, trois lapis représentant 
des scènes de la vie de la Sainte Vierge. Ghacun mesurait 
36 aunes et ils avaient été payés 648florins,k raison de 6 florins 
Faune, au inoyen de diverses aumóiies recueillies par une è.me 
dévóte. L'un des tapis représentai t la Naissance de TKufant 
Jésus ; la désignation de la scène du second tapis a été omise ; 
la troisième scène était la Présentation de la Sainte Vierge 
au temple (3). 

1) Cfr. Collection Maciet, k la Bil)lioth^>que du Muisée des Arts décorat i f sè 
Paria, album 294, x\9\2. 

2) A z E V E D O Vervolg der CronycJ<e van Meclielen, 1572-1576, p . 278 
3) Comptes de l'église de Saint-Rombaut, 1622, 
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La chaiielle de Suiiil-Nicol.'is eii lu menie n^^-lise, eii ire-
luniie paria ( loi ' i joial ioi i dos Merciers. IClioavail reen en 1510, 
en vue de sa décorat ion anx ^jrrands JDUTS de fête. nne tapis
serie re ju 'ésenfant <le.s aninianx,a[)jteiée de re chef la Venaison, 
« d e Veneson» . Une m>te en niar^i:e nons apprend que cette 
ta})isserie déixisóe dans la maison de 1'abb*' vaji Beniont, 
fnt ven<lnea sa nn)rl, en JTUK, a Tinsu des membres de la 
Corporation 

(lelte m ê m e clu^iteUo possi'dail nn conssin reconvert d'une 
pièce (Ie tapisserie t 'eprésenlanf l'Ai^-nean ( '). 

LecoMveni do Leliendael pnssé<lai1 en 1572, dilfi 'rents tapis, 
enlev.'s alors par los s<ddats dn din*. d'Albe. La (Inclaration 
faile k cette occasion fait «'tal do deux }i,Tandes et belles tapis-
R-̂ ries pour siisjjendre dans rój^lise, et d'un grand et beau 
ta{)is qn'on <»lendait devant Ie maitre-autel anx grandes 
fêles (2). 

ü n siècle plus tard, en 1070, l'Abbé du niênie convent com-
nianda au tapissier bruxellois Henri Rej^daenis ioii aunos de 
(apisseries, poui* Taiitel au prix de 12 llorins l'anne p) . 

Dans les habitaiions jiariiculières les j)ièces de tapisseries 
étaient va r i ée s . Notis avons en l'occasion de parcourir nne 
série d'inventaires et d'actes de vente de niobilier enregistros 
])ar notaire dnrant la p r emiè r e moitië du xvi» siècle (^). Nous 
y avons r e l evé : des tentnres mnrales a snjets, his tor iés et 
aulres ; des tenlures <le l i l , a verdures ; des lentures a garnir 
les fenè t res ; dos tenlures a garnir les j)ortes ; des lodiers ou 
couvertures de l i t ; des ciels de l i t ; des enveloppes de cous-

\j Arch. commtinales. Aferrier.s-, Ri ' j ; S. I I I , ii" 1, IHIO, P»* 12 et 13 v° . 
2) AzEVEi>o. C7iro)iyche-cau Mrchalen. o)i. rj ï , , j». 8'.>1. 

Beginsel en v<Jortgn7ic/; des- rfi>o.strrx rnn LelientfacL Vnniiacril p. 32C,. 
B i b l . roy A H n j x e l l c s , 

4) Arckives fiu c.hnjtitre de St.-Roni'tant Invenlaric bonorum, 7 ref?i«tres. 
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siiis ; des tapis de table ; des garnitures de bahuls el de baucs 
(voi r a ï m e x e x i i ) . 

Ges inveiitaires concernent 1'ameublement, d'habitations 
de seigneurs, membres du Grand Gonseil, pa rmi lesquels 
J e r ó m e Busleyden, Jean Sucket et Pierre Laposlole, celui de 
dignitaires de la Cour el aussi celui de personnages de 
situation plus modeste. 

Ges (lociiments sont pleins d ' in të ré t s de d i t ïe reu te nature 
I ls nous reuseignent sur l ' ë t a t c iv i l et Ie s é j o u r jusqu ' i c i 
i g n o r é s de certaines personnaliLés, tel Frangois de Tassis. 
inaitre des Posles ; sur Ie genre de mobil ier et sur sa vaieur 
mai'chande k ceite époque ; sur la composilion de plusieurs 
b ib l io thèques ( ' ) . 

Nous en avons extrai t , pour eet te é tude, ce qu i avait rapport 
aux tapisseries. 

La provenance de celles~ci y est exceptionnellement i n d i -
quée . A part les lapis de Ti i rquie qu'on rencontre assez n o m -
breux, et dont i l existe ii iéme une con l re - fa fon e n r e g i s t r é e , 
i l n ' y a mention qu'une fois pour chacune des villes (VFng/nrn 
(1518, 4 noyembre, inventaire Busleyden) ; de Oand (i518, 
mai , invent. Barradot ; {.VAuiienarde (1518, 28 f év r i e r , invent. 
de Tassis) (voir annexe x i i ) ; d'Anvers (1572, vo i r p. 00). 

Les sujets des tentures murales sont Ie plus iiabituellement 
re l ig ieux, scènes bibliques ou efflgies de Saints, plus rarement 
des paysages avec animaux, des porlrails i)rineiers, des sujets 
de fantaisie, des armoiries, des devises. 

Nous en signalous quelques-uns dans l 'o rdre chronologique 
des documents Lranscrits dans Tannexe x n . 

L'A.nnnnciation (1510) ; verdure avec personnages (1515) ; 
tapisseries en vert et bleu avec personnages en armes (1514) ; 

1) Notre c o U è g u e M . R o b . Koucke a j m b l i é certaines de ces l ia tesde l ivres . 
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])êtes laiives vivaiites el niorles (1514) ; l 'histoire de J é r é m i e 
(1518, inventaire Biisleyden- ; les Kgypliens fidein); por l ra i t 
avec armoirios ( rAlbe r l ie (Jrand (ideitij ; r eprésen ta l ion 
(rHercii le ( idem); verdure avec femme a cheval ( idem); deux 
AniioiiciatioHS ( idem); reprf'sentation deMoyse (idem); Tigne 

,et i-aisins {151J); l ' l i istoire de Darius (idem) ; oiseaiix ( idem) ; 
tapisserie de Gand (1518); Saiul Gréfj^-oire Ie Grand (1531); 
7 pièces donl 3 grandes avec, baiideroUe i )o r ta j i t : pnyx, 
loyauUe marinhje garda (1532, inveiilaire P. Lapostole) ; la 
Sainle Vlerge ; CJirist. porlant la r r o i x ; fine tapisserie de soie 
avec g-raiid iieiiibre de jiei^somiages ; ] )étesfauves ; ia f i ancée ; 
• i ta{)isseries avec g-riübns (15;J<5); Tliistoire d'Esther ; ie ro i 
Salomon (1530): I ' l i isloire <le Suzanne (1540) ; les figures de la 
Merge et de Saint Josejdi ; la ligure de Jeans. 

Les convertures de i i t on l'odiers, n o m m é s en flamand 
« sargien » rpiand ils n ' é la ien l ];)asfaits de fourrure, de l is ières 
on de [)oils, ce que, dans ces cas, on notifiait , é ta ient faits de 
p ièces de ta])isseries tappyt-sargifin, è. sujefs on dessins. 

I I s'en tronve ainsi h raynres vertes (1514); avec des fietits 
l ioiisdans les coins (1514) ; a raynres blenes, ronges el jannes 
(1514) ; avec petits lions et lapins (1515); avec armoiries; avec 
])etits perroqnets; a verdnre (151.M); k carreanx ; avec per-
sonnages sanvages; avec fontaine (1532 et 153fi) ; k petites 
flenrs (15411. 

Les conssins ëtaieiil souvent reconverts d'une enveloppe 
dont la face s u p é r i e u r e etaii faite de tapisserie et T in f é r i eu r e 
d'une feuille de cnir (« une doussaine de bons coussins de la 
sorte de ia bonne tappytserie »). 

Les pièces de tai>isserie rei»rtisentaient: de la verdure (1510); 
un pellican (1514); une chèvre (151 i ) ; des petits oliiens (1514); 
des armoiries; des lai)ins; trois lys et ti-ois roses; une vigne 
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(1514); avec la devise « Jusqiie la f n l bon » (15?3, i i ivent. Jean 
Sucket). 

Quelques glanures éparses no is reuseigneiit encore 1'exis-
tencede tapisseries dans d'aulres inimenlDles. 

L*Hótel des comtes d'Hoog-slraeten était dó. o ré au xvi®siècle 
d ' i ine sé r i e de tapisseries r e p r é s e n t a n t Thistoire de Griseldi.. 
EUes turent l i v rées , en ir>84, par Ie de Fama au deMaulde, 
a p r è s la reddi t ion de Malines, comme but in de g-uerre et 
t ra i i spor tées ö. Berg-en-op-Zooni (*). 

Une maison de la rue N . - D , servant acluelleinent de local 
au Cercle catholique, fuL vendne en 1(520, avec ses tapisseries 
i>'arnissant trois des chambres, et ses cuirs dorés garnissant 
deux autres chambres, par Ie colonel Guillaume Standley h 
Maximi l ien van der Gracht (^). 

Dans l ' i i iventa i re dressé en 1752 du mobil ier du comle 
Charles de Goloma, ^4ariiis^ani Timmeuble occupé avant 1914 
par M . J. Wi t t i na i i n , h la Mélane , sont r e n s e i g n é e s des tapis
series r e p r é s e n t a n t TArche de Xoë {^). 

Gette raême maison [)0ssédait encore en 1878 une autre sé r i e 
de tapisseries, alors mises en vente par Ie p rop r i é t a i r e de 
r imraeuble, feu Ie chanoine De GosLer. Une circulaire annon 
Qant cette vente les p résen te comme sni t : « Ges tapisseries de 
bonne école, fo rment une garni ture complé t e de salon et 
r e p r é s e n t e n t des dé l a s semen t s de grands seigneurs a la cam
pagne, chasse, musique, etc. 

La garniture se compose de q latre grands et uu petit pan-
neaux, mesurant en haateur 3 mè t r e s 12 cen t imè t r e s et en 

1) D E S A I M T - G E N O I S . Les- iH^Siiwirefi (jt'ncalogiques poiir sei'i'ir d rhistoire 
des Pays-Has, M o s t e r d a m , 1780. Cfr. Buil. du C. Arch. de Mafines. T. X I , 
1901,p. 289. 

2) Cfr. reg. scab. n ° 247, l o T l v». 
3) Cfr P)-otoculle.s- du Jiofaire de Qnevf-iinont, I T J u i l l e t 1732. 
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largeur Ie ))lus grand 4»'75, Ie second 4">(!5, el les deux aulres 
chac'un 2»i3(>. Le pel i l , placé au-(les.sus de In porte, a 1"'57 de 
haut sur in̂ HO de iarge. 

N'ayant jamais été déplacées , n i res taurées , ces tapisseries 
out encore leur b )rdure pr imit ive d'un dessin uniforme. Elles 
ont coiiservé la l'raicliour des couleurs et sont en t r è s -bon 
é la t de coiiservatioii », 

Une lettre du i j ropr ié ta i re adressée a feu A. Piiichart dans 
les notes duquel se Irouveut ces documents ( l i i ]d . roy . ) r in forn ie 
« que les lai)isseries ne portent aucune m a r q u é de fabrique el 
i l n 'y en a jamais eu, car. non sculemQUl los hordures ont été 
c<mservées, mais la l is ière jnème est intacte. Tont est encore 
dans Pétat oü i ls ont été placés j t r imil ivemenl ». 

L'Hütel de Grimbergen, rue du Bruel. habi té jadis par la 
famil ie van den Branden de Reeth, morce lé aujourd 'hui , pos-
sédai t aussi quelques panneaux de tapisserie qui figurèrenl, 
en 1882, ^ 1'Exposition retrospective des arts indusLriels, tenue 
h Gaud, dans les salles du Casino. Ils furent ca la logués c<unme 
sn i t : lo Port e t M a r c l i é aiix jjoissons, dans Ie gout de Teniers, 
2o la Ferme, 3^ Ie Repos des Chasseurs, 'if> l 'Hiver, 5" PEté. 
Deux de ces tapisseries iHaient s ignées De ^'os, 

C. ARTISANS. 

Les lapissiers Malinois soul dés ignés dans les documents 
d'archives par diverses dénominnt ions . 

La plus ancienne est celle de tapyiwevrre (tisseur de tapis); 
elle parait dès l.'r>4 et s'emi)loie encore en 1710. En 1440, 
tandis que PA.ssociation des arlisans est qual i f iée de : 
«ambac l i t e van tappi/tmnkors » i l s'en trouve d'enlre eux 
qu 'on d é n o n u n e taj)f)ynonrcke?'sA\e[{e d e r n i è r e dénomina t ion 
se rencontre encore en KJ 18 et est jux taposée au mot haere-
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loevers (tisseurs de tapis de poils) coninie équ iva len te a 
celle-ci {«geselïen van de tapyiwerckers gheseyt haere-
wevers »). 

D'autre part, les tappyimahen: anxquels on octroie, en 141(5, 
un nouveau « ro l le » on reglement, sonl bien incontestable-
ment des tapissiers d'art, car, ce mot sert au xvi= s iècle , i\ 
quali t ier tous ceux qni .sont connus comme Iels. Au resle, los 
legwerchers qn i apparaissent pen ai)rès, en 1466, apj)ar-
t iei ï l ient , saus aucun doute, k cette m ê m e categorie. Cetle 
( l e rn iè re dénon i ina t ion leur f u t app l iquée probablement, a la 
suite de l 'adoption d'une mode nouveau dans la disposition 
du niét ier , qni pr imi t ivement d re s sé verticalement fu t , k 
cette éi»oque. aussi couché horizontalement, d'oti l'appeUation 
fran^^aise : m é t i e r i\ basse-lice, par opposition ö celle de l iaute-
lice. 

I I existe clans l 'em[d()i des qualil icalifs une telle confusion 
q u ' i l est impossible de d é t e r m i n e r exactement ce qu'on 
entend par cliacun d'eux. 

Du conflit qu i avait surgi , en 1519, entre Nicrise Van 
Horicke et les autres me:nbres de la Corporation, i l semble 
bien qne lous les tisseurs de tapis, quelque füL la d é n o n i i n a 
tion qu'ou leur accorda, appartinrent h la m ê m e Corporation, 
mais, que, d'autre part, Ie tisseur de tapis de f>oiIs, ins ta l lé 
comme tel, ne put s'occuper du tissage de tentures ou de 
celui de couvertures (voir annexe v i i ) . 

En IfJlS ies mots in.pytwercker et hae)'envjeve}' soul associés 
comine synonymes (voir annexe x i , B . ) ( ' ) . 

1) Dans eette é t u d e nous ne nous sommes pas p r é o c c u p é des tiasem-s dits 
Iiaerewevers parcequ' i l semble que l e u r t r a v a i l cons is ta i t dans l a confection 
de natt.es ou tapis de poi ls de tous genres , è. r e x c l u s i o n de cel le de tapisseries 
art i s t iques . l i s u t i l i sa i ent les poils de cheval , hceufs, vaches , veaux, bouce, 
c h è v r e s , et autres a n i m a u x semblables , poils , qu'ils se procura ient chez les t a n -
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Jamais I 'ui i de ceux-ci n'est accolé aux mots : fajn/c/ne?-, 
tappyimaker ou tegwerckc7\ n i ne lu i est subst i tué . 

I I semble donc bien qiie ces trois derniers qualificatifs 
dés ignen t bien neUement les arfisans qui s'occui)aient de 
tapisseries d 'ar l , d'aiitant plus qne ceux qui sont connus 
comme tels, ne sont jamais désignés par un autre qualiflcatif. 

Seul Ie mol iapytwevere est employé inditteremment et la 
po r t ée de sa dés igna t ion reste vague. 

De ces considéi 'a t ions i l ressort que les tapissiers d'art ont 
t rava i l lé a Malines de 1 'i io a l<j28. 

mSÏE D E S ARTISANS 
en ordre chronoligique. 

Jean de Malines, tisseur, en Italië, vers la ün du xnr ' (m 
au commencement du xiv« siècle, y in t e rp ré ta des dessins 
fournis par des artistes peintres (voir cliapitre HISTORIQUE). 

neurs . De ieurs rapports avec les membres de cette corporation i l r é s u l t a 
quelques confli ts dont les archives ^?ardent les trare.=i. On trnuve daas les archives 
d'autrps document^ encore relatifs A leur metier, dout nous donnons i c i lea 
indications; 

lo Chronologische acmcijzer, 1560, 1 decembre l o 4 ö . ü r d o n n a a c e relative au 
commerce des poil.'s concernant l a corporatinu des tanneurs et celle des tap i s 
s iers , 11 y estquest ion d'un rè / r l ement de 1484. 

2° ïnventaire des Archives, T . V I . p. 101, no3. 3 j u i l l e t 15ö6. Ordonnance 
relative au lavagedes poils dans les r iv i ères . 

3o Ordonnances du Magistrat. S. V I I , no 1, fol67. 1617. 
R e q u ê t e dans laquel le l a Corporation e x p o s é que ses moyena ne lu i per-

mettent pas d 'entretenirun v i tra i l en l'cSglise de Sa in t -Cather ine . 
4o Policyhoeh, 1612-1633. 
fo 17 —15 oct. 1618. concernant leur versement è, la caiase de secours mutuels , 
1^138 — 8 m a i 1623. concernant la r(^mun^ration d e s c o n t r ó l e u r s . 
5o Archives de VEglise de Saint-Jean Livredes Rentes 10 J a n 1710. D o c u 

ment relat i f k un d i f f é r e n d entre doyen et niembre.-* de l a corporation-
6o Ibidem : Comptes de Véglise 1714-1716,—2\ Pbr» 1713. A c h a t d'un tapis 

de pied pour Ie choeur , p a y é 24 florins {\ Ja^ques Cools. 
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«Jakes de Adalivries, taptssieres », r é s i d a n t a Tournai en 
l.'jno, f u t c o n d a m n é n cent s. « p o n r fe r i r Jehan de Bne, lapis-
s i e r e s » . (GHAN. DE HAISXES. Docitmenis conceniant VJiiaioire. 
de Vart dans la Flandre, T . i , p. 370). 

Iiighelöeri, tapyfwer>'.re, habitait la rne Ŝ e Calherino en 
1354. {Arcli. coïn})>nn. : FONDS V A N GASTER. Acle scabinal de 
1354) . 

Jean van Ile.ysie, tappyf.iaevcrc, f lgnre en 1370 parmi les 
habilants qni c o n t r i b u è r e n t pai- lenrs dons a la confection de 
la nouvelle ch^lsse de Saint Rombant. (DE MUNCK, f.evén van 
St-Rombaul. f° n ix) . 

Pierre Van Lijmmene, tappytweo-'cker, f i ls de feu Henri , 
or iginaire de Tiideinonl.; se f a i l i i iscrire dans la bourgeoisie 
malinoise au 3 a o ü t 1440, 

Jean de Costei\ tappi/lioercke?\ rtls de feu Henr i , or iginaire 
de Ruysbroeck, devinl b )urgeois de Malines ?\ la m ê m e date 
que Ie précéi lent . 

Henri Van Steenhoveii, ia.ppylwercke}\ l i ls de feu Henri , 
or iginaire de Vi lvorde, devint bourgeois d(} Malines \\ la 
m ê m e date que les deux p r é c é d e n t s . 

Jean Breughelman, beckere oft tappyiiceoerc, i i ls d feu 
Pierre, or iginaire de Malines, devint bourgeois de Malines a 
la date du 10 mars 1404. 

Adrien Stevens, tappytwcvere, ftls de feu Arno ld , or ig inai re 
d'Anvers, fu t admis dans la bourgeoisie malinoise a la date 
du 10 mars 1404. 

Gauihipv Vernoyen, leywei'cker, f i ls de feu Gauthier, o r ig i 
naire de Saint-Trond, f u l a d j n i s dans la bourgeoisie malinoise, 
Ie 13 j u i n 1460. 

Gauthier Van der Cammen, tappytvoevere, or iginaire de 
Syne p r é s de Londerzeel, devint bourgeois de Malines, a la 
date du l i - j u i n 1467. 
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Torren Belten, legwerker, fils de feu Herman, o r i g i -
naire d'Engiiien, devint boui'geois de Malines a la date du 
8 novenibre liOO. 

Weyn Van Cotheni, legwercker, fils de feu Weyn, o r i g i -
naire de Lennick-Saint-Martin. dans Ie i)ays de Oaesbeek, 
devint bourgeois de Malines Ie 27 aoul 1471. 

Bartholomé Van AHscheJf>(jwe)'che)', flls de Laurenl, o r i g i -
naire de Grimbergen, devint bourgeois de Malines Ie 14 
févr ie r 1472 (n. s.), el fut un des ropondanls de Jean Van der 
Arken, qui snit, lors de sou admission counne bourgeois. 

Jean Van der Ai-ken, (ou Erken), legwercker, originaire de 
Bruxelles, est un des répondants de Barl l i . Van Afische, qui 
précède , lors de son admission conime bourgeois et i l fu t 
admis comme tel Ie 8 aoüt 1472. 

Pierre de Hxtysheer, iapyiwerker, fils de Pierre et de " '̂de 
Van Boven, alla s 'é tabl ir j \ Anvers en 1472, 11 s'y maria avec 
Aly t Wi l s , fiUe de Wautier, en 147<). {voir : v. DON.NET, Docu
ments pour servir d rhisioire des ateliers de tapisserie de 
Bruxelles, Audenarde, Anvers, etc. Bruxelles, 1<SD«, p. i")0). 

Gonnnaire Pauwels, Utppylwevere, l i ls de Guillaume, fut 
admis dans la bourgeoisie Malinoise Ie 17 octobre 1175. 

Jan de Meclielare, hgwerckere, était lixé a Anvers, au 
O niai l i 7 5 , et se déclare débi teur d'ime somme d'argent, v i s -
è -v i s d'un autre habitant de cette vil le. (^Archires d'Anvers: 
Actes scabinaux IV'SI, 1475, vol, 1, f" 18), 

Pierre Van den Calsleren, legwerker^ est mort dans la 
paroisse de Sainl-Jean, en 1478 (vo i r : Archives de l'église: 
Comptes de l'église, reg, 1477-1482, f<» 2 vo ) . 

Jean Dierix alias Vaerlaer, iapytwevere, fu t un des répon
dants de Jean Diericx, lors de son admission comme bourgeois 
de Malines, la date du 4 j u i l l e t 1482. I I liabitait alors bors de 
la Porte d'Adegbem. 
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Renier Vravicx, tapytwevere. f i ls de Guillaume, or iginaire 
de Tongres, devint bourgeois de Malines Ie 22 mars 1485. 

HeYtri Van den Driessche, (appt/twevere, flls de Jean, o r i g i 
naire de Diest, f u t admis bourgeois de Malines, Ie 22 mars 1485. 

Pierre Mast, tappyiwevere, fils de feu Gautliier, or iginaire 
de Herenthals, f u t admis bourgeois de Malines, Ie 5 j u i n 1587. 

Henri Jolyt, legwerker, flls d'Antoine, or ig inai re de L o u -
va in , f u t admis bourgeois de Malines, Ie 19 mars 141)5. 

Gérard Lauwereys, legicerker flls de feu Géra rd , or iginaire 
de Leeuwe, f u t admis bourgeois de Malines, Ie 26 aoüt 140(5. 

Adrien Van den Perre, !(rty;y^iüerc^er, devint p rop r i é t a i r e , 
Ie 15 j u i n 1499, de Ia moi t ié d ' u n e maison sise au Gourt Fossé 
aux Poils {Reg. scab., no 116,1'°. 148). 

Jean Mynens, tapytioevej', flls de feu Léona rd , or iginaire 
d 'Aiivers , devint bourgeois de Malines Ie 2 mai 1503. 

Jean de Wintere, leghwercker, flls de Jean, or iginaire de 
Diest, devint bourgeois de Malines Ie 29 novembre 1507. 

Eustache van der Eyken^ legioerker, fils de Liber l , o r i g i 
naire de Diest, devint bourgeois de Malines Ie 18 j u i n 1510. 

Josse Vereyaken, iapytwevere, dis de feu Gilles, or iginaire 
deMerchtem, devint bourgeois de Malines Ie 5 j u i l l e t 1511. 

Aerdi van den Schrieck, tapytwevcre. l i ls de feu Jean, 
or ig inai re de Haecht, devint bourgeois de Malines Ie 10 a v r i l 
1513. I I f u t u n des r é p o n d a n t s de Tadmission de Jean de 
Lathouwere en 1530. 

Guillaume Verborgh, tapytwercker, flls de feu Gauthier, 
or ig inai re de Wespelaer, devint bourgeois de Malines Ie 
3 mars 1514. 

Jean Bogaert. iapytwevere, demeurant d e r r i è r e Ie « pape-
gay » achète quelques objets dans des ventes tenues Ie 17 et Ie 
27 mai 1516 {Arch. du Chapitre . Reg. InveYitaria bonoriim, 
n" 2). 
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Jdcques Vravx, tapytwevere, demeurant prés du c imet iè re 
de r é g l i s e de Saint-Jean achète un objet dans une vente tenue 
Ie 1 décembre 15J8. (Arch. du Chapitre:^eg. Inv. bon., n°2). 

AdrievL (Oriaen) Tack, Ver duur wercker, demeurant p r é s 
de la Porte Haute, achète une paire de draps a la m é m e vente 
que ci-dessus. Un enluniineur du même nom habitait Anders 
en 1545. {Arch. comni. d'Anvers: Rey. scaö. Wesenbeeck ei 
Grapheus. 1550, n" 240, ï° 51). 

Merck vmi Yeiingen, iapycJiier ou tappyiinaker, est quali-
fle de n iaüre lors de sou admission dans la bourgeoisie m a l i -
noise au 2 aoüt 1519 Déja en 1518 i l fut au service de la Vi l le 
qui l u i paya une pension annuelle de 8 tlorins 5 sous jusqu'en 
1524-1525, l i é tai t tils de Henri el originaire de Bruxelles 
(voir : partie HISTORIQUE et coniptes comm.: 1518-1519, fo 230 ; 
1519-1520, P 239 vo ; 1520-15^, P 235 ; 1521-1522 P 0 3 3 . 
1922-1523, fo 226 vo ; 1523-1524, P t2ö V^ ; 1524-15-^5. 1° 232). 

Jeanvan den Damme, legioerher, tnppylmaker, tajjytchier 
OU iapiasier, é ta i t fiis de Jean et originaire de Bruxelles, comme 
i l appert de son inscriptiou dans la bourgeoisie malinoise au 
19 décembre 1520. I I fut adinis au service de la Vil le dès 1518, 
et reĉ -ut de ce chef une soinme annuelle de 2 liorins 15 sous 
jusqu'en 1529-1530. Un contrat ment ionné i)lus haul, en date 
du 17 novembre 1529, établit qu ' i l exécuta des p a n n é a u x de 
tapisserie de rée l le importance. 11 f réquenta i t les ventes de 
mortuaires, oü sa p résence est relevée Ie 1 févr ie r 1524 et Ie 
11 mai 1528 (voir partie HISTORIQUE, et Gompies cornjnutmuir: 
1518-1519, fo 236; 1519-15i0,fo 239 vo; 1520-1521, f ' 235; 1521-
1522, fo 223; 1522-1523, fo 226 vo; 1523-1524, P 225 vo; 1524-
1525, 1̂  232; 1525-1526, 0> 228; 1526-1527, fo232v<»; 1527-1528, 
fo 234 V O ; 1528-1529, f ' '2 i9 vo; 1529-1530, fo 231; Archives du 
Chapiire : Inventaria bonorum, reg. 110 3 et 4). 

Jean Laurens, tapyiwercker, tils de Vincent et de Gatherine 
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Goetsaers, est un artisan malinois qui é m i g r a vei'S Lier re oü 
i l f u t admis clans la bourgeoisie Ie 15 mars 1519. Une note 
marginale du registre de la bourgeoisie annote que son a r r i v é e 
est faite en octroi , a la deniande saus doul.e du Magisti*al local, 
en vue d 'y faire fleurir Tindustrie do la tapisserie. 

Co7'neille Matthys, tappytwe^er, est é g a l e m e n t musicien-
trompette au service de la Vi i l e de 1493 a 1520. P̂ n 1519 Ie 
Magistrat avait sol l ici té en faveur de leur musicien Tadmission 
dans Ie m é t i e r des « tapytwevers » dont les j u r é s obtiennent 
une grat i f icat ion de 30 sous pour leur acquiescement. ü n e 
m ê m e somme est accordée a Matlhys pour Taider dans l 'instal-
lat ion de son metier (vojr : Comptecomm. 1519-1520, f" 228; 
R A Y M . V A N A E R D E , Ménestrels communaux. Malines, L . & A. 
Godenne, 1911). 

Jean Rommonds^ tapytniakere ou lecwercker, admis en 
1520-1521 au service de la ViUe, qu i l u i alloue 3 florins pour 
r a ide r dans Ie loyer de sa maison en réco inpense de son 
consentement k veni r i c i pour y exercer son mét i e r . Une autre 
gratif ication de 10 sous l u i est oc t royée ü t i t re personnel ])our 
Ie m ê m e motif . Dans la suite jusque 1534-1535 i l regoit une 
r é m u n é r a t i o n anuuelle de 2 florins 15 sous. I I était o r ig ina i re 
de Tervueren. ( v o i r : Arc/z. comm:: Comptes comm. 1520-1521, 
fos 227 et -̂ 35 ; 1522-1523, fo 227 ; 1523-1524. fo 225 vo ; 1524-
1525, fo 232 ; 1525-1520, fo 228 ; 1526-1527, fo 2.<2 vo ; 1527-
1528, P 234 vo ; 1528-1529, fo 230; 1529-1530, fo 231; 1530-1531, 
fo229vo; 1531-1532, fo 226 ; 1532-1533, f ' '227 ; 1533-1534, fo 
230 ; 1534-1535, fo 228). 

Jean de Blonde, lecvcercker, f u t admis au service de la Vi l l e 
en 1520, en m ê m e temps que Ie p r écéden t . Pour son con
sentement d ' ê t r e venu en v i l l e ö. la p r i è r e du Magistrat en vue 
de d é v e l o p p e r i c i l 'exercice du m é t i e r de tapissier, on l u i 
octroie la somme de 9 sous. Son fils, v in t de Bruxelles, en 1524 
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pour prendre sa rés idence , et cctte occasion on donne au 
père une gratiflcation de 3 0 sous. Jean de legwercker, qui en 
1520 habita op icaIchoven, en dehors de la porteW^incket,pour-
rait ê l re Ie m ê m e personnage, {Comples cojnniuji.: L~)'20~i5'-^l, 
f* 2 3 5 ; 1 5 2 4 - 1 5 2 5 . fo 222 ; Arch. du Chapitre : hiveni. bono-
r^im. reg. n<> 3 , 3 0 oct. 1520) 

Jean Gurens, legwerker, demeuraut hij de sunne^ est 
acheteur lors d'une vente tenue Ie 11 févr ie r 1522 dans une 
morluaire. {Arch du Chapitre : luv, bon., reg, n" 3 ) . 

Pierre Van Houtmolcn (Houniolen), iappiclder. tappyt-
wevere, tappyfnuike?\ a r r i v é de Bruxelles, en 1523 , f» la 
denjande du Magistrat communal poiir s'installer ic i avec 
tout son m é n a g e , et y exercer son métier en vue du d é v e -
loppement de celui -c i en cetle cité. I I est grat i t ié annuelle-
ment d'une somme de 28 escalins jusqu'en 1 5 4 3 - 1 5 4 4 . En 15i ;8 

i l fournit a la Vi l l e un lapis de 20 aunes, au p r ix de 4 escalins 
1'aune, des t iné k la chambre des doyens. En 1527 la Vi l l e 
accorde k un n o m m é Jean Van Houmolen, une somme de 
28 escalins comme gratification pour Ie comnierce q u ' i l 
exer^.a en cette v i l l e ; saus doule s 'agi t- i l d 'un lils de PieiTe 
{Coinptes comni. : 1 5 2 3 - 1 5 2 ' i , fo 217 v o ; 1 5 2 4 - 1 5 2 5 , fo 2.^2 v° ; 
1525-1520 , fo 2 2 8 v« ; 1,527-1528, fo 2 2 8 ; 1 5 2 8 - 1 5 2 9 , fo 2 2 8 ; 

1 5 3 0 - 1 5 3 1 , fo 2 3 0 ; 1 5 3 1 - 1 5 3 2 , fo 220 ; 1 5 3 2 - 1 5 3 3 , f" 2 2 7 ; 1 5 3 3 -

1534 , fo 2 3 0 ; 1 5 3 4 - 1 5 3 5 , fo 228 ; 1 5 3 5 - 1 5 3 0 , f o 229 vo ; 1 5 3 0 -

1 5 3 7 , fo 218 ; 1 5 3 7 - 1 5 3 8 , fo 2 1 9 ; 1 5 4 1 - 1 5 4 2 , fo 186 ; 1 5 4 2 -

1543 , f o 185 v° ; 1 5 4 3 - 1 5 4 4 , fo 1 7 7 ) . 

Jean Moens 
Pierre Ve^^cammen 
Henri Van Hoeye 

étaient en 1 5 2 3 j u r é s et anciens de la Corporation des tapyt-
weo'ükers {Reg.scab., n° 1 5 7 , f^ 3 9 , 2 décembre) , 

Henri van Bi^abant, tappylwercher, tappytweve^-'e, sargie-



— 74 — 

wevere, apparaitavec ces d i f fé ren t s qualif lcat ifs dans liste des 
acheteurs è. des ventes tenues dans des niortuaires de 1524 è 
1538. I I habitait achter de duyve f1524, 7 mars), achter den 
Roosenhoet (1524. 30 aoüt) , achter sinle A'a»^ gasthuys (1525, 
27 avr i l ) {Arch. du Chapitre : Invent. bon., reg. , 3, 4, 7-3-24 ; 
30-8-24 ; 27-4-25 ; 12-7-25 ; 20-5-38). 

Bernard van den üoyc, tappytwcrcker, demeurant aen de 
Kerckhofpoerte, a c h è t e un objet la vente lenue dans une 
morluaire Ie 7 mars 1524. {Archives du Chapitre : Jnv. bon. 
n° 3). 

Jean de Meyer, sargiewever, acheteur a une vente de 
mortuaire tenue Ie 12 j u i l l e t 1525. {Arch. du Chapitre : Inv. 
bon. n° 4). 

Jean Pauwels, sargiewever, acheteur k la m ê m e vente 
s igna lée ci-dessus. 

Jean Scherm, Ie jeune, sargiewever, op den pennepoel, 
acheteur ^ la m è m e vente que ci-dessus. 

Etienne de Sollenne, tapissier, é ta i t au service de Margue-
ri te d 'Autriche en 1527. {Arch. génér. du Hoyaume : Chambj^e 
des comptes, reg . n© 1803, fo 113). 

Han.nin ou Jacques Kenon, é ta i t aide de la tapisserie de 
Marguerite d 'Autr iche en 1528 et 1529. {Ibidem, reg. n° 1804 

Gvii et reg. 1805 fo cv). 
Jehan de Latex, é ta i t aide de la tapisserie de Marguerite 

d 'Autriche en 1529. {Ibidem, reg. n» 1805, fo vj'^'^u). 
Jean Verheyden, legwerker, fils de feu Adr ien , or iginaire 

delchteghem, f u t admis bourgeois de Malines Ie 7 j u i n 1527. 
Un Jean Verheyen, legwercker, qui pourra i t ê t r e ident i f lé 
avec Verheyden, habitait la rue Neuve en 1535. {Arch. du 
Chapitre : Inv. bonorum, reg. no 5, Ie 12-3-1534 et Ie 
14-6-1535). 

Alexandre Van Tuycken, tappytwevere, é tai t au service 
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de la Vil le depuis 1527 jusqu'en 153L-36. I I regut de ce chef, 
annuellement, la somme de 2 Livres 15 escalins, {Gompies 
Gomm.: 1527-^1528, fo 235; 1528-1529, fo -̂30 ; 152J)-lfi30, 231 : 
1530-1531, fo ZiO • 1531-1532, fo 226; 1532-1533, fo 227; 1533-
1534, f0 230; 1534-1535, fo 228; 1535-1,536, f«'229 yo). 

Rombani Fyts, harewcv'ej'c., habitait Ie 11 mai 15V8 binnen 
de Kerckiiofpoirie, ainsi qu ' i l appert de renregistrement d'un 
objet qu ' i l acquit alors ^ une veute de mortuaire {Arch. du 
Ghapitre : Inv. bonoi'um, reg. n" 4). 

GuUlaumo de Liiseul (Lityscnl) tapicier habitait Malines 
en 1530 et était au service du Hoi et plus tard de la Reine de 
Hongrie, soeur de Charles-Qnint. En 1530 i l est en reg i s l r é 
dans ies archives comme tuteiir de deux enfants de Jeanne 
Ghysbrechs. I I quitta la v i l le vers 1535 ; car i l acquilta h ce 
moment des droits d'issne pour la sortie de ses meubles. 
(Ghambre pupiUaire, reg. n" :̂  f" 74, 23 décembre 1530; 
Gompie comm. 1534-1535, f ' v) . 

Jean de Lathouwer, iappytwevere, f i ls de Egide, originaire 
de Londerzeel, fu t admis bourgeois de la Vi l l e Ie 27 ju i l i e t 1530, 
Un de ses r épondan l s était Aerdt Van den Scrieke cité en 1513. 

Pierre Hoorens, Jecwercker, tils de Jean, originaire de 
Bruxelles, fut admis bourgeois de Malines ie 5 mai 1531. 

Jacques Vrancxs, hereweocre et tapytwevere, habite in de 
Zeelstraele lorsqu'en 1533 i l achète nn objet dans une vente 
mobiliaire ; en 1545 i l est s igna lé dans Ie re levé des acheteurs 
k une autre vente. I I est i)robable qu ' i l ne doit pas ê t r e con-
fondu avec un artisan de ce nom qui p récède . {Archives du 
Ghapitre : Inv. bon. reg. n" 5, 18-(5-33 et reg. n° 6, 23-12-45). 

Gilles de Vettere, hereweoere, acquiert un objet mobilier 
h. une vente tenue Ie 20 mai 1538. {Arch. du Ghapitre : Inv. 
bonorum, reg. no 7). 
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Jean Moens, iapyiwevere, a c q u é r e u r lors de la m ê m e vente 
que ci-dessus. I I habitait la rue Zeel (Ibidem). 

Nicolas Mast, sa?'gewevcke7\ liabite legen ovey de Gi auioe 
Zusters, lorsqu'au 23 f év r i e r 153« i l est a c q u é r e u r d ' un objet 
vendu dans une mortuaire. I I pourrait ê t r e conlbndu avec 
Nicolas Maes c i - a p r è s . {Ibidem). 

Jean Van den Driessclie, herweve7\ est un voisin du p r é c é 
dent et comnie l u i achè te u n objet ^ la m ê m e vente {Ibidem). 

Corneille Van den Driessche, sargewever, et 
Jean Byl, sargewevere, sonttous deux acheteurs lors d'une 

vente tenue Ie l o j u i l l e t 1539. {Arch. du Chapitre : Inv. bon., 
reg. iio 7). 

Nicolas Mucs, hereicevere, a c h è t e un objet h une vente du 
29 d é c e m b r e 1540. I I pourrait ê t r e confondu avec Nicolas Mast 
ci-devant (Ibidem). 

Dirich Vrymans, legwerker, acheteur tl 'objet mobil ier a 
une vente tenue Ie 3 octobre 1541 {Ibideni). 

Claes de Leeghweroker, l iabite en 1544 une maison au 
c i rae t iè re q u ' i l t ient en location pour 9 l ior ins . {A9'ch. com)n.: 
reg. des Impóts , 1544, f" 103). 

Jean Mast, herewevere, est p r é s e n t a une vente de m o b i 
l i e r tenue dans une mortuaire Ie 14 octobre 1549. [Arch. du 
Chapitre : inw. bon., no 7). 

Jean Gillevoerts, herewevere, comme Ie p r é c é d e n t i l assiste 
k une vente tenue Ie 14 d é c e m b r e 1549. {Ibidem.). 

Nicaise Van Roricke, sargeweviere et herewevere, est en 
contestation avec les suppóts de la Corporation des tisseurs, a 
propos de ses m é t i e r s . La cause, tenue en 1549 est exposée 
dans ia partie msTORiQUE. 

Josse Van Qhendre (Gheenre), tapissier, f u t admis au ser
vice de la Vi l le en j u i n 1553, au p r ix annuel de 12 Livres . I I 
mourut au cours de 1550. Sa veuve Anna Bogaerts, continua 



I I 

1'exercice <lu in(4tier el, la i)eiisioTi amiuolle doiii avail joi i i sou 
iiiai'i lui fut <%aleineiil octroyne (Comptrs comm. : 155:-}-1554, 
fo*^29; 1554-1555, f f ' 2 5 0 vo; 1555-1550, fo 241). 

Elle occupn Iniit compag'nons qiii teiiaient jnnliers en 
activi(é. Reniariée avec Josse Elskens, tapissier et legwe7'kei\ 
la pension ronnnnnale fut allrilmée i\ celui-ci h partir de 
1557-1558 jnscfn'en 1502-15<),s, Ontrela pension AnnaBogaerls 
jo'iissait enf'ore d'une indemnité de loyer s'élevant a 12 Livres 
l)ar an. Eu 1559 Elskons liabile la rneZeele (Comptes coynni. : 
155:^-1554, f" 221»; 1,554-1555, f» 250 V^'; 1555-155r,, f«' 2 4 1 ; 
155()-1557, f" i . S S ; 1557-t55S, f ' 25H; 155S-155<>, f" 27S v"; 
1559-15(50, fo 28<} v ^ ; loC)U-15!-.l, f" 280 y o ; 15(U-1562, fo 28:-{; 
15(')2-15(53,1*' 283. Reg. des Impóts, 1559). 

Pierj-e Jeroens. legxoercker, habite au cimetière Saint-
Jean en 1550. (Arcliives eomm. : Rcg. des Impóis, 1559). 

Jacques Sceppers, legwercher, habite, connne Ie précédent, 
au cimetière Saint-Jean en 1559 {Ibidevn). 

Gedion Leenmans, let/hwercker, ténioin lors d'un acte 
passé Ie O aoüt 1570, par Ie uotaire Kerstynen. es( vraisem-
hlableuient la niême personnage qiie 

Jedoen de leg(jïuiwe7'ckri\ habitant en 1550, la rue du 
Poivre. {Ibidem : Reg. des hupóts, 1öf)9, FauUen). 

Nicolas Van der Deel, leghwei^chere, est agé de 55 ans lors-
qu'au 29 octo])re 1500 11 apparail comme témoin dans une 
affaire eureg-islrée par Ie notaire J. de Hondecoiitere. 

Thomas Van der Dect, leghwercker, témoigne dans cette 
mênie affaire, et est inscrit comme égé de 24 ans. 

Gilles Propheois, keerwevere, lils de .Tean, originaire de 
(]ortessem. dans Ie pays de Liège, est adinis bourgeois de 
Malines leSoctobre 15()2. 

Marcelius Van Thugit (Tkielt)^tapissier ende legfuoerckere, 
vint de l 'étranger a la i)i'ière du Magislrat, et fut admis au 
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service de la Vil le Ie 23 février 1507 (n s.), ^ raison rt'une 
somme de l i Livres par an. Le dernier payement eu sonnom 
se fi t en avril 1570 (Comptes comm. 156S-15()0, chapitre: 
Stadsloonen ; 1560-1570 , 1*° 247) . 

Jean Van der Hecke J.egwerker, fils do Jean, vint s'installer 
èi Malines, au débiit de Tannée 1(520. I I y monrnt le sep-
tembre 1622 (voir d'autres tiétails dans le chapilre: H I R T O -

RiQUE). A son arr ivée en ville i l était acconipagné de son 
beau-flls : 

Martin Stips (Steps oii Steppe), anssi legwerker, qui lu i 
succéda. I I quitta la ville, l in 1627 (voir d'antres détails dans 
Ie chapitre : H I S T O R I Q U E ) . 

De l'analyse des docuinents consnltés on peut tirer les 
conclusions suivantes : 

i o Plusieurs ateliers de tapisseries artistiqnes ont été en 
activité k Malines, au cours des xv", xvie et x v i i ' siècle.s. 

2° Les oeuvres qu'on y exéciita comprenaient des tentures 
décoratives de la plus ttne espèce, tissées d'or et de soie. 

3 ° Un -des maitres tapissiers malinois, Jea7i imn den 
Damme, détenait un secret de fabrication connu et apprécié 
k r é t ranger . 

40 Malines ne fu t jamais un centre de iabrication important 
et sa production est peu connue. 

,5° Le travail qu'on y pratiqua n'était pas propre h Malines. 
Ony exécuta des tentures de genres différents, tel celui qu'on 
appelle la « V e r d u r e » et tel aüssi, et surtout, celui qu'on 
considère ^?énéralementcorame bruxellois. 

nr G. VAN D O O R S L A E R . 



A N N E X E S 

ANNEXE I . 

Archives g é n é r a l e s du Royaume : Cuuseil de Malines, reg. n'' 829, 
f° 337. 

Copie vuyten prothocolle. 
Op huyden den x v i j i iovembiis a° x V x x i x in presentien rayns 

openbaer notaris ende der getui gen hier ondergescreven S3'n ghecomen 
ende gecompareert Eersanie persoenen Jan van den Damme tappissier 
ende poirtere der stadt van Mechelen ten eenre, ende Anthonis van 
Deventer coopman ende poirtere der stadt van Antwerpen ter andere 
zyden, welcke voerse5'-den partyen aldair onderlinghen verclaerden 
seyden ende verhaelen hoe dat zy vereenicht ende overcomen waren 
aengaende tghene <lees hier uae volght. 

Te weteue dut d<; v o i m . Jan vau den Damme gelooft ende aengeno-
men heeft te maeckene oft doen maeckene twaelfve stucken tapisserien 
gewracht van goude van der his tor iën van de twaelfve maenden elck 
stxick van den zelven tapissirien lanck wesende ter aldermlnsten van 
dertich ellen o f t meer. 

Indien dat den selven Anthonissen belieft, omme welcke tapisserie 
alsoe gewracht te worddene, de voirn. Jan van den Damme doen zal l 
sjai viiyterste diligence ende daer omme gebruycken ende te wercke 
stellen tsttcreet da thy daer afif houdende is ende dit nae ende achter-
vt>lgentlf zeeckere patroonen die de voirn. Jan van den Damme op 
zynen eygenen coste zal moeten doen maecken alsoe goetof t beter ende 
in alder muniere als J<tn dt>. Clf.rck tapissier tot Bruessele in handen heeft 
van der zeiven h i s to r i ën , wes ter anderen zyden Anthonis van Deventer 
gehouden zall wesen ende gelooft l)y desen te gevene ende te betalene 
den voern. Jannen van den Damme voer elcke elle van den voi rn . 
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stucken tapisserien twae l fve scellinghen vlaems, teynclen van den wercke 
ende volleveriughe van den voi rn . x i j stncken. Onder conditie bier 
inne merckelyck ondersproken. Dat de voers. Anthonis van Deventer 
hem Janne van den Dammen (duerende dese contracte) leveren za l l op 
zynen coste alle t f y n goudt daer mede hy de selve x i j stucken tapisserien 
za l l wi l l en gewrocht hebben, tallen tyden als hy des van den vo i rn . 
Janne van den Dammen versocht zal l wesen, Ende de reste te weetene 
dander stoffe daer toe boven tgout dienende, zal l de vo i rn . Jan van den 
Damme zelffs moeten betalen 

I t em de voi rn . An thon i s van Deventer sall gehouden wesen tvoi rs . 
goudt den voirs. Janne te leveren te vastenavont naestcomende ten 
lancxten o f t eer. Ind ien hem sulcx bel ief t zonder langher vertreck, op 
te pene van v i j f en tw in t i ch ponden vlaems b i j den voern Anthonissen te 
verbeurene ende betaelt te werddene tot behouve van den voirs. Janne 
van den Damme voer zyn costen schaden ende interesten ten welcken 
tyde van der leveringhen dat contract innegaen zal l van beghinnen te 
werckene ende alsdan binnen eenen ja i re naestvolgende de voirs. Jan 
van den Damme gehouden wordt ende gelooft bydesen alle de voirs . 
twaelfve stucken tapisserien volwracht ende volmaeckt te hebbene ende 

. die alsdan te leverene den voirs. Anthonissen o f t zynen gecommit
teerden. Op gel3'cke pene van vy fen twin t i ch ponden groo" vleems te 
verbuerene by den zeiven Janne van den Damme ende die betaelt te 
moeten werddene tot profyte van den vo i rn . Antheunissen voer syu 
costen scaden ende interesten als voer. 

I t em de voi rn . Antheunis sail schuldich wesen ende gelooft by desen 
ten tyde van den beginsele des wercx hem van den Damme naer zynder 
begheerten te leveren tachtentich ponden zyden van coleuren ten prys 
van neghen scellinghen gr. vleems elck pont. Ende daer toe noch hondert 
ende dertich ponden scheergaren totter voers, tappisserien dienende 
ende behoufel3 'ck weseude elck pondt daer aff x i j gr. vleems. Insgelycx 
ten tyde voirs . noch t w i n t i c h ponden groeten vleems i n gelde omme 
daer mede te coopene ende die verkeert te werddene i n saygaren welcke 
zyde garen ende ghelde de voirn. Antheunis van Deventer hem van den 
Damme corten zall aen de twaelfve scelUnghen voirs. op elcke elle. 

Ende op dat dit tegewoerdich contract soude werdden onverbrekelyck 
onderhouden soe hebben de voi rn . partyen ten beyde zyden ende res-
pective verbonden hen zelveu ende allen heure goeden merende onrue-
rende present ende toecomende renuncierende alle rechten gheestelyck 
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ende werckelj 'ck hen hier teghens behnlpich wesende. Ende besoudere 
den rechte segghende datgenerael renunciatie van egheender werden 
en is ten zy zaecke dat de speciale yert>twerven voergae van alle welcke 
dinghen de voers. part3'Pn begeerden hen van my notaris hier onderge
screven gemaeckt te worddene een oft meer instrument oft instriimenten 
in der bester vormen. 

Gedaen tAntwerpen in t sarachyns hooft gestaen in der hoogstrate in 
der presentien van Bartholomeeus Rubbens ende Lenardt van Lnyd t 
als getuyghen daer toe geroepen ende sonderlinghe gebeden. 

Hieronymiis Heyns. 
notarius. 

Ibidem, f"335. 
Aen mynen heere die president ende andere mj-nheeren van den 

Grotte Raede des Ke\'sers etc. 
E7i margp. : Ne soit ceste requeste incorporee. 
Suppl ië ren ende geven zeer oitmoedelyck te kennen, Jan van den 

Damme tapisseur ende poertere deser stede van Mechlen en Antheunis 
van Deventer coopman ende poorter der stede van Antwerpen, hoe dat 
de voers. supplten onlancx leden seker contract tusschen melcanderen 
gemaect ende ghepasseert hebben voer notaris ende ghetuygen. aen-
gaende twaelfve stucken tapisserien van goude, de welcke de voers. 
Jan van den Damme au^enomen heeft te maken op condit iën ende las
ten begrepen int voers, c(mtract dneraf wesende ende waeraf copie 
autentycke hier anne (jhehecht es. Welck contract de voers. supplianten 
tot meerder versekeringhe van elck van hemlieden souden gaerne pas
seren bekennen ende ratificeren voer Ulieden myn E . heeren ende 
hemlieden daer inne laten respcctivelyck condempneren. Maer midts 
dien dat int voers contract de voers twaelve stxicken tapisserien maer 
en behoorden te bedragen xxx ellen elck stuck ende dat de voers Jan 
van den Damme die binnen x i j maenden aengenomen heeft te maken, 
so syn de voers. supplianten naerderhandt veraccordeert dat elck stiick 
van de voers. x i j stiicken tappisserien sullen moeten bedragen x l i j ellen 
inde grootte. Ende dat de voers. Jan van den Damme sal hebben xvi i j 
maenden tyts omme die alzo te volmaken Versoucken daeromme zeer 
oitmoedelyck de voers. supplianten aen Ulieden myn E. ende gheduchte 
heeren hier inne ende in alle andere poincten ende condit iën begrepen 
in t voers. contract respectivelyck gecondempneert te syne. I n alder 
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manioren ende vougen als men hier inne gewoenel3xk es van doende, 
Ende sult we l doen. 

I hief dm, f» 334. 

Kaerle etc. A l l en den ghenen die dese onse openen Iren zullen sien o f t 
hoiren lesen. Salut. Alsoe op ten dach van hii3'den dat van desen I n 
propren persoenen g^ecomen ende gecompareert zyn i n onsen Grooten 
Rade. Te wetene Jan van den Damme tapissier, poir ter onser stede van 
Meciieleu ter eender zyde. Ende Antlmenis van Deventer coopman 
ende poirter onser stede van Antwerpen ter andere, Ende hebben de 
selve comparanten aldaer overg-eleyt zeker gescrifte inhoudende een 
contract by ende tiisschen hunluyden geraempt gesloten ende gemaect 
nopende tvvelve stncken taplsserien die de voorn. Jan van den Damme 
angenomen hadde te makene van zulcker grootte zulcke stoffe voor 
zulcken prys binnen zulcken tyde ende op ziilcke cond i t i ën ende voir -
wairde als breeder begrepen ende gescreven stonden ende staen in t 
voorscr. gescrifte waer van den teneur van woirde te woorde hier naer 
volgt ende es dese: Op hnyden den x v i j ^ " Novembris a" xxix . . . sic 
signatum J. Heyns, notarius, Welcke Rcscrifte aldns gesien ende over-
lesen zynde in onsen voors. Grooten Rade de voorn , comparanten 
seyden ende verthoonden dat sy naderhanl tusschen elcanderen verac
cordeert ende amplierende o f t modificerende t voirsc. contract overco-
men waren nopende de grootte van de voors. tapisserien, endeden tyde 
van de leveringe te wetene, als daer nae vuytwysen van den voors. con-
tracte de voors. twaelve stucken tapisserien maer en belioirden te bedra
gen ende groot te wesene x x x ellen elck stuck, ende voors. Jan van den 
Damme die binnen x i j maenden angenomen hadde te maken, tselve nu 
amplierende ende modificerende elck stuck van de voors. twalfve tapis
serien sal moeten te bedragen ende groot wesen x l i j ellen, Ende dat de 
selve Jan van den Damme hebben zal x v i i j maenden tyts om die alsoe te 
volmaken. Begherende de comparanten ende ons zoe ernstelick ver-
sueckende hunki j 'den ende eenenyegelicken van hen i n z i jn aenschauw 
te wi l l en condempneren i n t onderhouden van de yoors contracte 
ampliatie ende modif icat ie zulcke als voren, ende daartoe hun verleenen 
ende doen e x p e d i ë r e n onse Iren van wi l l i ge r condempnatie i n zulcken 
saken dienende. Doen te weten dat gesien ende gelesen in ons voors. 
grooten Rade tgescrifte van contracte hierboven geincorporeert, mi ts
gaders die ampliatie ende modificatie daerop gedaen ende angemerct 
huerlieden versueck. W y hebben 4 Ö U voors. comparanten en eicken 
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van hunluyden in zyn rejrardt by hueren wi l le ende consente ende 
thueren versuecke gecondempneert ende condempneren mits desen 
deen den anderen te onderhonden vulcomen ende volbringen tvoorsc. 
contract metter ampliatie ende modificatie daeraen gevolcht van poincte 
te poincte so in den vorme en vuege ende maniere alst hier voren ver-
haelt ende gescreven staet, des toirconden wy hebben onsen zeghel 
hier ane doen hangen. Gegeven in onse stede van Mechelen op ten 
twintichsten dach van decembre int iaer onss heeren duisent vyfhondert 
ende negenentwintich. ende van onsen Rycken etc. 

ANNEXE n. 

Archives de la vi l le de Malines : Reg. scab. n° 64, f ° i . 
Alzoe de Rheswoorne van den ambacht van denTappytmakers b5'nnen 

Mechelen comen zyn voir commoengemeesters 8 c e p e n e n dekenen ge-
swoorne ende Rentmeesters van der stad van Mechelen in haerer 
cameren, toenendehoe zy van ouden tyden zekere ordinancien in hair 
ambacht onderhouden hadden, om hare ambacht in eeren ende hare 
gesellen in vreden te houden. Begerende om zekerheyt wille van haren 
vors. ambachte, ende om hare gesellen in onderdanichej'den van der 
stad ende te vreden te houdene, d;it hen ende haren ambachte de vorg-
ordinancien die zy in gescrifte alsdan overgaven by den vors. wethou-
deren eiide heeren van der stad. in gescrifte verleent worden, soe 
werden by den selven wethouderen ende heeren, nair dat zy de vors. 
ordinancien rypelic oversien ende die geconigeert hadden, den voirs. 
ambachte verleent geconsenteert ende gheaccordeert de pointen hier 
naer voleende. Behoudelic alt3't den Raedevan der stad deselve nabe-
screven pointen te meerderne te minderne te veranderne ende anders 
dair inne te doene alsoe den selve Raede goet ende van noode duncken 
sal alsoe dicke als hen (.'elieft. 

In den yer^ten dat de ghemeyne f<esenen van den vors. ambachte alle 
jare tot gewoenliken tyde kiesen zxxllen twee ^eswoorne van den zeiven 
haren ambachte, de welke haren eed doen sullen op ten stadhuys ten 
tyde ende inder manieren dat dat gheconstnmeert is-

I tem dat zoe wie int vors. ambacht comen wi l l e , zal dat toenen den 
vors. geswoornen ende die zullen hen metten ouders bespreken, ende 
staet die man diet coopen wi l le dan tot goeder namen ende famen, zoe 
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zal "hy ontfangen worden in t vorg. ambacht, dair vore hy geven sal 
v i j z r insgulden eens te bekeeren tot s anibachts proeffit . 

I t e m zoe wie i n t vors ambacht is en wettige zonen heeft naar dat hy 
in t vors. ambacht v ry meester es. zal elc van sinen zonen dair inne 
vryen om x r j groote brabants ghelds eens tot sanibachts proeffite alzoe 
dat zy dair mede v r y cnape in t selver ambacht zyn zul len, ende werken 
dair t hen gelieft. Ende wonde eenich van den zeiven zonen meester 
worden die sal t vors. ambacht coopen mogen, om dardalven rynsgulden 
eens te bekeerne ten prouff i te van den voirs. ambachte. 

Hem dat niet gheoorlooft zyii en zal yemande van den vors. ambachte 
te werkene metkeersen, o f t op eenige vigi l ie avonde o f t op saterdagen 
nair der eender hi ieren of t op den goeden vridach vor den noenen, o f t 
op alder zielen tach vo i r den noenen, o f t oic i n tyden van vorste, als 
men ledich moet gaen. Ende wie hier eenichsslns tegens dade zoude 
verbiieren zesse ponden pa3'ments alsoe dicke alst gebuerde tot behoef 
van den geswooruen van den voors. ambachte. 

I tem zoe wat meester die eenich werc te smal wrachte o f t l iet werken 
bynnen sinen hu3'.'?e o f t i n sinen name dat smaelder viele dan die 3'seren 
maten begrepen hebben, die tvors. ambacht van ouden tyden gehouden 
heeft, die zoude verbiieren van eiken drade dat te smal ware vier miten 
tot behoef van den geswoornen van den vors. ambachte. Ende dair 
toe sal h y gehouden syn t selve werc dat men te smal bevonde terstont 
tebreydene alsoe tbehoir t . 

I t em zoe wat man o f t meester eenich stuc werx te cort wracht dat die 
verbueren zal van eiken stuc wercx twee ponden payments alsoe dicke 
alst gebuerde tot behoef van den vors. geswoornen. 

I t em zoe wat meester eenen leercnape aennemen wi l l e om hem tvors. 
ambacht te leerene zal sculdich zyn te commen hy zine geswoorne ende 
kundigent hen. En zal de selve leercnape tselve ambacht moeten leeren 
vier jaer lang ende niet min (b3mnen welken vier jaren die selve meester 
egheenen anderen leercnape aennemen en zal mogen, om te leerne. 
Ende terstont als de meester den selven leercnape aannemt sal de vors . 
meester sculdich zyn te gevenen vier ghelten w^ms, te wetene x i j grote 
brabants vor elke gelte wyns, tot behoef van den gemeynen meesters 
van den vors ambachte. Ende de vors. leercnape zal terstont sculdich 
zyn te gevenen twee gelten wyns der weerden vorsc. tot behoef van den 
gemeynen cnapen van den zelvcn ambachte. Ende waer t alsoe dat die 
leercnape zinen meester ontliepene ende ewech bleve meer dan x i i l j 
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daghe dat dan syn en ty t verloren sal zyn die hy gewracht hadde, maer 
voldoet hy sineu meester inder manieren vorsc. zoe zal hy v ry cnape 
syn in t vors. ambacht, des sal hy dan noch sculdich zyn te gheven den 
cnape van den selven ambachte eene shelte wyns van x i j groten bra 
bants. I n kennissen dat hy syn ambacht volleert heeft. 

I tem zoe wat man van buyten begheert te werkene bynnen Mechelen 
aen ' t vors ambacht, zal dat mogen doen om vier grote brabants t siaers 
te keersgelde. Alzoe verre hy t vors ambacht in eene vi-ye stad 
geleert heeft ende dan af ende da thy sinen meester voldaen heeft goede 
kennisse doet, des zal hy nair gewoonlike manieren sculdich syn te 
ghevenen den cnape van den vors. ambacht eene ghelte wyns van x i j 
gi-olen brab. ende dan sal hy in t vors. ambacht vry cnape zyn. 

I tem en sal niet geoirlooft zyn eenigen meester van den vois . ambacht 
eenigen cnape te werke te settene, sonder aensien van sinen geswoor-
nen op te verbuerte van eenen weghe tot Aken oft dair vergheven twee 
scellinge grote brabants alsoe dicke alst gebuerde tot behoef van den 
vors. ambachte. 

Item zoe wie van den vors. ambachte contrarie dade eenigen geboden 
van zinen geswoornen ende van sinen ambachte, alsoe verre die redelic 
endemogelic waren, ende dair mede bevonden werde, zoude verbueren 
eenen wech te Coelne o f t dair voir glieven drie scellinge grote brabants 
alsoe dicke alst gebeurde tot sambachts behoef. 

I tem zoe wie van den vors. ambachte in presencien van eeiuch van 
sinen geswoornen, den anderen van sinen gesellen eenige ontemele 
worde gave oft anders onoedelic of ontemelic leefde, het w a r é i n loghen-
strepen of t anderssins i n eenigen ontemelicken dingen, die soude ver
bueren eenen wech tonser vrouwen t'hertogenbossche, oft dair voir 
gheven x v i i j grote brab. eens alsoo dicke alst gebeurde tot sambachts 
behoef. 

Al le de vors. pointen inder manieren dat se boven gescreven staen 
warden overdragen gesloten ende den vors. ambacht verleent, B y Janne 
van Heffene ende Gheerd van Cuj'-ct commoengemeesters. Woute r 
Berthout, Philips van Mayegem, Jan van den Dale, Jan van Muysene, 
Jan de Gheerds scepenen, Wouter Bau ende W i l l e m Schoef, dekenen, 
Gielis de Coninc, Jan Waelpoyt ende Jan Vetteken, geswoorne, Vranc 
van Heffene. Jan de Lange ende Jan Yswein, rentmeesters. 

Op ten xiij"*"" dach van september int jaer ons heeren duysent vier 
hondert zesse en veertich. 
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ANNEXE m . 

Aj Arcl i ives de la v i l l e de Maliues : Ordonnances du Magistrat. 
S. I . n° 3. ( ± 1443.) 

D i t zyn ambachten die noch ter ty t niet geordiueert en zyn i n die halle 
ende die van ouden tyden i n die halle plagen te staene ende die oic 
vortaen daer inne staen sullen op alsulcke ordinancien als men daer op 
setten sal. 

I t em diesgelix die tappi ' twevers ende alle de ghene die tapite ende 
sargien ende dat daer toebehoert ver coopen wi l len sul len sculdich zyn 
geloot stal te hebbene i n die halle ende niet daer buyten eenich goet 
vercoopen dat dier neringen toebehort op te boete van i i j s. oud gr" alsoe 
dicke als zyt dade. 

B) Ibidem. Compte communal l 4 5 « - i 4 5 9 , i° i v v°. - Ontfaen van 
diversen menegerande dingen. 

Ontfaen van den ambachte van den tappytwevers voi r hair ass [ i sèn] 
harer neeringhe ghelyc hair brieve oec dat wtwisen gaven Jan Bosch 
man, Peertss. de Hon t , A d a m de Koster en Jan van den Hoede) 1 x R g . 
val. X V Ib gr. 

c) Archives d e T é g l i s e de Saint-Jean, Inventaire des objets confiiés avix 
soins du sacristain. 1486. 

Sinte Katel inen outaer. 
I tem dat ander (outaer) cleel es van tappeseryen op hebbende onsen 

heere aent cruyce. 
Sinte Antonis outaer. 
I t em dat ander (outaercleet) es van tappeceryen daer oec wapenen op 

staen van den selven rentmeester Iwy len Nicasius 'tSammele, rentmees
ter was des herth'ogen van bourgongnen in de landen van Mechelen) dat 
beseecht men dagheleecx. 

ANNEXE IV. 

Extrai ts des comptes communaux de Malines. 
1493-1494, f° 176. — I t . bet. den tapiesschier van hertoghe Phls voers. 

van syn nieuw jaer v sc. 
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1494-1495, f° 166. v°. — Ingehuldigd hertoghe Phls. van Oostenrycke — 
I t . betaelt den tapecier vj sc. ix d. 

i5o2-i5o3. f" 206 v°. — Dnieuw jaer van shertogen dienaers-
I t . gegheven den tapichiers ons genad heeren Phls voors. v ] sc. i i j d. 
I tem gegheven den tapichiers van hertoghe Karei v sc . 
15061507. f° 204 v ° . — I t . betuelt den tappesiers van hertoge Kaerle 

voer haer moeyte van der tappeserije t e hanghen i n den Roeden Schylt 
t e paesschen xv'"vij aldaer hertoge Kaerle den ommeganck sach 

vj S C . i i j d. br. 
f" 206. I t . gegheven den tapichier van hertoge Kaerle voer zekeren 

diensten t o t der stad gedaen ter vuytvaert van hertoge Phls. i i j sc 
i5o7-i5o8, f" 208 V ' . — I t . betuelt van e e n e n stucke tapeseryen van x i x 

e l l e gecocht ter stad behoef dienende i n de Schf pencamere cost elc 
e l l e V s t . , x octob. xv'" v i i j i i i j Ib. xv sc. 

I5r2- i5 i3 . f" 225. — I t . bet. Janne Roose van den tapyt cleede dat voer 
d e schouwe in d e Schepencamere hanght i e versiene ende rontomme 
met cannefasse te belegfihenne, x september xV- 'x l i j i i i i j sc. 

i5 i8 i5i9, f" 230. — Niewjaer . — I t . den tappichiers van my vrouwe 
I ph . v j sc. i i j d-

f° 236 I t bet. Merck Yelingen tappytmaker van tghene dat hem toeghe-
seet es als voer zj'^nen loon van desen jaere vi i j L v sc. 

I t . het Jannen van den Damme tappytmakere voer zynen loon uts. 
i j L X V sc. 

i5ig-iS20, f° 2^6 V . — I t . gheg. den ghezwoorenen van den tapytwevers 
voer dat zy ter begheerte van der stadt Curnelis (Mathys) den pypere 
dambacht ghegeven hebben xxx s c 

f" 232- I t . . de tapychiers ende beckers van my vrouwe i j phi x i i j sc. 
I t . . . den tappychier van don Fernando i phij vj sc. i i j d. 

f° 239 v" I t . bet Merck van Yelingen tappytmakere van tghene dat hem 
toegheseet es voor zynen loon van desen jaere v i i j L v sc. 

I t . bet. Janne van den Damme tappytmakere van zynen loon van desen 
jaere i j l . x v s c . 

i52o-i52r, f° 227. I t . gheg. Jannen Rommonds tappytmakere tot hulpe 
van Z3'nder huyshueren om die naringhe alhier te maecken i i j h. 

f» 221 V . De tappicheurs van m^-n vrouwe r ph v j s. l i j d . 
I t . de selven tappichiers noch gheg. i j phi omdat se de tappecherie 

ghehangen hadden als myn yrouwe gehult wert x i i j sc. 
I t de tappichiers van don Fernando i phi j v j s c i i j d . 
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f" 235. I t . bet Merck van Yel inge i i tappj'^tmakere van tghene dat hem 
toegheseet es voer zynen loon van deseu jaere v l i j L v sc. 

I t . bet. Janne V a n den Damme tappytmakere voer zynen loon van 
• • • -uts i j Z. X v S C . 

I t gheleet Jannen Ronis lecwercker om de neeringhe alhier doen te 
groeyen van den lecwerkers alst b l y c t i n p" l i " de annis xv'= xx ende 
x x j , f° l i i i j X sc. 

I t . gheleet Jannen de Blonde lecwercker om de neeringhe alhier te 
vermeerderen van den lecwerckers u tpa t e t i n p° l i ^u t s . f° uts. i x sc. 

i5.2i-i5'23, f''233. I t . bet. Merck van Yelingen tappytmaekere van 
tghene dat hem toegheseet es voer zynen loon van desen jaere v i i j sc.v.d 

I t . bet. Janne Van den Damme voer zyn loon uts. i j L xv sc. 
i522-i523, f ° 2 2 6 V " I t . bet. Merck van Yelingen tappj ' tmaekere van 

t ghene dat hem toegheseet es voer zynen loon van desen jaere i j L x v s c . 
I t . bet. Janne Van den Damme tappytmaker voer zynen loon van 

desen jaere i j L X v sc. 
f" 227. I t . bet. Janne Rommonds tapp3rtwerkere voer Z3men loon van 

desen jaere i j L xv sc. 
• 1523-1524, f" 217 v". — I t . gheg. Peteren van Houmolen tappichier van 
brueselle tot behulp van zynder menag3'en al hier te bringhenne ende 
naringhe te makene van tappytmakene i i j sc. 

f" 225 v». I t . bet. Janne van den Damme voer zynen loon van desen 
jaere i j L, xv s. 

I t . bet. Janne van den Damune voer zynen loon van desen jaere 
i j L, X V s. 

I t . bet. Jannen Roms van der V u eren tappytmakere voer zynen loen 
van desen jaere i j L x v s. 

I t . Mercke V a n Yel inghe tappytmaeckere voer zynen loon van desen 
jaere i j x v s. 

1524-1525, f° 222 v° . — I t . ghegeven Jannen de Blonde tot behulp van 
den costen d j ' zyn zoene ghehadt heef t i n t verhuj'^zen van bruessele 
hier te comeu woenen xxx s. 

f" 232, I t . bet. Jannen van den Damme tappytmaker voor zynen loon 
van desen jare i j L x v s . 

I t . bet . Jannen Roms van der Vueren tappytmakere voor zynen loon 
van desen jaere i j Z. xv s-

I t . bet. Mercken van YeUngen voor zynen loon van eenen halven jaer 
X X v i i j sc. 
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f° 233 v°. Bet. Peter van der Houmolen voer zynen loon van desen 
jaerc xxv i i j sc. 

1525- 1526, f" 2iR v° iNote : pas de « tapichiers » de Madame mais des 
« legwerckers »). 

f" 228. I t . bet. Janne van den Damme tappytmakere voer zynen loon 
van desen jaere i j L xv sc. 

I t . bet. Jannen Roms van der Vueren tappj'tmakere voer zynen loon 
van desen jaere i j L xv sc. 

fo 228 v°. I t . bet. Peteren van der Houmolen leerthouwer voor zynen 
loon van desen jare xxv i i j sc. 

1526- i527, f" v°. I t . bet. Jannen van den Damme tappytmakere voer 
z^'nen loon van desen jaer i j L xv s. 

I t . bet. Janne Roms tappytmaker voor zynen loon van desen jaer 
i j L X V sc. 

1527- i5z!^, f° 228. I t . gegheven Jannen van Homnolen tappj'twevere 
voer de neeringhe die hy inde stede doen sal xxv i i j sc. 

f" 234 V " . I t . bet Jannen van den Damme tappytmakere voer zynen 
loon van desen jaere i j Zr xv s. 

I t . bet. Jannen Rom. tappytmaker van der Vueren voer zynen loon 
van desen jaere i j L x v s. 

f" 235 I t . bet. Sanders van Tuvcken tappy-twevere voer z\'nen loon van 
dese jaere i j L xv s. 

iSaS-rSzg, f ° 228 v". I t . bet. Peeteren van Houmolen tappytwevere van 
eenen tapp3'te haughende in de dekenye xx ellen lanck metter breyden 
coste elck elle i i i j s. Compt samen met xi j s. van canefas dienende totten 
selven tappyte ende voer dnayen betaelt op. i i i j X j s. v j d. 

I t . bet. Janne Daems van eenen tappyte hanghende inde vertreck 
camere vand Rentmeesters van der stadt coste xv i s-

fo V " . I t . bet- Janne van den Damme tappytmakere voer zynen loon 
van desen jare i j Z xv s. 

f ° 230. I t . bet Janne Roms van der Vueren tappytmakere voer zynen 
loon van desen jare i j L, xv s. 

I t . bet. Sander Van Tu3'cken tappytwevere voor zynen loon uis. 
i j L X V s. 

i529-i53o, f" 231. I t . bet. Jannen van den Damme tappytmakere voer 
zynen loon van desen jare i j ^ x v s. 

I t . bet. Jannen Romments van der Vueren tappytmakere voer zj 'nen 
loon uts. i j X V s. 



— 90 — 

I t . bet. Sander van Tuycken tappytwever voer Z3'nen loon van desen 
jaere i j L, xv s. 

1530- i53 i , f° 329 v". — I t ' bet. Jannen Rommens van der Vueren tap-
pyt inaker voer zynen loon dese jaere i j Z, xy s. 

f" 23o. I t . bet. Peeteren van Houwmolen tappytmaker voer z3menloon 
van desen jaere x x v i i j s, 

I t . bet. Sander Tuycken van zynen loon van desen jaere i j /. x v s . 
1531- 1532, f" 326 I t . bet Janne Rommens tappytmaker van der Vueren 

voer zynen loon van desen jaere i j L x v s. 
I t . bet- Peeteren van den H o u w m o l e n tappytmakere voer Z3men loon 

van desen jaere x x v i i j s. 
I t . bet. Sander van Tuycken tapp3'twever voer zynen loon uts i j L xv s, 
1533- i533, f° 227. I t . bet. Janne Rom. tappytmaker voor zynen loon 

i j L X V s. 
I t . bet. Peeteren van houmolen x x v i i j s 
I t . bet. Sander van Tivycken, tappytwever i j Z, xv s. 
i533 i534, fo 23o. I t . bet. Janne Roms tapp5'tmaker voer zynen loon 

i j L X V s. 
I t . bet. Peeteren van H o u w m o l e n X X V I I J S C . 

I t . bet, Sander van Tuycken i j L xv s. 
1534- 1535, f° 238. I t . bet. Janne Rommonts tappytmaker i j L x v s. 
I t . bet. Peeteren van H o u w m o l e n x x v i i j s. 
I t . bet. Sander van Tuytkene, tappytwevere i j L x v s. 
I t . bet. Joosen Poelaerts, tappytwevere i j L xv s. 
1535- i536, f** 229" v° . — I t bet. Peeteren van Houmolen tappytmaecker 

x x v i i j s. 
I t . bet. Sander van Tuycken , tappytwevere i j L xvs . 
r536-i537, fo 2t8 I t . bet. Peeteren van Houmolen tapp3'tmaker... van 

den jaere gevallen kersmisse i536 xxv i i j s. 
1537- i538, f» 219 v". — I t bet. Peeteren van Houtmolen tappytwever 

voer zynen loon van desen jaere gevallen te kersmisse xv*̂  xxxv i j 
x x v i i j s. 

1538- X539, 1539—1540 et 1540-1541, (Note : pas d'annotation) 
i54t-i542, E'' 186 I t . bet. Peeter van H o u w m o l e n van kersmisse x i j 

xxv i i j s. 
T54 i i - i 543 , f ' ' i85 vo I d e m . 
r543 1544, f" 177 Idem. 
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1544-1545, i545-i5j6. 1546-1547, 1547-1548. 1548-1549, i549-i55o, i55o-
i55i , i55i-i552, i552 i553 (Note: pas d'annotation). 

1553- 1554, f° 229 Bet. Joos van Ghendre tapissier voer zynen loon ver
schenen een jaer Johis l i i i j x i j L 

En marge'. Dese tapysier es van uyeuws ter ordonn. van de wet aen-
genomen. 

f 234. v j stadtstoopen gepnt A n t h . van der Herberghen tapissier van 
bruessele i j L i x s, 

v j stadtsstoopen gepnt enighen consteneers van tapissiers t f f t lech-
werckers p. ord in . p . clerck i j L, i x s. 

1554- 1555, f" 250 v°. Bet. Joos van Gheendre tapissier x i j L.. 
1555 i556, f" 241. Bet. Joos van Gheanre tapissier van der Stadt voir 

zynen loon verschenen van eenen jaer Johis Ivj ende van nu voirts 
Z3'nder huysvrouw achtergelaeten weduwe toegelaten blyckende by 
ordonnan. van de wet i n haer handen x i j L. 

1556 i557, f" 188. Betaelt Anna bogaerts weduwe wylen Joos van 
Gheenre in zynen leven tapissier van de stadt voir haeren loon 
alzoe zy t zelve exerceert ende haer mits d3'en by de wet gegunt den 
voorg. loon blyckende by de ordonn. met quitan. ende certificatie 
van den nomber van den getouwen verschenen van eenen jaere 
j ö h a n n i s xv'-lvij x i j L, 

En marge : By ordinan. van der wet nyet min zal informatie genomen 
•wordden op donderhouden van geto^lwen ten getale van dryen met acht 
gesellen in de zelve ordinantie geruert. 

1557- i558, f • 258. Bet Anna Bogaerts ende nu Joos Eisen haeren man 
als tapesier van der stadt voer een jaer loons versch. Jois xv' achten-
vyf t i ch ende blyckt by certificatie dat die selve dry ghetouwen hout 
gaande xijL, 

En marge : als i n voergaende rekening ende by attestatie dat hy heeft 
onderhouden drye getouwen met vi i j gesellen naer voergaende ordinn. 

1558- 1559, f" 278 v . Bet. Joos Eisens tapissier van der stadt voer een 
jaer loons verschenen Johis negeneuvyftich als met drye ghetouwen 
gewracht thebbene binnen desen jare x i j L. 

En marge cette note : als i n voorg. reken. 
fo 3o3 V". Bet. Anna Bogaerts tapisseresse van der stadt ter causen 

van een halfï jaer huyshueren haer verschenen Sint Jansmisse xv^Hx. 
v j L, 
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1559- i56o, f" 286 v° . Bet . Joos Elsens tapitssier van der stadt voir een 
jaer loons verschenen Johannis xv<= tzestich als met i i j ghetouwen ende 
acht werckende gesellen ghewrocht thebbende binnen desen jaere x i j L. 

1560- i 5 6 i , f" 289 v" . — Bet. Joos Elssens tapyssier van der stadt voir 
een jaer loons verschenen Joannis xv<= eenentzestich als met dr3'e 
getouwen ende acht werckende ghesellen gewrocht thebbende binnen 
desen jaere p. quit . x i j L-

1561- I563, f» 283. Bet. Joos Elssens tapissier ut sxipra. 
I562 I563, f" 283. Idem. 
i563-i564, i564-i565, i365-i566, i566 1567, i557-iS68, (plus d'annotations). 
I568-T569. Cliapiire : Stadsloonen : Betaelt Marcelis van Thuyl t tapis

sier ende leghwerckere es geaccordeert by myne heeren van der we th 
x x r i j february L X V I J d ry jaer lanck alle jaere x j L artz. ten eynde hy 
soude binnen deser stede zyn residentie comen houden ende de neringe 
ende coopinanschap van tapisserye doen groyene alsoe hier voor dierste 
iijo jaer verschenen i n ap r i l i L X I X p . quitan. ende copie auctent3 'ck van 
der acten. x j L. 

1369-1570, f" 247. Bet . Mercelis van Th ie l t tapesier ende legwerckere 
voer zyne pensioen voer dry jaeren by der wet geaccordeert alsoe hier 
tweede ende derde leste jaer verschenen in apr i l i L X X . X X I J L. 

de 1570-1571 a 1599-1600 plus d'annotations. 

ANNEXE V 

A r c h . comm. C. Magis t ra t . Ordonnances. S. I I I . n"2. f" 243 v". i5 i7 . 
Also ter kennissen van mynen heeren commoing"" scepenen dekenen 

geswoirne ende rentmeesters van der stadt van Mechelen i n harer 
Raedtcameren vergadert wesende gecomen es, dat zekere faulten ende 
gebreken dagelycx gebueren ende bevonden worden in t hanteren van 
den ambachte van den Tapytwerckers , bynnen der stad van Mechelen, 
Al s dat de selve tapytwerckers , haer goedt den selven ambachte aen-
gaende alhier vuyter stadt ongewaerdeert vueren ende ende zoo vercoo-
pen, mits den welcken de neringe van henlieden i n toecomenden tyden 
gescapen ware te vergane, Ende om dan tselve ambacht in eeren te 
houdene, ende huerlieder neringe te meer ende menighfuldichlycker 
doen opverstaen ende groeyen tot p rof fv te ende besorghsamheyden van 
dén selven ambachte, ende den gemeynen goede, so S3'n b3' den selven 
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mynen heere.n overdraj^en ge.slooten eiide gestatueert de pointen hier 
iia volgende, om die alsuo onverbrekelvc onderhouden te wordene. 

I n den yersten dat van nu voirtaene, nyernande van de voirs. am-
bachte geoirlooft en sal zyn, eenigh werck hueren ambachte aengaende, 
alhier vuyter stadt oiigevvairdeert te vuerene, noch insgelycx, eenigen 
van huerlieder wercke, hier bynnen, o f t oic buyten der voirs, stadt onge-
wairdeert te vercoopene. Op te verbuerte wie hiertegen doende bevonde 
worde van elcken stucke wercx. also dicwils alst gebuerde van drie 
Rynsuuld te bekerene in drien, deen dei'dendeel dair af ter deken^-en 
behoef, dander derdedeel den vuors. ambachte en t derde derdendeel 
den gheenen diet vuirtbringeii sal. 

I tem dat eenijegelyc van den voirs. ambachte sciddich sal syn, voer 
dwaerderen van zynen goede uft wercke, te gevene alsoo hier na volght. 
Te wetene van elcken stucke van den tapyte vier myten, van elcker 
dosynen sargien achtien myten, Ende van elcker peertsheurren, eenen 
halven stuvere, Te bekerene deen heelft deur af tot behoef van den 
voirs. ambachte, Ende dander heelft tot behoef van den wairdeerders 
van den selven ambachte voir huerlieder loon endemoeyte. 

Ende of t men op eenigen van den selven ambachte in toecomenden 
tyden, groote ende merckelycke suspitie hadde, dat die eenige van hair-
lieder wercke, den voirs. ambachte aengaende, ongewaerdeert vuytge-
vuert oft verco«!ht hadde, dat alsdan de deken van den wollewercke 
by tyden wesende dien tot zynder eedt sal moegen brlngen, om hem 
dair of te purgerene o f t by synder weygeringen de voirs. boete te 
betalene. 

Behoudelic hier inne den voirs. mynen heeren, huer meerderen min
deren verclaren ende interpreteren, also dicwils ende menichwerf als 
hen dat goetduncken ende geheven sal, dit geschiede op ten xxvij»"' 
dagh van Julio, in t jaer ons heeren duysent vyfhondert ende seven-
thiene, 

A.NNEXB VI. 

Archives communales. Re^;. scab. n° r+7, f°39. — i523, 2 dc'ïcembre. 
A) Marj^riete IMachiels wed ' wylen Cornelis van den Rj 'me cuni tutore 

heeft opgedragen ende overgegeven Jannen Moens, Peeteren Ve r -
cammen ende Henricke van Hoe.ye als geswoerne ende ouders ende tot 
behoef van den ambachte van de tapytwerckers van deze stadt ende 
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dat to t reparatien v a n huerly<ler altare staende inder kercke van S*" 
Ka"® alhier , den eeuen R. g i i l d van de vier gulden erff. die sy... 

ii) Reg. scab. n» i53, f" 124 v". — i52<j. 22 decembre. Meester Peter 
Verhoeven der stadt meester metsere heeft opgedragen ende overge
geven tot behoefif van den ambacht van de tapytwerckers als de th.yen 
stuivers twee groote brab. m i n een myte erff. ch3's die hy hadde verschj'-
nende a l ty t ter kersmisse op ende aen een huys metten hove, gronde 
etc. toebehoorende Peteren Vercammen gelegen in den crommen 
elleboghe tusschen des goedshuis van Thabor erve aen deen zyde ende 
Jans Bietsins ,?) erve aen dandere zyden. 

c) Actes du Magistrat . S. I , no 4. f" 67 
D e n xxvije" January a" xv" l i i j s ty l van brab- zoe hebben m i j n heeren 

de tresoriers, heeren ü i e l i s van Gottignies ende her Gu i l l i am de Bove-
kercke, ridders, her W i l l e m Verberckt , Cornelis Lancheloots , tresoriers 
gegundt ende gegeven Joos Van de Ghendere tapecier alhier gecomen 
omt zelve ambacht alhier te doen groeven ende vermeerderen tot behulp 
van zynder huyshueren der somme van twa l f gulden tsjaers, innegaende 
kerss* l i i j . Ende dat alzoe langhe alst hen believen zal ende tot beuren 
wederroepen. A c t u m desen x x v i j jamiari" a° voers. m y aldaer present. 

Backer. 

ANNEXE V I I . 

Archives communales. Carton : M é t i e r s d'ameublement, n" i . F a r d é 2, 
Tapytwevers . 

De Geswoirenen van deia Tappytmakers volgende den o r d o n n a n t i ë n 
van U myn Eerwaerdige heeren Commissarissen gecommitteert by 
mynen heeren van der wedt aengaende den versoecke van Casen van 
horicke een van den selven Ambachte suppliant, naer communicatie 
metten ghemeyneu ghesellen van den selven ambachte gehouden gheven 
over de opinien ende antwoirddeu van den selven ghemeynen gesellen, 
ende syn gelyck hier naervolght. 

l e r s t hoe dat in den j a e r é xv" ende x x x i x op ten ix« dach februarj'^ 
om paeys vrede ende eendrachtichej ' t onder dyen van den selven 
ambachte te vordere, ende om dat die ghemeyne ende schamele ghesel
len van den zei ven ambachte mitsgaders heure huys vrouwen, kinderen 
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ende familien bytinen cleser stede met vvercke eude arbeyde van beuren 
handen ende hanteringen van der voers. naringen sonden moegen onder
houden wordden, aen den voers, mynen heeren van der wedt hebben 
verworven zekere o rdonnan t i ën ende rollen, luydende gelyck hier onder 
volght. aengaende den p()3'ncte n u questie om zynde. 

Da t in dyen yemanden belieffde eenige van syn tappytgetuwen of t 
zaergiegetuwen vuyt te brekene, dat d̂ -e in de plaetse van dyen sal 
moegen stellen een hergetiiwe zonder meer. Daer op hy sal moegen 
wercken dobbel i j pelingen, dwelck hy alsoe sal moeten bly ven houwende 
sonder wederom te moegen stellene syn vu3'tgebroken getuwen etc. 

Ende dat de gesworenen die Rolle ende ordonnantie vercregen heb
bende, syn gegaen aen allen de gesellen van den voers. ambachte ende 
besundere oyck aen den suppliant, ende dat hy die selve Rolle laude-
rende ende approberende heeft vuj'tgebroken syn zaergiegetuwe ende 
heeft in de plaetse van dyen ghecosen ende gestelt een heergetouwe, 
ende dat oyck sichtent gebruyct tot nu omtrent i i i j jaeren herwaerts met 
noch drye andere getuwen, ende noch doet ten daige van heden met 
noch twee andere getuwen, totten voers. hergetuwe. 

Ende want hem tselve noch nyet genoech en is, al iest dat hy daer 
mede rycke es gewordden, alsoo hy sichtent die bederffenisse van der 
zantpoorten syn huysen staende op ten Neckerspoele met reparatien 
gebetert mach hebben i i i j " gnldenen ende dat hy nu onlangs heeft 
gecocht het huys van W5'len meester Bernaert Keermans, advocaet 
was, voer de sonime van v i j^ guldenen, oft al daer omtrent, behalfven 
tghene hy noch meer gepi-oufïiteert heeft, ende dat h_v meer wercks 
maect dan 3'emant van den voerscrevea ambachte, jae meer dan som
mige sesse meesters van den selven ambachte die nochtans oick leven 
moeten, ende dat hy voer syn heren nu heeft x lv r i j st. die hy om x x i r i j st. 
plach te gevenen. ende voer S3-n andere werck xv st. dat h3' te gevene 
plach voer ix st., ende ander werck xxxij oft xxx i i j st. dat hi j te geven 
plach voer x x i j st nochtans de stofife nu alsoo goeden coop, ja beter coop 
hebbende dan 53' tot sulckenen tvde geweest heeft, zulckx dat hy jaer-
lyckx eenen grooten pennlnck wint boven allen costen, ende alsoo dat 
h\ ' suppliant claeght sonder saecke, ende soect middelen om allen sca-
mele gesellen met beuren huysvrouwen ende kinderen te bedervenen. 

Soe eest dat allen die gessellen van den voers. ambachte verclaert 
hebben, ende oyck om de redenen in den yersten articule van desen 
gestelt hartelyck bidden ende begheeren dat zylieden op dat die gbene 
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die schaemel ende arm syn met al len hetiren huysgesinnen nyet eewe-
lyck en wordden bedorven ende berooit van beuren nootdorsten, ende 
datbenhiyden die scapraijen 11 j 'e t en worden gjesloten. om eenen per
soon den suppliant, die als voren f^enoecb heeft ende vele winnende es, 
moegen behouwen genj-eten, ende blyven gebru3'ckende de voers. uwer 
beeren o r d o n n a n t i ë n ende Rollen ende den suppliant nyet consenteren 
syn vuytgebroken getuwe wederomme te stellenen. 

Adverteren voerts noch anders de redenen ende middelen van den 
voers. verderffenissen van den voi rn . ghemeynen gesellen, die welcke 
syn in getalle van omtrent xxv meesters, alsoo dat ambacht in t heele es 
groot omtreixt x x x meesters van den selven ambacbte, dat die zess 
meesters van dien voors. ambachte we l soo vele wercks souden maken, 
als i n t heel ambacht nu gemaect wordt , sulcx dat al len de andere 
souden moeten leech gaen ende bederven van gebreke, dwelck God 
deur U beeren verhoeden wi l l e . 

Ende dat die voers. geswoirenen 03'ck alsoo wel meer prouffyts sou
den weten te doene, als die suppliant soo verre als sylieden tselve nyet 
en lieten om de voers. ordonnan. ende Rol le , ende besondere meest vuyt 
compassien van den ghemejmen ende schaemelen gesellen van de 
voers. ambachte. Ende dat se tselve oick i n meyningen syn te doene,soo 
verre als de s i ippl iant in zyn versoeck obtineert, dwelck svlieden metten 
voers gemeyne gesellen om de voers. redenen hopen ende hartelick 
biddende syn neen. 

Sy betboint der par tyen om hier op te seggen ghelyck hem goet-
duncken zal. 

Actum den xx j mei 1549-

ANNEXE Vm. 

A.rchives commimales. Carton : Mé t i e r s d'ameublement n** i . F a r d é 
20, 1566. 

A Messievu-s de la l oy et conseil de la v i l l e de MaUnes. 
Remonstre en toute h u m i l i t é Jehan de la Rive haulteliseur de son s t i l 

comme p a s s é cincq ans i l auroit pnte a mesd. Srs. certaine sa req*'' 
parlaquelle i l donnoit a congnoistre qu i l estoit bien dintention de se 
venir tenir et resider en ceste d. v i l l e et 3' faire sond. s t i l de haulte-
lisseur. moyennant en l u y faisant quclque gratidte et avantaige et 
samblable que mesd. Srs auroient fa ic t paravant a autres de semblable 
sti l . Laquel le req'® veue par bons mesd. Srs. auroit este tenue pour 



— 97 — 

aggreable, et ce ensnyvant auries promis et ordonne and. suj)plt luy 
<lonner quelque gratuite et avantaige, et tel i j u i l sen pouroit contenter 
suyvant laquelle promesse est venu led. supplt a ses grands fraiz et 
despens tenir sa domicilie en ceste ville, et y faict sond. stil connne i l 
appartient, ja p a s s é cincg ans sans touteffois jusques ores avoir en 
quelque prouffict ou gratuite de vos révérences a luy promise- Parquoj-
ledict supplt se retire derechef pardevers vous mesd. tres honnort-z et 
doubtez Srs, suppliant tres humblement qu i l plaise a vos Revcren. luy 
faire quelque b o n t é et advenchement et telque mesd. Srs ont f;iict a 
autres de semblable s t i l . E ten ce faisjint luy donnerez occasion et advan-
chemenl Ie plus on plus augmenter sond stil ou gaing et prouffict de 
ceste ville et des manans et hubituns dicelle, ou autrement sera led. 
supplt contrainct soy retirer a sa destniction attendu les grandz de>s}>ens 
qviil a faict a venir resider et transporter tous ses Instruments de sou 
sti l en ceste vi l le . 

En marge : Overmits den zeer turbelenten ende benauden ty t dat den 
svij^plt patien. hebbe. 

Actum tot Mechelen in de Weth , op ten v i j octob. i566. 

ANNEXE IX. 

Archives communales. Judicature des Echevins. S. I I I , reg. n° i , 
f" 34v", 23 fevrier 1567 (a. s.) 

AI200 Marcelis Van Thuyl t poorter van Diest. tapissier of t legwercker 
aen de weth deser stede van Mechelen te kennen gegeven hadde gesindt 
te syne zyn residentie te comen nemen binnen deser voors. stede ende 
alhier z^-nen voors handel van tapisser\'e werck te houden ende de nee-
ringhe van dien alhier te doen gi-oyen tot eere ende prouf fy t deser selver 
stede, ende ghemeinte van dier, zoe verde men hem van de voors. stadt 
weeghen hier toe zeker vorderinghe ende behulp, zoe ut huyshuere 
assyze oft andersints wilde doen, soe zyn by myn heeren van de weth 
voors naer onderlinge communicatie metten voorn. Marchelis hier op 
overcomen in manieren naervolghende. Te wetene dat men hem van 
der voers. stadtweghen zal te goe<le coineu totten onlcosten van zyn 
verhuysen met twe l f f gul eens. Di;t hy voorts zal hebben de dry naost-
comende jaeren elcx jaers voor een pmsion elff Kin.sguld ende noch 
der vryheyt in de bierassvzen voor amen biers van eenen grooten de 
pot. elck der dry iaeren voers. 

Ac tum. xxi i j feb. 1567 
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Ibidem. Actes du Magistra t . S. I , n^ 4, f" 86. 
Anno xv '=LXx den x i i j ^ " fe.br. soe es Marcel is VanThuyl t t ap i s s ie r over-

comen met mi jnen beeren ti-esoiriers te wetene m i j n heere Jan Schoff. 
Phs zone en Pauwels Bernaerts, als dat h i j Marcelis voirscreven zal hier 
binnen Mechelen b l i j ven woenende vier jaren cont inuel i jck d3's en zal 
h i j het pont ouvts niet meer hebben noch ontfaen, maer zal hebben in 
plaetse van acht tonnen groets bier t w a l f tonnen dat ware alle v»;rthien 
daghen een half vat, dys es conditie dat h i j Marcelis moet aanveerden 
v i j f of v j leerkinderen'van onsen borgers ende die vier jiiren leeren ende 
soe verre mijnheeren bevinden dat die vs. Marcel is gheen an leert soe 
za lmen hem die bieren shorscen. 

Ac tum als boven. 

ANNEXE X — No 1. 

Actes du Magistrat . S- I I . n" i , i° 190 v° . 
Op den elfsten dach Juny des jaers x v j ^ ende twin t i ch heeft Die r ick 

Corynss. verluiert aen her Rombaut Huens ontfanger der St;idt 
Mechelen in den naem der zeiver stadt seker huys gestaen op den Sout-
vverf op den hoeck van 't hoochstraetken om gebruyct te worden by de 
tapytwerckl ieden aen de welcke by myne beeren van de Magistraat der 
voors. stede es een wooninge bequaem totten selven wercke geaccor-
deert, eenen te rmyn van ses naestcomende jaeren ingaende Sint Jans
misse x v j " ende t \ \ ' int icb totte expiratie der zeiver ses jaeren. voer de 
somme van tweentseventicb guldens tsiaers tot xx stuyvers elcken 
gulden, deselve hure te betalen naer advenant telcken halven iaere. Den 
verhuerder wordt gehouden tselve hu3'̂ s te onderhouden in goede 
reparatie ende ter meester beqnaembeyt van de. voors. wercklieden. 
Ac tum ten jaere maende ende daghe als boven. 

Die r ick Corynss. 

Ib idem, f° 200 v**-
Op heden den xxxj*" January xv<- d ryen twin t i ch heef t her Rombaut 

huens ontfanger general der Stadt Mechelen in den naeme ende van 
weghens der selver stadt verhuert aen Peter Croone seker huys met 
syne toebehoorten gestaen op den S o u t w e r f ï op den hoeck van thooch-
straetken eenen termyn, van dry jaeren ende dr3Mnaenden naest comende 
ingaende te ha l f f meerte i n den voorsereven tegenwoirdigen jaere voer 
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de somme van tweentseventich rinsf>idden tsiaers tot twintich s tuwers 
elcken gulden. . .. 

Compte communal 1619-1620, f" 182 V . Bet. Hans van der Hecken 
legwercker twaelflf gul eens hem by mj 'n heeren van der weth vuyt 
sekerc consideratien gheiont volgende dordonn. ende quitan x i j L,. 

ANNEXE X - Ifo 2. 

Ordonnances dti Magistrat. S. V I I , n° a, f ' 57. 
Haiis van Hecke Janss. 

Ghehoort trap])ort Mj 'ne Heeren van de weth deser stadt Mechelen 
in policye kamer vergadert zynde. hebben den suppliant by provisie 
geaccordeert den vrydom van"accysen van ses tonnen goetbiers, ende 
van zoo veel cleyn bier als hy van noode hebben zal, behoudens dat hy 
zal aenveerden eenighe bor^jhers kinderen deser stede- om de selve te 
leeren zyn conste van tapytwercken mitsgaders dese te doen insinueren 
in de Tresorye deser stede, ende den collecteurs van voors- accysen. 
Actum xxvii j sept. 1620 

Ibidem, f" 171. i625, 14 jui l le t . 
Verthoont in alle behoorelycke reverentie Merten Stips tapisserye-

wercker in houweh'cke hebbende Catheijm van Hecken Jans dochtere, 
hoe dat U- L . Eerweerdighe gedient S3'n geweest den voornoemden Jan 
van Hecke oock tappisseryewercknr nu overleden, met den siipplnt ende 
familie alhier binnen deser stede hunne residentie nemende om hun 
voors. manufactiwe daer inne wederromme texerceren ende voor soo 
vele alst in hun'was te restaureren ter caxise van dyen taccorderen v r j 
huyshuere mits gaders exeniptie van ass3'sen van bieren ende wynen, 
wacht ende logeringhe van soldaten gelijckdie van den selven ambachte 
in andere steden merckelyck t(jt Bruessel zijn genyettende. ende dat 
voor den termyn van sesse jaeren den welcken binnen twee of t dry 
maenden onbegrepen expireren. Ende want den suppliaut in t voors. 
tapisserye werck hem alnoch binnen dese stede gheerne employeren 
ende tselve werck oick leeren aen eenighe jonghers die hun daertoe 
souden moghen presenteren dwelck nyet en can geschieden tr'n z_\- op 
thien of t twaelff jaeren. keert hem den supplnt tot Uwe E. biddende 
oytmoedelyck ten eynde de selve ghedient sy hem ende alle syne knech
ten ende gasten te accorderen continuatie van den vrydom hem als vore 
geaccordeert ende waer van dacte is berustende onder U . Eerw. Rentmr, 
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vuir den termyn ten minsten van twaelff toecommende iaeren inne te 
ghaen ter expiratie "van de voors. sesse jaeren dwelck doende etc... 

In margine stondt geschreven : M i j n heeren van der we tb deser 
stadt Mecbeleu i n pol ic ie camere vergadert svnde om redenen hun 
moverende jonnen den suppliant voor den tydt van twael f f toecom
mende jaeren alsucke exemptie van de accysen wacht ende logeringhe 
van soldaten als tanderen tvde geaccordeert is aen wylen synen schoon-
vaeder er hem jonnende daer toe voor gelijeken tydt tot subsidie van 
syne huyshuei e de somme van veertich gul . j a i r l . Behoudens ende op 
expresse conditie dat den supplnt binnen het jerste van de voors. jaeren 
sal aeiiveerden om syne conste aen hen te leeren eenighe borghers 
kinderen deser stadt volgende het toesegghen ende beloefte b3- hem 
d3'en aengaende ghedaen soo by de Req»« als mondelings in collegio. 
Act iun x i i i j jul3'^ 1620. 

Compte communal cézS-ióse, f" ig3 vo. Bet. Mar t in Stips tapvt-
wercker over een jaer hu3'shure verschenen te bamis xvj'"xxv wesen<le 
deerste jaer van twel fven hem geaccordeert b3' apostille op req'" die 
men alhier exhibeert met syne quitan. de somme van x l L. 

Mam 1G25-1627. f° igo v". Bet. Mart in Stips tapytwercker in plaets van 
een jaer huyshuere verschenen te bamisse xvj= sessen twin t ich per i j 
quitan. de somme van x l L. 

Den selven noch een half iaer verschenen half meert xv j ' ' sevenen 
twint ich per quitan. xx / . 

Jdem. T627-162S, i° 180 v". Bet- Mar t in Stips tap3'tmaecker een half jaer 
pensioen verschenen te bamisse x v j ' seven en twin t ich per quitan, xx L. 

Archivrs génér. du Royaume. Notaire Jacques Van Waj 'enbergh, 
1644, uit febr. — Comparerende etc. S' Jan de Str3'ckere coopman van 
tappytserye binnen deser vs. stadt Brussele heeft vercleert soe hy doet 
mits desen te maecken eene sieckbusse tot onderhoudt van de geene 
daerinne geschreven S3mde ende gescreven wordende, gelijck van 
gelycken verkleren Mich ie l de la Motte, I t em Martin Steps, I t em Jan de 
Minder, I tem Carel De Potter, Item Gui l lam van E l e w y t , I tem Jan 
Bouwens, I tem Geeraert van Brussel, I tem Gui l lam van Wayenberch, 
Item Jan Paeremans, I t em Jan Hackom, I tem S"" de M a n , I t em Niclaes 
van L o y , I tem Gi l l i s Verrycken, oudt i8 jaeren en meer soe b v verclaert. 
I tem eude Mathy.s de Broe alle als nu oock medecomparereude. Knde 
dat op de conditie naervolgende te weten dat die vs. j ' compt. een ha l f ï 
jaer lanck beginnende op heden datum van desen ende zyndende den 
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lesten Angxisti 1644, wekel3'k sal vu3'tre3'cken vier stuvvers omrae daer-
mede die vs. sieckbusse te beneficeren, ende van gel3-cken alle die vs. 
ij''<! comparanten den vs. termyn van eenen halven jaere geduerende 
wekelyk i j st. 

O 
0 + 0 dmerck van vs .Mart in Steps. 

O 

ANNEXE X I . 

A) Comptf. cnmmunnl, 1616-1617, f" iS6. — Bet Magdalena Van W y c k 
voir den coop van dry camers goiiden leiren ten adven. van een hondert 
twee en dertich gttl . elcke camer met noch acht gul. ende tien sts over 
diversche oncosten ten dien effecte gedooght welcke «ouden leiren ge-
employeert syn tot bebancksel van schepencamer opt Stadthu3's p . 
ordonn ende quitann, i i i i j " i i i j L x st. 

B) Policyboek 1618-163S,i° 17. 
Verthoonen met alder reverentien deeckens ouders ende gemeyn 

ghesellen van de Tapytwerckers gheseyt haerenwevers, hoes dat door 
dese troublen en inlantsche oorloghe interrupt gheloopen syn ende niet 
onderhouden het 7 ende 8 articulen van haerlieder ro l len . 

c) Compte de féglise de Saint-Jean. 1511 -11513. — Den i mei 1513 vierden 
binneiï S'Janskerk die van het verwersambacht hunnen feestdag van 
S'" Catharina. 

Archi-oes du Chapiire de l'église de Saint-Rombaut. Inventaria bonorum, 
n^a, i 5 i 4 , 6 N o v — Jan de blauverwere in de Katerinestrate (by de porte). 

Compte commnnal, 1ö26 1527. i°2zg. — I t . bet. Jannen baptisten scbaer-
lakenverwere vuyt Yta l ien om Jannen de Cuyper te leeren schaarlaken-
verwen om de const ende neringhe van schaerlaken bier binnen der 
Stadt zoude moegen grü3'en daer voer hem ghegeven C gouden croonen 
elc crone gherekent te ix s. br. waer af de stad bet. de dry deelen ende 
Jan de Cu3'per t vierde deel, compt datter de Stadt afgegheven heeft 
op x x x i i j L X V st. 

Ibidem, 1533-1534, fo 219 — I t bet. Michielen Carekot blauwverwere 
voer da thv gesproken hadde voer die hu3'slmere van M ' Jan Hoxitmerct 
woonende int hof van blaersvelt- v L. 

f" 224 v°. — I t . bet. Michielen Carkot voer zyn moeyte van der neerin-
ghe die hy alhier gemaect heeft in brucxsattin v x s. 
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Archives de Véglise de Saini-Jean - Jan van Middendonck, schepen van 
Mechelen, by syn testament aengegaen, door Wethouderen dezer stap, 
i n het jaar i535, l iet aen het ambacht der verwers de sorame van 88 gu l 
dens eens, u i t v^elke zoude gekocht worden eene rente dienende tot 
stichting eener gelezen misse, des Zondags terstont na de hoogmisse, te 
lezen aen den autaer der verwers i n S. Janskerk. Z i jne huysvrouw 
Elisabeth Leemans overleed i n het jaer i55o en hy ook i n hetzelve jaer. 

ANNEXE X U . 

R e l e v é des p ièces de tapisserie a n n o t é e s dans des inventaires et 
ventes de mortuaires, inscrites dans les registres in t i tu lés : Inventaria 
bonorum, conse rvés aux Archives du Chapitre Mé t ropo l i t a i n de l 'église 
de Saint-Rombaut. 

Registre n" 2. 
i5 io- i5 A o ü t . Vente des biens de la mortuaire Elisabeth van Immerserie, 

veuve YiLlain. 
I t . i j tappyten, deen de boescap van onse vrouwen x sc. 
I t . x i j tapycerye o f t verdueren cussenen, 

6 vercocht voor i j L i j sc. i x d. x v m m. 
6 vercocht voor i j Z,. v sc j d. 

I t . een sargie van tapicerye, x i i j sc. v j d. 
I t . een doercleet van tapycerien v j s c i x d. x v i i j m . 
I t . een tapyceriecleet ons heeren aent cruce j . i x d . 
I5i4 , I I octobre. Inventaire de la mortuaire du.chanoine Egide^Willems. 
I t . sesse sitte cussenne vau tapite met eenen pellicaen daer oppe. 
I t . vier sitte cussen metter eender gheyte-
I t . noch vier andere met hondekens. 
Usiensilia sororum Dni Egidii Willelmi. 
I t . een tapyt sargie quaet met groene strepen. 
I t . noch een ander groote sargie met leeukens i n de canten. 
I t . noch een ander sargie met blau roet tanneyt ende gheele strepen. 
I t . een half d ö u s y n e cussene met vapenen, eenen wi t t en schit, een 

merckmet twee le l iën. 
I t . i i i j cussenen met hondekens, j . meteenen conyue ed noch een met 

i i j le l iën en dry rosen. 
x5i5, 18 nov. Invejatar3'S van djii Johaimis de halli pbri cap»^ barbiton-

sorum. 
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I t . een sargie met leeukens of conenkens. 
I t . dry sarghen van tappyt. 

1515, iS dec 
I t . een sargie van tapyte. 
I t . noch een tapyt. 
I t een tapyt oft sargie. 
I t . een tapyt sargie. 

1516, i8 febr. 
I t . v) berduerde roye cussen met een pellicaen. 

i5i6. 17 mars. 
I t . j tapiscerie sargie. 
I t . i sargie van tapisserie. 

1514, 27 mai. Inventaire de la mortuaire de feu : Meester Barth. De 
fevre greffier myjis ge'^^ heere des hertoghen in sgnen hooghen Rade. 

I t v i j stucken van verduere groen, op deen zyn peraonagen. 
I t een tappyt groen en blauw met persoenagen van wapenen. 
I t . v j wit te cussen met wyngarde. 
I t . v j cussen van tappyt. 

1514. Inventaire de la mortuaire de feu : Dni flwdi x>an den Horicke' 
I t . een blau sarge met wapenen daerop. 
I t . twee gro tapyte met blommekens. 
I t noch een grö^ met leeukens. 

Vente'des biens de la m ê m e mortuaire. 
I t . een rode sargie met papegaykens daer op. i x sc. 
I t . een tapyt sargieke. x d. 
I t . een tappyt sargie. i i j sc. 
l d . v j sc. i i . j " " . 
l d . V S C . i j d. X V m . 
I t . een blauw sargie met wapenen daer op. xv i j s c i i j d . x v i i j m . 
I t een groot tapyt. i j L. 

i5 i8 , 4nov . Estimation des biens de la mortuaire de feu Je7-óme 
Busleyden^ prévót 

lerst in de neercamere. 
I t . een beddecleet van verdueren van tapyt xi i i j ellen of t daeron-

trent. v j r g . 
In de camere voer dat conthoor. 
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Eersteen cleyn beddeken. ... i t . een tapyt daer op liggende met wi lden 
beesten en vensoon. v j R . gulden. 

I t . een tapi j t met w i lden beesten xxxj ellen. v i j R. g l . 
I n de andere camere boven deetcamere. 
I t . een dexel van tapyte lanck. xvj ellen van enghen. v j R. g l . 
I t . een tappyserije o m dat bedde gespeert van enghen v i i j R g l . 

Tappyten. 
I t . vier tappyten his tor ia Jeremie. houdende int geheele cxx el len 

d'elle x i j st. ts. x v i i j L. br , 
I t . een ander tappyt met ghypteneers, houdende xxxv i j ellen, v j st. 

d'elle. x i i i j R. x i j st. 
I t . ander tappyt hou.dende xxv ellen d'elle vj st. delle v i i j R. 
I t . een ander stuck d'arms A l b . Magnus x x v i u z elle ontrent v j st. 

d'elle, I X R i st» 
I t . een andere tappyt hercules, houdende xxx ellen o f t daerontrent 

x i j st. d'elle ts . xv i i j R g l . 
I t . een verduere met eender vrouw op een pert x x i i i j el len, d'elle v j st. 

d'ele. v i j R . i i j st. 
I t . Moyses i n verduere, x i j ellen houdende, d'elle v i i j st. i i i j R. xv j st. 
I t . i c leyn verduur cleet omtrent i i i j el len. x x st. 
I t . i i j bladeren van cussens x x i i i j st. 
I t . i i j cussens van de zelve x x x v j st. 
I t . j torckstappyt met acht perken breet i i j ellen m. j vierden m. lanck 

vz el len r u y m v i i j R g . 
I t . noch j . tappyt van to rkyen i j ellen j vierden breet ende v ellen o f t 

of t daerontrent lanck v j R g . 
I t . noch j andere i i j el len breet scaers ende v ellen scaers v i i j Rg . 
I t . j . ander tappyt v i j vierden breet ende lanck i i j ellen scaers met dry 

perken, elck perk j o i j R g . 
I t , een ander tappyt gelyc den anderen i n de lengte ende brede beeter 

dan dander met herten i i j R g . 
I t . noch een nyve met acht o van de selven lengden ende breyden 

i i i j R g . 
I t . i j cusse bladeren i j R g . 

opt conthoir boven 
I t . vyer stucken tapitserie van f3me verduere, delle geextimeert v j st. 
I t . een stuck van slechte verduere i j R g l . 
I t . noch een daer by hangende met een vrouwen daer op i j Rgu l . 



— 105 — 

I t . twee boetscapen annunciationis bte Marie stuck x v j st. tz xxxi j st, 
i 5 i8 , T decembre. Vente du mobilier de feu Jeróme Busleyden, avec 

les noms des a c q u é r e u r s . 

I t . j torckstappyt. M» Phlus Wielant , raedt ix Rg. ( i j Ib. v st.) 
I t . j torckstappyt. M ' Claes Merchier x R. x z st. a j Ib x i j st.) 
I t . i i i j tappyten historia jeremie, voer delle x v s t . 

M y v r . Musch cxii jz elle, voir m j ' v r . Osteinde xxj L, vs. v i jz d. 
I t j tapp31 verheelt Moyses lanck x i j ellen i i j vierd delle x v j st. j ort . 

De nichte M"" A r d t T u l deel i j L x j st. i x d . 
I t i i j stucken leeren tappyt-

M«" Jan Austruys, raedt ix Rg- i i i j st. (ij L vjs.) 
I t . i j cussens bladeren torcks. My v r . President i i j Rg. v l i j st. (xvij sc.) 
I t . i j tappyten deen daer degipteneers op stonden ende dander metten 

druven ende wj'gerde x v j st- delle, deen xxxvij ellen min i vierendeel 
(xi j L v i j st.. d'ander xxv ellen Ixix R. v i i j st.)tsm Ix i j ellen m i n j vieren
deel X X L, (xix R. v i i j st;. 

I t . j tappyt hercules x v i i j st. delle ende vi j st. op den hoop xxvi i j ellen 
i i j vierendeel. M y v r . Presidents v j £ . x j st i z . o. 

I t . z dossyn cussens v i j Rg. ix st. 
De Wed* Auberts leden te crane (i 1/ v i j sc. i i jd . ) 

I t - j groen cussen. Nicasius Verberct i i j st. 
I t . v i j cussen. Jacq. van S' Truyen xxi j st. j o. 
I t . een tappyt Annuntiat ionis 

Myvr . Musch i j R. i i j st. j or t (x s c ixd . x v i i j o) 
I t . facies Alber t i Magn i . M"" Pieter Lapostole v j Rg i bic. 
I t . een tappyt verdueren xxx ellen, delle x j st. 

'Myvr. Presidents i i i j L i j s c v j d. 
I t . een ander tappyt met een vrouken op een peert xv st. delle de 

x x i i i j el len. Coutrerool Carret i n de Blockstrate i i i j L x st. 
I t een stuck tappyt verdueren delle ix st, xxxiz ellen l i j x st. x z o. 

M'f Peeter Lapostole, M"" Jacob Ameron raedt overgelaten. 
I t . een tappyt verduere achter die dore hangende delle x st, xxvi i jz 

ellen. Controrool i n de blockstrate i i j L x j st. i i j d. 
I t . een tappyt Darius delle xv st. i bic xxix ellen i vierendeel 

M"- L o y c k Vranx cancus v L xv st. iz d. 
I t . i i i j stucken tappyt delle i i i j st. j gr" cxiz ellen 

M*" Pieter Lapostole v j L ixz dl 
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I t . een cleyn tappi j t met vogelen o f t tafelcleet. 
M y v r . Musch i j R. xz st. (xij sc. v i j z d . ) 

Registre n° 3. 
i5i8. mal . Inventaire de la mortuaire de Mgr . Richard Ban-adot. 

I t .een sargie van verdure met ront omme met say en gardynen rooet 
ende gruyn metten hemel van den selven v j cussen oock van verduren. 

I t . j tafel met scrage met een Gendts tappyt daeroppe. 
I t . j ander beddeste een bedde van x g. met een tappyt daerop van 

personagien met gruyn saj'e omhangen ende den hemel van tappyt 
i5i8, 28 fevrier . l ï i ven t a i r e des biens de feu « D. Francisct de Taccis 

magistri postarum cathol ic i regis hispanorum etc. ad instantiam viduse 
ex''et a l iorum interesse hered^ fact i i n domo sua sita Mech . in de Block-
strate... a°xv" decimo octavo mensis febr . die penult ima ... ». 

I t v j torcktapyten daer af dat de twee hem gegeven waeren alsoe zv 
zeyden van docteur Mota 

I t j bedde cl eet van xx ellen ouwennaerssche verdueren. 
I t . i viercante tafele met een torcktappyt o f t cleet daerop 

i5i8, i3 mars. Anno quo super die vero x i i j m a r t i j , domicella 
Dorothea.. vldi ia quondam D n i fran'^* de Taxis protestaba'. . 

I t j tappytcussene-
I t j tapytser3'e sarge cum glaneo colore. 
I t . j torckstappyt cum arboribus pro maior i parte rub r i . 
I t . j tappyt sargie. 
I t . j tafel cleet van tapytserye. 

1523, 10 j u i n Inventaire des biens de la mortuaire de f eu Jean Suckft^ 
conseiller e tmal t re des r eq t i ê t e s a\i Grand Conseil. 

I t em noch een dossyn ciissenen van tappytserie daer op gescreven 
staet : Jusque la fut bon, ende over dander zyde root leer. 

Registre n° 4. 
1524. 28 mai . — Inventai re des biens de Elisabetfi Scats, cpouse 

Mathieu de May ere. 
I t . v j tappytserye cussenen. 
I tem twee tappyt sargien of t cleederen. 
I tem noch een tappyt sargie voer de scouwe te hangen. 
I tem noch een coetsse van berde houte met een bedde hootpoluwe 

ende een tapytsargie daer op. 
I t . een sargie met ruyten . 
I t . een sargie tappyt. 
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I t . een torcks tappyt. 
1524. 3o jui l le t . — Inventaire des biens de Jean i icguot, chanoine. 

Een torck tappyt op eene tafele-
1526, I févr ier . — Inventaire des biens du Dr Ph. Bannoch. 

I t . een pelsche sargie met oec een sargie van zelf eynde ende een van 
haren. 

1524. 6 aoüt . — Inventaire des biens de Elisabeth van Wecktere, veuve 
de JeaJi Mercelys. 

I t . i j tappyt sargien. 
I t . noch i j sargien met wildemans. 
Registre n° 5, 

1531, I I mars. — Inventaire des bien trouvez a la maison mortuaire 
de feunoble Dame Madame Jehannede Groz dame de Margny de Roest 
de Jasse etc. veuve de fexi noble et puissant Seign"" Mons"" Thomas de 
Plaineen son vivant chevaillier, chanceller de bonne m é m o i r e Phil ippe 
Roy Despaigne etc. s i tuée en la vil le de Malines, sur labelaine. 

I t une couverture de tapeetserye. 
I t . une doussaine de bons coussins de la sorte de la bone tappytserie. 
I t . quattre pieches de tapescherye de xxv aulnes chacune pieche. 
I t tinepieche de tapescherye dex l i j aulnes. 
I t . ancoires deux pieches de tapescherie de xxx aulnes chacune piece. 
I t . une aultre pieche de tapeserye de xx aulnes. 
I t . une aultre sorte de tapescherye a personnaiges. 
I t . ung ciel de la melieure tepescherye doublé de toile et plain de gros 

cordons. 
I t . ung grand tapyt v l u de torcquye servant sur ime table ou ung liet 

long cincq aulnes. 
I t . ungtap3't de sainct gregoire grand x v j aulnes. 
I t . une p ièche de verde tapescherye pour mectre autour dung liet. 

1532, 22 octobre. Inventaire de la mortuaire de M"" Pien^e Laposiole. 
I n de cleyne tapytscamer. 

Een sargeken van tappyt metter fontaine daer up. 
I t . v i j stucken tapp^'ts metter fontaine. 
I t . een viercante ta fe l mette voete met een contrefaicte turcktappyt 

daer up. 
I n de groote tapytscamere. 

I t drie groote-tapyten ende viere cleyne met strick ende roUekin 
daerinne gescreven : payoo loyaulte mariaige garde. 
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I t . een tapytkin f i n van onsen liever vrouwe. 
I t . noch een tapytk in f in onser lieven heer dragende tcruys. 
I t . v j bladeren van cussens van blaeuwe tapyte. 
I t . een groot fyne tap3't gewrocht van saye met vele diverssche per-

sonnaigen. 
I t . een groote streek coetse met eene bedde ende h o o f t p i ü l e eenen 

tap3'te saerge daer op, ende een roode sayen cleedt daerop met drie 
roode sa3'en gordynen met eenen hemele ende twee wantcleederen van 
de zelve met eenen ommeloop van tappyte mette sender voetbanck. 

I t . drie groote stucken tappyts. 
Een lange smalle tappyt van wilde beesten. 
Een tapp3't ban cleedt. 
Een tap3'tken metter bruydt. 

i536, 19 mai. Inventai re de la mortuaire de feu M""* Jheronimus van 
den Dorpe, conseiller au Grand Conseil 

I t . vier groote tappy tstucken met griffoenen. 
I t . twee lange smalle tappytstucken, 
I t . een ander tappytstuck van Hester. 
I t een cle3'ne tappytsargie mette fontaine. 

1539, 7 mai. Inventaire des biens de CatJieriiw. van den Broeke, é p o u s e 
de Mathieu van den Broecke. 

I t . een tappyt die Coninck Salomon. 
1540, 27 decembre. Inventaire de la mortuaire de M""" Jacop Hissane 

I t , een tappytstuck van Susanna 
I t . een layken daer inne eene patene van legwercke met een 

genofele verguit, 
I t . een belt van onsen liever Vr" ende Joseph legwerck. 
I t . een Jhesus oeck legwerck-
I t . zes tapytcussen net rooze achter groen. 

1541, 18 jui l le t . —• Inventaire de la mortuaire de Guillaume Peeters et 
Jaquemine Pels. 

Tapytwerck 
Ende yerst twee groote tapytsargien met personagien. 
I t . twee tapyt sargien met cleyne blomkens. 
I t . twee portierkens om voer de doren te hangen ende een banckcleet 

met cleyne blomkens. 
I t . een groot tapyt om voer de veynsteren te hangen. 
I t . twee lange torck tapyten ende twee cortte. 
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It. een gesteken drietsoer cleeken. 
It. zes tapyten cussenbladeren. 
It. zes tapyte cussen met roosen. 
It. zes cleyn tap3't ctiskens met filage. 
It. een tapeserye cappe met sye frengien. 
It. zes dagelycxe tapytcussen, 
Registre n" 7. 

i553, 29 aoxit. — Inventaire de la mortuaire de feu Dame AJIUB fichats 
It. een tappyt van den paus Gregorius. 
It een tapyten scliouwcleet. 



L'agfe des églises romanes 
de Tournai. 

Dans ré tnde du style ou, pour être plus exact, de la variété 
scaldieiine d'architecture romane, ü importe au plus hant 
point de déteriiiiiier Vêtge des églises de Tournai. Gelles-ci 
constituent, en etfet, grace a leur emplacement au lieu même 
d'extraction de la pierre et au sein d'une école d'art trés 
florissante, les prototypes les plus sürs des monuments r e l i -
gieux répandus dans tont Ie bassin ouest de TEscautnavigable, 
autrement dit, au point de vue politique, dans la majeure 
partie de la Flandre capétienne et, au point de vue religieux, 
dans Tancien diocèse de Tournai. 

Or, tont n'a pas été dit au sujet de leurs origines. Saus doute, 
les résultats acquis jusqu'èi ce jour permettent souvent de 
limiter la naissance de quelques-nns de ces édifices k un 
laps de tempsplus ou moins court, et i l serait présomptueux 
d 'espérer obtenir, pour tous les cas, une compléte précision. 
I I n'en reste pas moins que toute nouvelle donnée, toute modi-
flcation de la situatiën résultant soit d'un texle inédit, soit de 
la réflexion sur \m événement particulier ou sur un synchro-
nisme de faits, doit être soigneusement notée. 

C'est ce que nous avons essayé de faire dans les iignes 
suivantes dont quelques-unes ne sont que Ie développement 
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des notes sommaires placees au seiiil de notrc étude sur 
rexpausion tournaisieune aux XI" el. Xü» siècle.s ('). 

Notre méthode est avaut lout histoi'ique, c'est-a-dire docu
mentaire : elle relève de Texamcn des arelnves et des oJiro-
uiques. Elle n'einpiète i)as sur Ie procédé striclenient a rchéo-
lo^igue el c'est pourguoi nous ne nous prononcerons pas 
s\ir l'ag'e des constructions, luéiiie si nous les connaissons 
parfaitenient et füt-ce h pro])os de leur parlie la plus 
ancienue. Nous nous contenLerons d'indiquer quelle époque 
OU volt apparaitre telle église, telle chapelle, ou, ce qui 
les snppose Tune et Tautre, lelie paroisse ou telle clia-
l)ellenie. Dans cerlains cas Ie batiment que nous avons 
encore sous les yeux ou dont nous possédons des descriplions 
suffisantes, pourra être daté de cette éi)oque. C'est k r a r c h é o -
logie proprenient dite — que nous laissons k d'autres — de 
décider. 

Enfin, nous ne parierons pas de Ia cathédrale car, par 
sou importance, eet édifice requierL une étude spéciale. 

* 
* * 

En dehors de la basilique-nière, les églises dont la signali-
sation est la plus ancienne sont les églises Saint-Pierre 
(déniolie) etSaint-Qnenlin. Une leltre sous forme d'encyclique, 
rédigée en 1146, lors du recouvrenient d'un évêque particu
lier, et reprise (en 1146-ll-47)par Ie chroniqueur Hériman, qui 
en était Tauleur anonyme, et par Ie compilateur des Hisiorme 
Turnacenses (vers 1160) - écrivant tous deux k Tabbaye 
Saint-Martin de Tournai, — nous api)rend qn'elles existaient 
déja.sous Ibrme de collégiale, en 05;i.Celle année-lh ellesfurent 
inféodées a des clievaliers noyonnais, en niême teuips que 

1) Ar/ el cuiiimerce de la pierre. Ann. Acadthn Roy. Archéol. Belgique. 
L X X I I , 1924, p, 175 P.S 
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tous les droits seigneuriaux des évéques, par Ie prélat 
Fulcher {'). 

Une fois entre tontes, les allégations des compilateurs ou 
rédacteurs de traditioiis sonfc foiidées. On retrouve en efï'et, 
sous forme de flef, non senlenient Ie temporel épiscopal 
proprement dil , mais encore les biens des églises précitées. 

A la fin du Xle siècle Ie chevalier Goisbert transférait au 
chapitre catJiédral, nioyennant une rente annuelle de deux 
sols, régl ise Saint-Pierre. Le 19 mai 110J Ie fils de ce Goisbert, 
Godefroid, renon^ait définitivement b. tout droit de rente sur 
cette église, qiii coiistituaii son béiiéfice. et consignait eet 
abandon dans une charte de l 'évêque Baudry dont Tassenti-
ment était requis, ce traiisfert abrégeant la mense episcopale 
au profit de la mense capitulaire (-). 

\)< Fulcher HU.... cmn aclero et populo fiiisset rece2itiis, duas ecclenias fini-
iimas $ubvertit,v>idelicet beati Quintini de Foru in qua cnnonicico7nmanebant, 
beatigue Petri de media wbe, nbiaanctimoniales degebant., xuadeniibus mili-
tibus guos secum addttxerat ; guiöm-etiampredia earum disiribiiit pro cap-
tanda benivolentia eorum ; tei^raa eiiam guasdam hereditay'iaa Sancti Mar
tini.,., invasit eisgue ad augmentum SIM dampnationis addidit ; beneficia 
quogue sua, gue de manu regia predecessores ejus susceperant., illis supera-
diciens: monetam scilicet civitaiis., mairiam, justiciam^ districtum, advoca-
tionem^ivoinagia., tria molendina desexsuprapositis, epincopatmn modo mise-
rabilipessum aeditf». Monum. German Histur. Scriptor, in f", XlV.p.319et335. 
Pourla date cf. ibid. p. 335 et 351, Contrairement. k ce ((u'avancent Voism, (Le 
cloitre de la cathédrale de Jbwrnai , Mém. Soc. Hist. Toumai, V I , 1857, j). 98 ss.) 
et BoziÈRE (Toumai ancieiz et moderne, 1864, p. 155) 11 n'y a jamaif! eu de 
castrum S. Petri. 

2) Arrhives de la cathédrale de Toui-uai, Cartul C (XlJe s.) f» 11 i ° d Z><? 
Sancto Petra Gadefridum, Goinberti filium, beneficium quoddam guod in 
Tornacensi regione habebat, omnem scilicet terram guam ex utrague parte 
Scaldi fluvii possidebat Tornacensis ecclesie canonicis perpetuo tenendam 
concessisse... ecclesiam scilicet S. Petri vico sttam in Toomacensi guam ipsius 
pater G. eisdem canonicis per ij solidis unoguogue anno peypetuo tenendam 
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D'autre part, sous la prévóté de Radulfe d'Osiniint ^ Saint-
Martin (1095-1125) certaines terres de l'antique patrimoine de 
Saint-Qiientin étaient eiicore offertes 5 la dite abbave par leiirs 
détenteiirs laïques moyeuiiant paiement d'iin ceiis recognitif' 
anniiel de vingt-deux soUvS h l'évêque '(')• I/église elle-
même, par ime sorle de transfert dans la resütution, avait 
été remise aiissientre les mains de chaiioines de Sainle-Marie 
ainsi qu'il ressort d'ime bnlle pontificale de 1108 qni continue 
Ie chapitre dans la possession — nouvelle — de Sainl-Pierre 
et de Saiiit-Qnentin (*). 

II pai ait bien certain que les ë^'lises urbaines données en 
fief par Fulclier, se réduisaient aux deux précitées. Peut-être 

censualiter concesserat. IIujus ergo eccïesie censum ijsotidorum eis concessii 
et ex toto dimisii. Concessit ctiam et eisdem omne-f censits omnemque ierram 
quam in vico Tornarei%si seu in eadem regione ex iitraque Scaldiparte habebaf, 
amne riidelicet eidem ecclesia S. Petri vel eidern benefirio pertinentia, nabis 
assentientib7is..y>. Pour Ie pi'otof oio flnal de eet aoterf V O I S I N , loc rit., p. 100. 

1) Duo siquidem civosTornaceitses^qnorum iimis vocnhntnr ^Vititents^ rogno-
mento Pavcum-ndjtiioriiu/i, nlterLelarthtsSatvlbi.s, vt'nimics ad cnnvft'sioneni 
cfdii u.yoribits et ftliis^ dederu^it nobis domus ol}'icinales quan hahebani in Tor-
naco, ri ierras nrabiles ciirn Tornac}ir>t nd vrdeyis dunmtarum tnarcharum. 
Ten-ae ve)\> Letardi do antiqiia posscssioni' S. Qniniini erclesie, quam supra 
diximusa Fuleero ep>sco2}o destructam fiiisue, dicuniur essi\sedpostquam eas 
idem episco^nis militibus Xaviomcnsibus ti'adidit. illi non •mnltnm proficuas 
sibi fore cement es, Tornncensibus civibus vendiderunt, aliquod rcddiium inde 
accipientes. Has autem quam Letardus dedit, de episcopo tenemtis ad censum 
viginii duorum solidorutny, Histor. Tornac. M. G. JI. SS., X I V . p. 309, en D . 

2) Voici Ie passage flO i'ftito bnlle aminel nous attichons la plus grande im-
poi't«TK'e : «...^oarror/iia ejusdem ecclesie rum capellis adeam periineniibus : 
caiteUa S. Pctri cum pertinenliis suis, caprlla S. Piati, caprlla S Qtiintini, 
napella S. Eligii, rapella S. Prtri hospitalis, cajirlla S. Medardi, A i r h . 
catlK^dr. Tournai, Carful. 0. f<> 4 V e t D f> 3 v». Pulil Tiv M O B T I E R , BtUl. Soe. 
Hist, Tournai, VUl, 18<j2, p.?r)0, n. l,et V O I R I N , A7ialrctespoursei^-ir d Vhisioirc 
ecclésiastique de la Belgique, I V , 1807, p. 267. 
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1'encyclique de 1146 n'est-elle pas assez claire k eet égard, en 
ceseris qu 'après avoir parlé de Tinféodation de ces deuxseules 
collégiales, elle fait allusion k la récupération d' « églises 
paroissiales » autres que celles-la ('), mais l'embarras disparait 
si r ( m considère ces dernières églises comme des églises 
rurales dont Ie nom n'intéressait i)as Ie lecteur. 

Au reste, poiu^ en être convaincu i l suilit de recherclier oü 
se localisaienl les nécessités religieuses a cette époque, c'esl-
^-dire, somme toute. ou raggloméra t ion se faisait la plus 
dense (*). 

A la fin du IX» siècle, presque au commencement du X®, en 
898, deux endroils se révèlent a Tournai, dans un diplome de 
Charles Ie Simple, comme siège de toute activité : Ie débar-
cadère et Ie marclié, rivaticum (jdiims, porius) et mercaium 

1) Unda factinn est, iit ecclesias B. Qiiintini de fora, in qrin conyri'ijatin 
canonicoi'um olim mansit, heaiigue Pctri de media urhe,a sanciimonialibiix 
dudiim inhabitaiam, quae, ttt liraemisimus, a Fulceru episcopo siibvcmae sunt^ 
cum cacteris ccclesiis parrochiania repeterent a militibus Noviuuiensibus, 
cjuibiis idem episcopns eas in feoduin tj-adidit^etjuri suo subdideruni (ra)ioni<:i 
ecclesiae Tornacensin). loc. ci<., p. J^u9(et 324). 

2) C'est bien,en ellef, k un inouvameut df^mograpliKiue qu'est dÜR la niuUi-
plicalion des ég l i ses , dont les desservantd ue vivaient que (\n casuel. Voyez ia 
clnrte constitutlve dè Saint-Afartin, a" 1094(1093?) : adeo ejnsdem eccle-Heper-
crebuit desulatio ut nee ad plenum unius saltem sacerdoti deserriri 2'>"ss-et 
officio •» D'HBKBÜMEZ, Charten de Vahhaije de S. Martin, I, p. 1-

.3) Insuper autem inpraedicta cïvitate Tornaco firmiiaiotn antiguiiUA- statu-
tam et nunc destruciam denuo ei aedificare lieer et, monotam erjuidein ac riva
ticum cum mercalo et omni earuju undique in eadcm civitate ieluneo. 
Airhives de rrCvêché de Touruai aux Arehives de l'Etat/l Mon<. Cartul. n"flf̂  
(aiir. 74) f. 2 v". Pu hl. avec erreurs dans C O I J E T T E , Mémoire sur leVermandois, 
1, p. 413; L E VA-SSEUR, Annales de l'Eglise de Noyon, p. 679; D O M B O U Q U E T , 

Ree llist. France, I X , p. 492 et DuviviER, Recherches sur le Hainaut ancien 
(Mt'm. et public, de la So^. des Sciences etc. du Hainaut, Z" sér., T X ) , p. 324, 
n° X V U I . 
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Le premier, avec ses entrepots rudimentair-es, se trouvait k 
r intér ieur de Tenceinte domaniale, la firmitas octroyée k 
1 'évêqueparie mêmedi])lóme ; la présence de l'atelier mone
taire, évidemment protégé, au portus même, suflil i> le 
prouver( ' ) . l l s'étendait donc, si nous pouvons nous expriiuer 
ainsi, dans la projeclion de la cathédrale et du cloitre capilu-
laire sur l'Escaut.et sur larive ganche seulement,: i'ivaticum 
unius paréis Par contre, le marché, comme presque tous 
les marchés, se tenait, sans aucun doute, Ik oü nous le trouvons 
aussi haut qu'il nous est possible de l'atteindre, en dehors de 
la menie enceinte contre sa partie la plus élevée — la plus 
saine — k l'ouest ür , que nous rëvèlent les textes relatifs 
a Fulclier, de qui nous ne sommes ëloignés que d'un demi-
siècle en 898 ? Pour eux l'église Saint-Pierre s'appelle Sanclus 
Peirus de media urbe et celle de Saint-Quentin : Sancties 
Quintinus de foro {^). Apparemmenl Saint-Pierre aura des-

1) Les monnaies (jue Cliarles le Chaave frappe k Tmii-uai après 875 porteat la 
légende Tornanporl, Tornaïpnrii. Cf. entreautres J3M/^ SOC. Hist, Tournai, UI , 
1855, p. 128 ; S E K R U R E , La Monnaie, p. 17 -18 et PIOT, Mev. Numism. Bel</e. 
le .série, IV , p. 3(35. 

2 ) Comme le dit une bulle pontificale de 98f^ ronfirniative du diplome de 898. 
Publ. MiGNE, Patrologie laline, f ' X X X V I , col. 8 2 8 ; I E F R A N C , Histoire de la 
ville de Noyonetde ses instiiiitivm' jusqu'd la ftn du XIIIo siècle. (Fase. 7 5 
de la Bibliothéque de l'Ècole des Hauies-Etudes, Paris 1875), p. 180. 

3; Reconnaissanee de Févêque de Catnbrai, janvier 1 1 9 3 ; « hucusque consue-
tudo longeva et statuta Tornacensis civitatis obtinuit ut omnes ad forum 
Tornacense convenientes in umbitico civitatis in platea jtucta ecclesiam S. 
Qidniini et i}i locis ultra Scaldam in conspectit nostre dyoccsis cunstitutis 
vennlia sna cxponore teneantur...{s\x\i un anatlit'me datant de 11.30) ne ah hora 
Jiona dieiVeneris usque ad hura)ii primnrn .s-eqiientis I)o))iinice inft'a iormiitos 
parrochie S. Brictii coniracfus t'in2>tionis- et vendicionis celobrare vel antiquuni 
locum fori conDHunis et publici quem predixhnns mutare presumant». Arcli . 
oathédr. Tournai, Cartul. D 1° 45 r". 

4) Supra, p. 3 , n. 1 et p. 5 u. 1. 
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servi le portus et Saint-Qiientin le mercatum, qnoique 
cependant TêLge de ces églises piiisse avoir été iuégal, Tafflux 
de la population étant, d'une part. constant comme le flenve 
qui le provoquait et le rempart qui le protégeait, d'autre part, 
originairement périodique. Toujours est-il que deux temples 
doivent avoir suffi pendant Ie X» siècle aux besoins ordinaires 
du culte public, la cathédrale restant la paroisse-mère et le 
rendez-vous plus particulier des clercs du cloitre cajji tu-
laire (*). 

L'encyclique de 1146 n'a donc pas è être invoquée comme 
témoignant de l'existence de i)lus de deux églises sous 
Fulcher. 

Bien moins qu'elle encore le fameux sacramentaire latin du 
IXa siècle de la bibliothèque de Saint-Pëtersbourg (*) prouve, 
comme on Ta prétendu (s), Texistence de Téglise Saint-Piat k 
répoque de sa rédaction. La formule invoquée du memento : 
^memento... omnis congi^egationis beati Piatonis marty-
ris tui n pouvait ê t re régulièrement en vigueur dans tout le 
territoire soumis è TEglise de Tournai, dont le saint martyr 
était considéré comme fondateur et patron. La pr ière d'inter-
cession : «per sancti confessoris tui Amandi qui in presenii 
requiescit ecclesia » nous renseigne, du reste, explicitement 
sur le lieu de composition et de dépót du sacramentaire : 
Tabbaye de Saint-Amand (Elnone) au sud du Tournaisis. 

1) Auquel correspond dans ses gfrandes ligaea la paroisae N.-D. médióvale. 
2) Cod. q. V . I . N. 41. Voyez L . D E M S L E S , Mémoire sur d'anciens sacramen-

taires (rapport de L . C L O Q U E T dans Buil. Soc. Hist. Tournai, X X I I , 1889, p 124; 
et A. S T A E R O K O S. B. , I^s manuscrits latins du au XIIsiècle conservês 
d labiblioth. impér. de S. Pétersbourg, 2 vol. in Ü> 1910. 

3) Semainereligieuse du diocese de ï'oMmai,43"'anné.e, 1913, p. 443, qui y voit 
« vénórable naonument de Téglise de Saint-Piat >. 
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On ne peut méconnaitre cependantque la ville K'accroissait 
insensiblement. Sur la rive gauclie de TEscaut, oii .seulement 
les opéralions comuierciales étaienl perniises ('), un quartier 
allait se oreer ai)rès que Ie quarlier Saint-Pierre fut surpeuplé 
et que 1'exlensioii du quarlier du Forum devinl truj) excen-
trique. Par la Ibrce des choses ce lut a l'endroit qui, tont 
comptefaiL, présenlait Ie nioins de désavanta^-es, c'est-ii-dire 
cette ibis au sud-eslde la forteresse donianiale, enlre l'Escaut 
et la gTand'route parallèle, non ioiii de runique pont (ponl-a-
pont). 

Hériinan, parlanl de faits arrivés peu avant 1092, y situe 
1'église Saiiil-Pial (-) el sou absence compléte de réllexion 
au sujet de cofte ég-lise ( N O V A ecclesia p. ex.) nous permet de 
oroïj'e qu'elle n'était pas toul k fait récente. Cette antiquité 
relative pourrait inème ètre reculée jusqu'avant rérection 
de la première enceinte communale qui engloba - c'était 
son but — de petites enlités urbaines (lé.ĵ l formées. Mais les 
termes k fixer & cette éreclion sonttbct dislaiils, Ie premier est 

1> Voh- eatrc autres supra, p. (), n. 2 ot '3 et iiifi^a. Uexconununication 
de 1130 poi'tc: <iqui ah hora nona sextae feriae xisque ad ipsayn sequen-
tem Dominicarn forma citra Scalduni diffugiunt et >i1 ielvnium suuin cano-
nicis S. Maria; suMrabant, ulit^aScahliim uiercatuni tenent et faciunt*. Aroh. 
catUódr. Tournai, Cartul. C P 17 r° et I) 44 l\\h\. Galla Chrisiiana, U\, 
instrum. 44. 

2 ) Ipsavero ecclesiola {S. Martini) ad tantam solitudinemfuerat redacta, ut 
mdlum ojunino fieret in ea divinutu ufftciuin, qwmiam nee presbyteri qui 
pnrroahiales enclesias ejusdeiit iirbis tenebani in ea missatn cantare ralehant^ 
utpoti' nullü supcrriente quicisibi aliquid offei-rei. Pauperes soluinnuidn^qui 
nichil2>enitus /labcbant, et procula 2)arrorhif(Ubns eccU'siis >nor1ui mm inre-
niebant qui ilbis ad ea.'*- deferret, ad liane, quia jn-npitir eraf, deferebanttir. 
Tuncqiie supo^eniens presbijter devioiyia Sancfi Pinti ecclesia eos sepeliebat 
etsl quid ab aliquo fldeli furte rtblntuin fuisset icspi>riabid ». H K R I M A X Libei\.., 
p. 5, loc. cit., p. 277, 
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1054 (') et le dernier nous ramène a la date précitée de 100:̂  ( 2 ) . 
Saint-Pial pourrait donc dater du milieu du X I " siècle, mais 
existait certainement durant r avau t -de rn i è re décade de ce 
siècle. Un peu plus tard la buUe de 1108 le signale avec 
Saint-Pierre et Saint-Quentin (^). 

Après la création des i)remiers murs communaux, posté
rieure au milieu XI« siècle, le Üot toujours montanl de Ia 
populatioii déferla de l'auli'e cóté de rancienne forteresse oü 
aucune excroissance urbaine ne s'était encore réellement 
développée a cause du inauvais terrain, enc(jre sensiJjiement 
marécageux auiourtriiui (O-

Pasun seiil oratoire de la bulle de l lOöne peut y ê t res i tué . 
Eu 11 iO rencyclique, qui indique volontiers les quartiers par 
leur denomination paroissiale, désigne l'endroit qui nous 
occu].)e par une périphraye purement toi)Ograpliique : ad 
salinas eijuocta casielhun (^). 

Lors de la rédaclion primitive des couLumes coiiimunales 
contenues dans un record des ju rés repris lu i -même i)ai' la 

1) C'est, ea efTet, ftproiioa du s iège de 1054 (lu'il est question ])Our la dernióre 
ioia é\x castrum Tnrnacum, équivnlent è, la firmitas., c.annw <lepuis 940-953. 
Voycz rö&'^ecXxy&vüetïii Annales Blandinionses (pansa.ue contenipoi aiii), ao 105-J: 
liJIenricus imperator castrum Turnacum obscdit». Mon. Germ. Hint. Script.V, 
p. 20 et L 'LODOARU, Hist. Rem. Eccles. I , c. 7 : « qiiae {yignora S, Nicasii) tam 
apud Noviomumguam et apud Tornacwn cantrum, ubi nunc quoque serx.ari 
perhibentur, clarit multisque referuntur illustrata mij'aculis y>. Mon, Germ. 
Hist. Script. X I I I , p. 420. 

2j Fondationde 1'abbaye S. Martin : eostra ejusdeni urbis portam méridia 
n a m . HERIMA-N, lo<^. c i t . , p. 277. 

3> Supra, p. 113, n. 2. 
4) Voyez, par example, ó, la rue du Cygue 
5) Loc. cit., p. 350. Le castellut7z est le chè.teau flatnaud de 1'ile Saiiit-Panr-race. 

E n face du quartier du « chMeau » se trouve encore aujourdliui le quai des 
Salines. 
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cliarte royale de 1188, i l n'y avait encore pour tont le territoire 
de la commune, sur le deux rives de l'Escaut —Sainl-Brice,rive 
droite, y est expressément com])ris —, que cinq paroisses ('), 
c'est-a-dire, si nous énumérons bien, la catliéclrale, Saint-
Pierre, Saint-Quenlin, Saint-Piat et Saint-Brice Or, ce 
record ne peut être antérienr :i 1153, puisqu'il pai'le de 
30 jurés, alors que dans une charle portant cette date les 
jurés ne sont, au complet ('), encore que 13 (*). En 1153 les 
ëglises de la cité se réduisent dont-- k celles que nous con
naissons. 

En 1107 parait la première mention de Saint-Jacques. 
Une donation dn i)rétre Godesso, transcrite au cartulaire de 
l'abbaye Saint-Nicolas-des-Pi'és, comporte un legs de 2 sous 
il la recluse de Saint-Jacques (^). Celle-ci tirait évidemment 
sou appellation de l'église prés de laquelle elle s'était 
retirée (Ö). 

1) II y est que=ition, en tout, de 30 jurés , dont, en moyenne, 6 par paroisse. cf. 
cluivteH de 1188 et 1211 i>ui)l. res))ect. par D U V I V I E R , TM Cuintitune de Touryiai 
de 1187 cl 1211, Buil. Acad. Buy. Belg , 1901, p. 2P8 et 290. et H O C Q U E T , Tn-
ventaire analytique des Archives de la ville de Tournai, 190.=), p. 121 et 122 (art. 
28 et 30). 

2) Sur Saint-Brice voyez ei-dessous. 
3) Puisque Ie col lége scahinal de la cité y figure, pour sa part, en entier. 
4) Fondation de la léproserie du Val d'Oirq. Arch. catlu Tournai, Cartul. C f» 

19 v« et D f*» 43 r». Publ. Oallia Christiana, \U, instrum.46 et G O U S S E T . I > 5 actes 
ecclësiastiques de laprovince de Reinis, II, ]>. 261. 

5) Assignavit itaque canonicis beate Marie Tornacensis ecclesie niuraain 
unain. Fresbiterü- in cadem ecclesia et per ciinctns civitatis ipsiit.t parochias 
ministrantibus singnlis solidos quinque ..inclusc de S" Jacobo solidos ditos 
Vos, Cartulaire de Saint-Mt'dard, Mém. Stic. Bist. Tournai. X U , 1873, p. 59. 

6) II y euL égalenient plus t-ard des re<'lu>es ó. S. Nicoia>' (Buil. Soc Bist. 
ZbMrnai, II , 1851, p. 148) et è S. Jeau (^ibid., et Ann. Soc. Hist. Tournai, XIII , 
1909, p. 179). 
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L'érec t ionde la paroisse Saint-Jacques et la construction 
de sa première église se placent donc avec précision entre 
1153 et 1167. 

Une buUe de 1190, la dernière de Tépoque roinaue, relève, 
sur le territoire urbain du diocèse de Tournai et dans la dépen
dance du chapitre cathédral, les quatre seules églises sur les-
quelles nous venons d 'être renseignés : Saint-Pieri'e, Saint-
Quentin, Saint-Piat et Saint-Jacques ('). 

Avant de passer a la rive droite une reinarque s'impose. 
Nous avons employé souvent, pour répoiidre 5 une conception 
moderne, le ternie de j)aroisse, d'église paroissiale. En réalité 
si, au XJö et au XIP siècles le mot pai-ochia a généralement 
dépouillé le sens de diocèse ('), qui lui convient d'ailleurs 
au plus liaut degré puisque Tévêque seul possède la plénitude 
du sacerdoce, i l ne s'applique encore juridiqueraent qu'aux 
églises-mères qui se sont élevées dans ce diocèse. A Tournai, 
plus qu'en n'iinporte quel autre endroil soumis a Tévêché 
tournaisien, paree que la seuleraentla raison demeurait dou
blé, on le réservait èi la cathédrale. Hariinan et ses continua-
teurs (1142-vers 1160) font bien largesse du titre de paroisse 
k Saint-Piat, èi Saint-Pierre, èi Saint-Quentin et aux aulres 
églises Ĉ ), mais, ce faisant, ils ne parient pas en canonistes. 

1) Parochia altaris S. Nicholai in majori ecclesia Tornacensi constructi cum. 
capellis ad ipsum pertinentiBus: capellam S. Petri cum pertinenliis suis, 
capellam S. Piati, capellam S. Quintini, capellatn S. JacJioBi, capellam S. 
Eligii, capellam S. Peti'i hospitalis, capellam S. Medardi. Arch. Cathédr. 
Tournai, cartal. C 1* 3 r». Publ. D U M O R T I E K , Buil. Soc. Hist. Tournai, V U l , 
1862, p. 268 , n. 1 el VOISTN, Anal. Hist. Ecclés. I V , 1867, p. 2 7 1 . 

2) \'oyez-le, cependant, encore avec cette acception, dansles Historiae Torna-
censes: « quamguam idem comités Flandrenses sintparrochiani Tornacensis 
ecclesiae f f . Mais immédia tementaprès : <s. Altariumvero parrochianosnostris 
iemporiSus ita adauctos et muUiplicaios vidimus... » c . 9 . ôc ciï . , p. 338. 

3 ) cf. supra^. 114, n. 1 etp. 117, n. 2 . 
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La bulle de 1108 et celle de 1190 ue voient qu'une paroisse, la 
catliédrale. Les aulres églises ne sonl que des «cliapelles» 
desservies par des vicaires délégués temporalrement par le 
chapitre cathédral, ciiré primitif. A ce point de vue elles sont 
mises sar le même rang que les simi)les oratoires qui n'acqui-
rent jamais la dignilé 2>ar()issiale : Saint-I^lloi, Saiut-Pierre de 
THópital etSaint-Médai'd ('). Un acle juridique du 28 décem-
bre 1090 (1089 n. s.), relatif aux droits du cusfos de Ia cathé-
drale nous apprend que cette église était si bien Ia seule vraie 
]»ai'üisse de toute Ia ei té que le droit de conférer le baptême 
lui était réservé (^j. La plupart des textes diplomatiques du 
XII® siècle n'envisagenl i)as autrement la situation; citons 
au basard uu acroi'd c(uirlu le 17 juillet 1105 entre le chapitre 
et Tabbaye Saint-Martin {^), l'acte de fondation de Vsibhaye 

1) Cf. suprap.113, n. 2 et p 120, n. 1. Sur la cliapelle S . Eloi voir Buil. Soc. 
Hist. Tournai, III, 1855, p. 281; IV, 1856, p. 224 ; V, 1858, pp. 29,270 et 272. Sur 
S.Pierre de l'Hópital cf. M I R A E U S E T FOPPENS.Opera diplomafica, II, p. 963 (1120) 
et p. 966 (1138). Sur l a c h a p e l l ö S. M^dard. (̂ riKêe en 1102, cf. Vo-s L'aMaye 
de Saint-Médard, Mthn. Soc. Hist. Tournai, XI , IM9. Avant 1092 il laut ajouter 
la chapelle S. Martin. Cf. supra p. 117, n. 2 et M. G. H. SS. XIV pp. 278, 319, 
335, 351, etc, 

2) Vicarios o)iinrs in S. Dei Geniiriris ecclesia P L E I U S T O T I T I S C I V I T A T I S s E R v i -
TiJRos O canonicis deberc cnnstitui et que hi.s o/feruntnr euj-uui pcriinere usui, 
exceptis candelU' in j'Hi'ificatione S. Marie et « A P T I S T E R I I , que Iumi7ia7'ibzis 
pertinent ecclesie. (Arcliives caüiédj-. Cartul. C f" 15 vo). cf. Annal. Hist. Eccles, 
I V , 1867, p, 268u, 1. Au sujet des offrandes mentionnées ci-dessus con)parez 
Tacto par leque^è-Mou.", Téglise deS, Nicolas en Havré fut s(''parée deS. Wsudru 
en juillet 1224: «Insuper idem presbyter processionibus majoris ecclesiae, 
quae fient in mc0vri ecclesia in purificatinne bentae Marice Virginis, in ramis 
2WlmarHm etc,, intere.fse dobehit. Benediclio candelaru)H in purificniione ei 
bcncdictio ramorum ficnt .soluuimodo in ecclesia majoi^i (S. )Valdet7'udis).y 
Buil. Soc. Hi,\t. Tournai, IX, 1863, p. 138. 

3) Decirnaiji dcjiarrochia 1'ornarensis ecclesia nulluni dejjairochia 
l'ornaccnsi. Arcli. cath^'-dr. Cartul. (', f"8 \o et l ) , f"29 \ ° . Puhl. notainni. dans 
BALÜZE, Miscellanea, V , j» 371 et GOUSSET, Les actes de la province ecclésiast. 
dcReims, I I , p. 171. 
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Saint-Médard (1126) ('), une « p a i x » d e 1151 entre l 'évêque 
et l 'avoué (^), la conslilution fondamentale de la léproserie 
du Val d'Orcq et de sa chapelle (1153) f ) . 

* * 

Outre-Escaut, la fondation de l 'église Saint-Brice remonte 
a une haute antiquilé. L 'érèque de Gambrai, dont elle relevait 
avant de i)asser k la mense capitulaire de la même ville 
(en 1138) (*), dut avoir k coeur, de bonne lieure, d'établir face 
k la cité ultra-diocésaiiie un centre religieux qui sauvegar-
derait S(m pouvoir sur la rive di^oite. (Vest pourquoi Saint-
Brice a élé compris dans la i)reinière ré])artition de l 'a rchi-
diaconé de Brabant en doj'^ennés, répartition qui s'accomplit 
trés tót. Toujours est-il qu'une église de ce nom fait son 
apparition au X I " siècle, Nous ne savons oü certains auteurs 
ont puisé la date de 1034 a laquelle ils placent sa première 
mention, inais ils n'anlicipent pas de beaucouj). Vingt ans 
plus tard, exactement en 1054, une église Saint-Brice est 

1) De omni agricultura vesira circa Toimacuin et de pecoribus mansionis 
vesirae docimas dabüis canonicis Sanctaa Mariac, nihil aliquatcnus vobis da 
ipsoruni parochiali jure vendicantes absque illorum asscnsu. Mém. Soc. 
Hist. Tournai, X I l , 1873, p. 6. 

2) Siatuimvts atque Tornacensem Ecclcsia?n, atque omnes infra muros sitas 
a Divinis cessare. P O U T R A I N , Hisioire de la Ville et Citó de Tournai, 1750, 

pièees jnstiflc , p. 18. (mal daté). 
3) Esctra muros Tornacemses in valle de Orcha capellam co'nstrui postmodum 

et consecrari Tornacensis ecclesiae canonici, in quorum 2?arocJda sita est, 
pietatis iniuiiu, ca iniei-posita conditione permiserunt quod leprosi iolummodo 
ibi sepeliantur. Réféi*. supra. p. 119, n. 4. 

4) Altare de Sancto Briciio propte Tornacum, cum appendicio suo de Cheyn 
(Kain), quod est in capiie Bracbaniensis archidiaconatus. DVVIYIE-R, Mc'nioire 
sur le Hainaut ancien, loc. cit., p. 559, no C X V I I I , 
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citée ('). C)n la signale encore dans deux charles de 1105, 
dont Tune, «ionnée Ie is oclobre, lors d'uu synode teuu h 
r in tér ieur de l'église, nous ai)prend implicitement que 
celle-ci ifélait pas en reconslruclion a ce moment (*). Dès 
lors la documentation a sou sujet ne fait plus défaut mais elle 
est peu explicile. 

Ge n'était pas pour des raisons démographiques que la 
première église de la rive droite avait ëté installée; cepen-
dant, dans les limites du terriloire trés vaste — du i*ieu de 
Marvis au rieu de Mei les O — qui lui ëtait primitivement sou
mis, la po})ulalion allail s'accroitre. Elle se tixa d'abord auteur 
de 1'óglise-mère. dans ce quarlier qui devint Ie «Bourg» après 
que Ie i)reinier.s murs cominunaux l'eurent englobé, puis, au 
pied du chateau tlamand qui, bien que constituant un ilót a 
gaucbe de TEscaut primitif - diocese de Tournai, i)aroisse 

1) « quoperveniens impei'ator, ^^osita a^nul Sanclum Brir.tium mnnsione 
sua.,.^. Chronicon S. Andree Castri Cameracensis. Mon. Genn. Ilisf. Script. 
V i l , p. 520. 

2) Ces deux chai'tes érna-ieat d'Odoi). évt'ijue de Cam^irai; l'uno poi-to: Aclum, 
Tnrnaci ajnid Sanclum Iirictiu}n (d'HERHOMKZ, Chartes de Vabbaye de S.Mar
tin, I, 1>11), V&ntve : Actum in si/nodo celebrato in ecclesia Snncti Rrictii 
(f)iiviviER, Actes et docuuients anciens interessant la Belgique, TJI). Or nous 
savoiis par Ie dispositif ile la première (jue l 'évHipiene tenait qu'un seul synode 
annnel k Saint-Urice, Ie Jour de la Saint-I.uc (18 uctohre): « qui presbyteri... 
synodnm in festivitate sanr.ti Luco observnbiint. Ahbas etiam ipse synodum 
ohservabit in j^i'odicia festivitate Luce », 11 se pourrait nHnne (jue cette prc-
niiero oimrle date., idle au'^si, de ce jour uniiiuo oii Ie chat da diocese de 
Camlirai vis! tuit .soliMiuellement Snint-Brire : scs j'diMnentsfhronoloffiejuost sont 
identiij»ie« a cenx du la se<-ünd(; charte et de ni("'uies pei somiages se renrontrent 
dans les deux li«tes de ténioiiis. 

3) 11 allaitmihnejn-iqu'au delü de Kaiii mais na aiipendiciutn desservjiit ce 
«lernier village. Cf-supra p. 122, u. 4, 
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Saint-Jacques ( '), — avait des rapports communaux trés 
étroits avec la rég ion ai)pelée «Brui l le» de la rive droite. 
En ce dernier endroit une église devint bientót nécessaire. 
EUe n'existait pas encore en 1153, année ou Saint-Brice 
n'apparait qu'avec son annexe de Kain, au-delk du rieu de 
Melles ( 2 ) ; elle n'exislait i)as non i)lus lors de la rédaction 
originelle des coutumes coinmunales (1153-1107) car le quar-
tier du Bruille faisait encore partie a ce moment de la jiaroisse 
Saint-Brice {*0 ; elle existait cerlaineinent en sei)lembre 1213 
sous le titre de Sainl-Nicolas, comme nous rai)prend un texte 
cambrésien relatif au droit de niarché, copié dans les cartii-
laires de la cathédrale (••). 

Vers la même époque, a Test du rieu de Marvis, donc cette 
fois immédiatement en amont du Bourg Saint-Brice, mais 

1) Voyez entre au tres Buil. Soc. Hist. 2ournai,Xm, 1869, p. 173 s.-?, et les 
trois textes suivauts : une cliarte du 5 juillet 1274, donnée « a u chAteau de 
Tournai » et nonunant les hnit paroissea de la cité : « l e s wit porofies de Tour
nai de decha rE-cant » D ' H E R B O M E Z , Mém. Soc. Hist. Toutmai, X X I X , 1895, 
j). 16; un passage du repistre de cuir blanc (XIV= s.̂  des Archives comnnu-
nales: Et eciam scietzdum guod si viniim, medo, godala aut cervisiavendun-
tur sou bras.iantur in Bruleo inter duos ponies, in parte scilicet illa gue est de 
parrochia S. Jachobi,seu eciam infra castrum ibidem situm 1" 3 ; un accord 
del315: <ten le parofl'e S. Jakeme en le partie Ui est entre lepout don castiel 
et 1'autre pont ki est deló, le maison le castelain », Arch. cathédr cartul. D, 
P> 83 r*>. 

Z) Bulle d'Eugène III : « Altarede Santo liriclio, guod Turnaco est vicinum, 
et altare de Chain'». D U V I V I E R , Mémoire sur le Hainaut ancien, luc. cit. p, 58.", 
n» rxxvii. 

3) Ilomines de parrochia Sancti Brictii debent esse de communia Tornacensi 
el de consuetudinibus Tornaci, exceptis Jiominibus de Bruleo et de Rumegniis. 

4) Intelleximus. . guod ab hora. nonn scxte ferie usgue ad horam pi'imam 
seguentis Bominice milhts debet velputest mercatnm aliguid facere vel etiam 
aliis dicbu-s aliquando dd mercatum ccnrcnire ultra Scaldam, videlicet in 
parrochia S. Brictii, S. Nicholai et S. Johannis, vel in locis finitimis. 
Cartul. C. f*> 48 r». 
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non sur Ie terroir de sa paroisse, iin autre quortier se dévelop-
pait avec rai)i(litë. G'élail Ie siège principal d'uiie iiiduslrie 
t rés active: r i i idns l r ie la[ ) ida i re .Oi iy rencojilrait le jdi isgrai id 
nombre de c a r r i è r e s et de foiirs fi chaiix de VBg^lomév^iion 
tournaisieime. I I s'nppelait ffuarlier des Chaiifouis et flH])en-
dait de re<^lise d 'Al la i i i . Le 30 aoül 1193 — (;'est la seiile date 
exacte qiie nous possédions coiicernaiit raclièveiiieiit d'uiie 
éi^-lise paroissiale — aulorisatioii l'iit doimée par révéqi io de 
nainl)rai, Jeaii ( rAnlo ing , h l'alibé de Saiid-Amand, de céb 'hrer 
les saiiits otHces dans lV<ilise (pii venait d'y être coiislruite 
sur rautorisal ioi i de sou pnklécest^eur, r é v ê q n e Roiicr (1170-
1101) ('). C êtte ëgl ise fut dédi<'e a saiiit .Tean-Baptisle. 

Quant aux deux grandes abbayes, dcnt les annales a r c l i éo -
log'icpies pourraienl éventuellenient fournir quelqiie appoint, 
Saint-Martin et Saint -Médard, nous savons que Téglise de 
Tune — remplagant l'antique chapelle Saint-Martin {̂ } — 
entrei)rise au coniniencement du XII» siècle (^), regut la c o n s é -

1) MiRAEt'S E T FoppKNs, Oi^i^ra r/j>>?o«/(7/im, IV. )). 527 et Ihtlt. Sur.^ JJist. 
Tournni, VU' . 18(i?. p. ^M. n. 2 : «.rn^n ahho,\- H frali'cs 6'. Amnndi infra 
ifnuiniis 2^nrriichi(t<: .s-uae rh.' Ahtin noraru frclrsiaiiipro Jtecesniiate jilubia et 
ccmnnudo ciinsirnxissenl... ^ ('lun parif ndvcrsa ns.s'e)isum pi^aedecessoris nostri 
prtJi^oneLuy affidsse...^ prned('ce.iiforis igittir nostri beno mnnariae Rogeri 
tune Cavieracensis episcapi veaiigiis' inhaerc7'e.., ned... promovere valenten 
strucitirmn ipsiiis ecclesiae ah ipso x^robafam. . approbaniiAfi... indulgentes ui 
in ea deincttps divina celebreniury» 

2) Supra\). 121, n. 1 Cette fliaiiollr» est probahlement. la chnpelle roniane, 
5-ituée dans Ie clos abhatial, déniolie au cours dn troisiérne quart du sièole 
dernier et dont rarchiteotfi Renai-d a relevé Ie plan (malheureuf<einent introu-
vable). Cf. VOIPIN, r« liiiU. Gilde S. Thnnias et S. LHC, Tournai, iii 4o,8éance du 
21 Rept<;ndirp I S 9. 

3) M'allfriifi... rrrUwiam 7toriiiii de tltiuntionihKs jfidt:liw)t iticepit, et Deo 
favente, .s-icul htulie videtitr centnui tiUiitricJiis snfjidenier ctmnnnnnavil. 
H E R I M A N , (\ 58 Loc. cjf, p. 300. Vydtenis jit.ssti nblniis templum edificare ex 
elemosinis fideliuni ccpii, ID. C . 70 . p. 308. 
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rra t ion episcopale en 1132 (') et qiie Tég-lise urhaine de Taulre, 
deveiine abbaliaie seulement en 1120, lu i batie par Aiber l , 
comme simple oratoire, en 1102, tandis qne 1'église rurale 
(Sa in t -Nico las -des -PréK) ,conunencée en 1132(-), f u t oonsacrée 
en 1144 (»). 

* * 

En r é s u m a n t rac:q.iis pr( icédent nous tenons donc pour 
certaine Texistence d'une égl ise Saint-Pierre et d'uue é^l ise 
Sainl-Quentin avant953, celle d u n e é g i i s e Saint-Brice en 1054 
et d'une é^^'Iise Saint-Piat avant 1092; nous pla(,ions la 
p r e m i è r e (.'onstrnction de Sainl-Jac(|ues entre 115:s et 1107, 
celle de Saint-NicoJas enti-e 1153-1107 et 1213, celle de Saint-
Jean entre 1170 el 1193. 

On vou<lra bien reconnaiti*e que, sauf p e u t - ê l r e pour Saint-
Jean, d ' in té rê l au jourd 'hu i presque nu l , ces d o n n é e s i n f i r -
ment les bypo thèse s les plus courantes que non seulement des 

1 ) Cujus iavipoinbus (Herimanni abhaiis) ecclesia nostra dcdicaia est n 
domno Symonecpisanpo anno clcnninice incarnnthmis 1132^ ah in.sfnurnfionc 
vero ejusdem cenobii qjiadragasi)n(). C O N T I N I I A T . H E R I M . f. 18, loc. rit., \\. 32o. 

C'ousin préfHud (qiielle s o u r c e ï l q u e Ie paf)e Gélase I I , de paR.safe''e ü Touruai, 
en c,on«ao:ra Ie prran 1 autel sntis TinvofatioQ de Saint-Ktieiuie en l l l S . 

I,a chapeUe de Notre-Dame «u la tiiAine ép:Hse fuf achevt'e par Ie i)ii'^\ót. 
Rarlulfe en 112.": ecclesinni j^nrtim ex substantia suaparlim Inbnre eli)id/fs-
tria s'tia ex majori parie videbatxtr consiruxissc... in cimiterio secus et i^rope 
cnpellatn sancte Mat'ie, qiiam ipse eodem anno consiviixerai, retro srilicci 
altare . dominica ante natale Domini... (112.5) (sep^UHis est) C O N T I N . H E R I M . 

c. 13., loc. cit., p. 32.S. 
) Ibique ecclesiaxi lapideam m honore sancti Nicholai cum officinis con-

gruenlib^is rontrtixit [0(/erns). C O N T I N . H E R I M , C . 12, loc. cit , p 322, 
3) CoiiSiN, Histoirede Tozimay, III , 1620^0. 45. p. 230. 
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iniai^'inatils comme Hoverlaiit de Bamvelaen» o i des aiiiateïirs 
comme IB. flu Mortier, Hls, mnis eiirorc rles in-olessoiirs coninie 
L . CUoquet, ont éinises eii s'api)iiyant sur des docimieuls r lo i i -
teux. Pai'ini cenx-ci i l faut citer, au ])reniier chef, ie testament 
d'Afï-nès l i F e r r i è r e — confondu, du reste, avec celui d 'Agnès 
de dessus rEscaut( ' ) — auquel B. C. dn Morlier, père , a laissé 
la date de 1200 (-), qu ' i l porte e r ronémeut (^) mais que la 
c r i ü q u e interne ne perniel i)as de lui attribuer vu que sou 
contenu tail, allusi(.)U h des l"aits postérieurs a la premièi 'e 
inoiti(^ du XIII» siècle (^). 

P A U L R O L L A N D . 

1) CousiN, ci ï . , i n , p. 307. ArHi. r-ath. Tounmi, rartuL c. 1̂  54 r ° . — C e 
document, qui date de 1200, parlo hien de 5 autels: S. Nicolas, S. .larqnes, 
S. Pierre, S. Quentin et S. Piat, mais Ie premier n'est que l'autel paroissial de 
laoath^drale romme rindi((uent &a place en ttHe de liste et Je faitfjuMl d«^pend 
du chapitre <1e Toumni. Voyeü, du rPhto, la Indle de 11;)0, sttpra, p. 120 u. 1. 

2) B . C. Dl) MoRTiRR. Nnft' .'iur rhitrotluctiniide la /<m(/uc frangaise dans-
actes jjublics au nioycn-rige. IhtUi'tin de la Com)iiis.iion üoyale d'JIisioire. 
1^ f-érie, V l i , 1804, p. 232, avec fac simile (i.l. II). 

3) Archives commun Touniai. Ti'stauients, layetfe 1200. 
4) Voyez, eiitre autres, le.s obi(?( tions dt̂ ijiX ioiniulées a s-on fciujet par Mgr. 

Voisin. Buil. Soc. Sist. Tournai, XIII , p. 176. 



Le Manuscrit Musical M.222C 22 
de la Bibliothèque de Strasbotirg- (XV» siècle) 

brülé en 1870, et reconst i tué d'après 
une copie partielle d'Edmond de Coussemaker. 

(Suite.) 

N " 31, — V K M S A X H T E S P I I U T U S . 

Fol. 21 b (22 d ' a p r è s Tindex ali)lia])étiqne du ms ; 21 h 
d'a[)rès l ' index n i i m é r i q u e de Goussejiiaker); - i voix ; noiatio?i 
blanche \ clef d'ut l^e ü r r n e : la, mi, la, sol, la, si, do, la ; 
tempus perfrclum, prolatio minor. 

No3^ — V E N I G R E A T O R S P I R I T U S ( ld. dans l ' index alpl iahel i-
que du ms.; Quem to'va ponlus dans Tindex n u i n é r i q u o de 
Coussemaker, et aussi dans l ' index a lphabé l ique du codex, 
mals avec reuvoi e r r o n é au fo i . 28). 

Fol. 23 b ; 3 voix ; uotation noire ; clef d'wif 2e l igue : ré, si, 
do, ré, mi, sol, fa (dièse sous-eutendu ?), sol; me.sure indcj-
lerniinable. 

Observation : 
Les paroies Quem terra ponius seraieut-elles un traves-

l i s s e n i e n l ? Elles iie font pas parl ie i n t é g T a n t e de r i i y m n e 
Iradil iounel Veyii Creator Spiritus, uiais fornient le débul 
d 'un hymne è. la Sainte Vierg-e è. m a ü n e s ( c o m m u n i q u é par le 
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R. P. Dom Joseph Kreps). Peu t -è t r e « 'agil-i l d'un motet h 
3 voix dans lequel les 2 textes: Veiii creatoj- e l Quem tei^ra 
sonfc respectiveinent coufiés ^deux voix dilfërentes. 

(L'index alpl iabél ique du ms. indiqiie comme ligurant au 
f(d. 23 un Pato^em quatuor temporum ; comme ce folio (a el b) 
ne reiiferme que l 'unique Veni creator spiritus r ense igné SICIJ 

no 32 dans Ie catab)gue Ihématiqne de Cousseiuaker. Ton ne 
voit pas bien comment on peut iiitei'i)réler cetle mention de 
l ' index a lphabét ique ) 

iS° 33. — M O L K N D I M ' M D E P A R I S 

Fol. 24 a ; 3 voix ; notation 7ioire ei rouye-, clef d'7f/2ö l igne : 
do, si, do, ré, do, ré, mi, ré, mi, fa, mi; pour la mesure, voi r 
les observations c i - a p r è s : 

1) Morceau sans paroies {Mo/endinum de Paris en est le 
l i t re) . 

2) Reproduit in extenso ])ar de Coussemaker, sub no 4U. 
L'or ig ina l comportait, d ' après cette copie, une porlóe de 
6 lignes. 

3) Se retrouve a 2 voix dans Ie Codex X I , E, O de TUniver-
sité de Prague, sous le litre tlamand Die molen van pariis 
(fol . ü a) (Wolf, I , p. 180), et h 3 voix, sous le t i t re : MuHno : 
Amis dont Rondello, dans Paris, fonds ital . 5(5H, f o l . 3 b. et 4 a 
(et non 4 comme le di t Wolf , I , p. 255). La version de Prague a 
été mise en part i l ion par J. Wolf, dans le Kirchenmusika-
lisches Jahrbnch de 1899, p. 8. 

Le ténor de Prague et celui de vStrasbourg sont identiques, 
part d'in/imes dótai ls . Strasbourg a,de plus, un cont ra ténor . 

D'après les incipitsque M. Pirro a bieu voulu nous communi-
quer, Ie ténor Demulino et le discantus Mo/ino amis dont de 
Paris correspondent exactemojit au lénor el au <liscantus de 
Prague; le con l r a t énor / )ö»mh 'no de Paris di tfère conipUUe-
ment de celui de Strasbourg. 
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Le discantus de Strasbourg offre deux versions qu i peuvent 
s'a^pliquer ad Ubitum au t énor et au contratcnoi', de ïagon a 
foriner avec eux u n morceau h 8 voix . ('es deux versions con
sistent en varialions du discanius plus siuiple de Prague. La 
[ t remière est e n t i è r e m e n t ëcril:e en noles rouj>-es, la couleur 
rouge signifiant iX la Ibis le tempua i7nj)eo*feciu}n, prolatio 
minor et la d in i inu t ion des valeurs, c o n f o r m é n i e n t è» la r è g l e 
édictée dans le t r a i t é de YXyionijme X de (k)usseniaker 
{CiCripiores, I I I , pp. 41;^ ss,), ou le Alolendinum de Paris esl 
cité en exemple (Punique or ig ina l de ce t ra i té flgurait p i ' éc i -
s é m e n t d a n s le ms, de Strasbourg). 

Le second disca^itits du Molendinum esl r ég i par le tempus 
imperfeotumy prolatio major, tont comme le t é n o r et le con
t ra ténor . 

A) Le Moiilin de Paris semble avoir j o u i d'une cerlaine 
célébri té pemiant le premier quart du X V siècle , si l 'on en 
c ro i tPun de ces cur ieux sonnets de Simone Prodenzani, dans 
iesquels ce poète d é c r i t les r é jou i s sances musicales et autres 
qu'offre i \ une él i te de seigneurs italieus un persounage i m a 
ginaire nomraé Sollazzo. Voici le passage qui nous in té resse : 

Gon Porgani f ramegni fè Rigot t i 
E fè Tres belles dames de la Spagna 
E Mach Got frou de la Magna, 
Scivich e chic e noc e sambergotti, 
El molin de Paris con dolca bott i , 
Galate de Maritiraa e Campagna, 
Ganzon de Lombardia et de Romagna, 
E fecevi i responsi a mot i i a mot t i . 

On volt, d ' ap r è s cela, que le Motilin de Paris, avec son doux 
tic-tac (litt.ses doux coups) fa i t par tie du r é p e r t o i r e de SoUazzo, 
qui le joue sur des orgues flamandes (organi framegni) 
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(Cf. n«SoUnz^zö», ])arS. Debenedetti, Tur in , Hocca, 1^»22; vo i r 
Ie soimet dans I'Appeiidice B <le eet ouvrn^-e — M. Srlieriiii^-
avait dé ja, dans ses Studiën zur Musikgeschichie der Früh-
renaissance, Leipziy, Kahnt, 1'.)14, p. f5i ss., s ignalé Ie v i f i n t é -
r é t de cette sér ie de soniiet.s). 

Xo 34. — (̂ OMBiKN u r i LA (Tou ö/cn, (laiJS Tindex a lp l i abé -
tique du ms.; Cojnbien gtti la, dans l'index numér ique de 
Coussemaker). 

Fol . 3 i 1).; 3 voix ; nolation i ioire ; clefd'?^^ 3^ lig-ne : do, do, 
si, do, la, si, do, ré — pause de semibrève —, ?iii, sol, fa, mi ; 
tempus imperfectum, prolatiu ynajor. 

Observation : 
Identit.é k pen prés compléte du discantus avec celui de 

Combieni qiVil soyt, morceau anonyme ii 3 voix, qui ligure au 
f o l . 73 a du Codex Reina, Paris 0771 (vërilié par M. P i r r o j . 

N" 35. — J E V ( ^Y E.NXIS (?), de Mfi»" GRIMAOHE {Je voy en-
nuis de madame, de Mag'' Grimache, dans Tindex al^dia-
bét ique du ms. ; Je voy emuis (?) de Mdame, de M**^ Gri
mache, dans l ' index numér ique de Coussemakei'). 

Fol- 25 a ; 3 vo ix ; iiotation noire ; clef cr?<i!3« l igne: 52 hémol 
h la clef, do, ré, mi,do, la, fa, la, do, si; ie?)ipus imperfectum, 

'prolatio minor. 
Observations : 
1) Ge morceau est reproduit in exteiiso par de Coussema

ker, sub n" 0. lei Ie texte est un peu i)lus clair : Je voy ennui 
de Dia dame (au t énor et au contj 'a téuor, ces <leux mots seule
ment : Je voy). 

2) Magister Grimache on Grhnacc est uu musicien déjiN 
connu, donl des compositions se rencoiitreut dans Ie ms. de 
Berne, Bibl . Bongarsiana, A, 421 (cf. Woll ' , ! , pp. 211-12), dans 
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Paris, i t a l . ^m(ld., pp. 252 et 257), dans Paris, Reina 0771 
(ld.,p. 261). dans Glianti l ly, 1047 (ld., {>. 320, 330, 334). 

N " 30. — L A GRAfjiEusE PLAÏ^AÏ\(:E (Lagracieuse, dans T i n -
dex a lphabé l iqne du ms.). 

Fol . 25 a ; 2 vo ix ; notalion noire ; clef d'tH 2e li^-ne : r é , ré, 
mi, ré, do,'si, la, si, do (dièse sous-entendu ?) ré ; i ) rübab le -
ment ie77ipus perfectum, prolalio minor. 

Observation : 
Wolf , op. cit. l, p. 380, donne la suite du texte : 

La gracieuse plaiaanoe 
De dame et d'aniours 
Si fai t plus de soutisance 
Que nion ener i a de sevir ( '). 

N° 37. — GOMES F l . A N D R l E . 

Föl . 25 b ; 3 voix ; notalion noire ; clef d'ut 4* l igne : f(i — 
deux pauses de minimes , la — deux i)auses de minimes - , 
la —, deux pauses de minimes du — deux i)auses de 
minimes —, la — 2 pauses de minimes la ; tempus i77iper-
fecium, prolatio major. 

Observations : 
1) Ge motet est reproduit in extenso par de Goussemaker, 

sub no 40. Les trois vo ix ont un texte d i f fé ren t : 

1) Comes flandrie effios inctorie cunciis sistitur. 
2) Rector crcatorum laudibus sonovum. 
3) In cymbalis bene sonautibics. 

Les 2 voix les plus graves ne sont î as qual i t iées de ténor et 

( 1 ) Fenir ou seuir dans Tindex de Reuss (p. 58;. 
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de cont ra ténor dans le ms. I I résul te des indications ci-dessus, 
qn&le Recto?" creatoru7n/Laudibus sonorum, mentiuniié par 
W o l f comme se trouvant au l o l . 20 b ne Ibrme i)uint un m o r 
ceau séparé , mais fai t partie du motet Comes fiandrie. 

2) Notation sur une portée de n lignes. 

No 38. — P A R T O N P A R T I E R . 

Fol. 20 b ; 3 voix ; notation noire ; clef d'w/ 3« ligne : do — 
pause de semibrève , — ré, do, si, la, do, si, la, do, ré, mi; 
tempus perfectum, prolatio minor. 

Observations : 
1) L'index de J. W o l f {op. cit., I , j). 380) porte, pour le 

f o l . 20 b. : 

Par ton partier a part me cite (?) ( ') 
Pour estraindre Ie gr ief martire doulz. 

I I résul te de Ik q u ' i l s'agit d'une pièce franyaise et que l 'on 
doi l écar le r l 'hyi)othèse d'une identitication avec le morceau k 
3 voix Po che partir de F. Landino, ([ui f igure dans divers 
manuscrils de I ' époque ( ') . 

A noter la ressemblance qu'ofire le début du discantus avec 
celui de la caccia de Ghirardello, « Tosto che Valbn », que Pon 
rencontre dans Florence, Pal. 87 et dans Paris, i ta l . 5G8, et que 
J. W o l f a publié en notation moderne dans les SM B der 
1. M. G., I I I , p. 620. 

(1) Mecite dans l'index de Reuss (p. 58), qui avoue ne pas comprendpe ce 

vers. 
(2) Nous Irouvons confirmation de ce fait dans Fincipit de Po che partir, 

que MM. Pirru etVycpèi leck ent bien vouUi nous IransmeUre, l'un d'après Ia 
version de Paris, ital. 568 (cf. Wolf, I , p. 256), Tautre d'après celle de Prague 
X I E 9 (cf. Wolf , I , p. 189). 
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2) L ' i n d e x de W o l f indique comme se trouvant sur le m ê m e 
fo l io (26 b), Hoer, liepsti frow mich dine kneht.... P e u t - ê t r e 
s 'agi t- i l simplement des i)aroles (sans lamusique), du morceau 
qui flgure sub n» 48, dans le calalogue ihé iua t ique de Cousse-
maker, h moins que Pon u 'a i t a t ïa i re a un travestissemenl 
allemand de Parton pariier. 

No.39. — M u N D i cxjRHVH(Mundi cursus perversi dans l ' index 
n u m é r i q u e de Goussemaker). 

Fol . 27 b ; 2 voix ; notalion noire ; clef d'w^ lero Pgue ; fa, 
mi, fa, ré, do, fa, mi, f a , sol, mi ; mesure indéte i -minable . 

Observations : 
1) Dans Pindex de W o l f : 

Fol. 27 V. Mundi cursus pervei-se regituo-. 

2) L ' i n d e x a l p h a b é t i q u e du ras. indique comme se trouvant 
au f o l . 27 (sans mention de recto ou de verso), un morceau 
commenf.ant par Bon. Serait-ce une p ièce s é p a r é e qui aurait 
échappé è. l 'attention de Goussemaker, ou bien ne s 'agi ra i t - i l 
pas p lu tó t d 'un o r ig ina l franc^ais ou i tal ien qui anrait élé 
travesti en Mundi cursus ? 

No 4 0 . — W O L MIR IGH WEIS (Wol min ich weiscn dans 
Pindex a lphabé t ique du ms. ; Wolmii^ich weiss, e tc , dans 
l ' index n u m é r i q u e de Goussemaker). 

Fol . 28 b ; 2 vo ix ; notation noire ; clef ^'ul 3® l igne : mi, 
mi, mi, mi, mi, fa, mi, ré do (dlèse sous-entendu ?> ré ; 
probablement tempus imperfectum, prolatio minor, avec 
début par un tr iolet valant une s e m i b r è v e . 

Observation : 
L ' i n d e x de W o l f (I , p . 386) porte : 
Fol . 28 V . Wol mir I ich weisz een meezelin 

Daz ist kuesch undrein... 
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No 41. — R E V I E N ESPOIR. 

Fol. 29 a; 3 v o i x : notation noi re : clefs il'ui l̂ e et 3* lignes 
sur la méme portee ; l̂ a Ugne: sol, fa, mi, ré, mi, do — pause 
de semibrève —, sol, sol, la; 3® l igne : do, si (béinol sous-
en tendu), la, sol, la fa — pause —, do, do, ré ; mesiire iiidé'-
terminable. 

Observations : 
1) Le texte se borne a Tincipit . 
2) La présence de deux clet's sur unc m ê m e portee semble 

indiquer la possibil i lé d'une exécution canonique r» la quinte 
supér ieure ou in fé r ieure . I / inc ip i t est malheureusement trop 
bref pour qu'on puisse avoir une certitude a eet é g a r d . 
Notens toutefois qu'en faisant eiitrer la seconde voix k la 
4« inesure (dans Fhypothèvse (Pun tempus imperfectum, pro
latio miitor), le résui ta t obtenu est satisfaisant pour ce qui 
regarde la inesure et demie de siiniiltanéité que perinet 
r i n c i i j i t , surtout si l 'on commence par la version notée é n 
clef ^'ut ire l igne. 

N° 42. — E X U L T A T MEA VENA. 

Fol. 29 b.. 1 voix ; notation noire mesurée ; clef d*Mi 2® l igne: 
la, la, la, ré, ré, ré, ré, do ; tempus imperfectum, prolatio 
major. 

Observation : 
D'après l ' index numér ique de Coussemaker, on l i t en tête 

de ce morceau : Motetus Philomena, — J. Wolf ( I , p. 38<5) note 
ce qui suit, dans son index: 

Fol. 29 r . Eocultal mea vena j quodlibet ex Phylomena. 
PHILOMENA est, semble-t- i l , le surnom d'uu musicien de 

r é p o q u e , lequel est cité dans le texte du motet Appollinis, 
n° 100 c i - ap rès (voir , i)lus loin, les observations relatives k ce 
morceau). Get artiste porie. Ik, le iiom plus complet de J U G I S 
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P H I L O M E N A , ce qui pourrai tse traduire par le « rossig-iiol inta-
rissable » (jugis = qu i coule p e r p é t u e l l e m e n t ) , a ccndition 
d'admettre que Philomena est un f i -peu-] ) rès Phitomela (') La 
place qu'occupent les mots ./w ŷz.? P}nlo7ne)ia dans cette lisle 
de musiciens, exclut r h y p o t h è s e selon la<|ueUe ils d é s i g u e -
raient u n e p i è c e de musique et non un liomme. 

Le terme quodlibet dtisignerail-il déja i c i le genre de 
mixture musicale qui fu t si a la mode au X V F siècle et pen
dant une ijartie du XVIIe i Eu tous cas, ces sortes de pots-
pourr is é ta ien t déjh en usage au XV* siècle, comnie on peut le 
voir , notamment, i)ar la Salade faicte de plusieurs chancoiis, 
qui figure au f o l . 57a du Jardi7% de Plaisa7ice (Ed. Vé ra rd , 
vers 1501) et dans laquelle déf i lent , en un c o r l è g e baroque, 
les incipits d'un grand nom])re de chan.sons du temps, entre 
autres : Mo7i seul plaisir 77%a doulce joye... En uug veri pi'c 
soubz la saulsoye... Co77ime femme desconfortee,.. Te7'7Hble-
ment suis fot^tunee... Monpère ma don7ie nia7^y... Rossignolet 
du, bois ioly... 

N ° 43. — E T IN T E R R A D ' H E I N R I G U S HESSMANN. 

Fol . 30 b (31 d ' ap rè s l ' index a lphabé t ique du nis . ) ; 3 voix ; 
notalion noire mêlée de blanc ; l ' i n c i p i t du catalogue théma-
tique qui est, exceptionnellement, celui du tenor, est en clef 

(1) D'ailleurs, en italien, on dit ind i f féremment Filomena on Filomela pour 
designer Ie rossignol (Exemple : E Proffne e Filomsna, dans le lamento de 
Climene : Piangete occhi dolenti, de VEgisto de Cavalli (Acte I I , sc. V I , p. 46 
du libretto impr imé è, Venise en 1644). 

P. S. — Ces lignes é t a i e n t éori tes depuis longtemps, lorsque nous avons 
rencontré le mot Philomène ( = Ie rossignol) dans l'une des Eclogues de 
Ronsard (p. 48 du vol. I I I de La Fleur des Poésies de P . de Ronsard, antho
logie de M . Longnon parue ó. Paris eu 1923, è. la Cité des Livres) . L a forme 
Philomène se rencontre donc dans I'ancien fran9aiB aussj bien que Philomèle. 
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(\'76t 4° ligne : ré, In, sol, sol, sol, fa, fa, mi, mi, ré, ré, 
ré ; tempus im}}prfectum, prolatio major. 

Observations : 

1) Le Qui toJlis peccatn mundi miserere nohis, (pie W o l f 
( I , p. 38f)) indiqno comme se trouvani au fol . 31 b. est é v i d e m -
monl celui de VEt in terra (VHessman. 

2) De Coussemakei* reproduit eet Ft in te?'7'a in extenso, 
sub n"7, Texte comj)letaux 3 voix. 

3) Heinricus Hessman est dés igné ailleurs, dans lo ms., 
KOUS le nom d ' H E X R i c r s HESSMANN UK . \RGENTORATO , ce qui 

impli i fue une origine slrasbourgeoise (cf. n" 120 du cat. t bém. ) . 
M Martin Vngeleis {Quellen und Bausteine zu einer Gesch. 

dei' Musik imd des Theaters im Elsass, p. 8n) i)ense que ce 
musicien p(uu-rail bien êlre l'organiste de la cat l iédrale de 
Sirasboui'g, dont le décès est me?itionné en ces termes dans 
le Donations- Buch du Frauenhaus de Strasbourg, 50" : 
« 2 7 mar l i i ( l i ' - l B * siècle) obiit domin. Heinricus organista 
hujus operis, oraie pro eo ». 

4) L'index a lphabét ique du ms. indi(pie comme se trouvant 
au fo l . 32, un Af/nus dei turba talis. S'agil-il d'une farcilure 
(XeA'Eiin terra de Hessman, lequel, é t a n t d o n n é sa longueur, 
s 'é tendai t selon toutes probabil i tës jusqu'au fo l . 32 a» le 
Sanctus qui suil {lY' du cat. tbém ) ne commenvant qu'au 
fol . 32 b ? Cela n'est pas impossible, Notons toutefois que le 
texte abondamment farci de ce (tloria ne renferme ])as les 
mots turba talis, mais ceu.x-ci : primogenitus maHe vi7'ginis 
m«/rü", ap rös agmis dei filius potvis. Vmmwe, d'autre part, 
V Agnus dei de VEl in teiva d'Hessmati devail. on raison des 
proportions dece morceau, occuper onfait le folio :U)b, ou, lont 
au plus, le fo l . 31 a, i l est pos.sible (pie cel Agnus se trouvait 
sur le fo l . 32 b, a la suite du Sanctus (n<> l ' i t l u c a t . tbém.) : 
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Pindex ali>habétique ne distingue jamais, en eftet, entre le 
recto et le verso des folios. 

No 44. — SANGTUS (Sanctus fuga dans l ' index a lphabé t ique 
du ms.). 

Fol . 32 b ; 2 vo ix ; uotation no i re ; clef d'ut 3" l igne : fa, mi, 
— i)ause de b r è v e ? — mi, fa, ré, do, 9-é, do; tempus i ndé-
terminable, prolatio major, 

Observations : 
1) L ' index de W o l f (I , p. 387) inentionne ce qui s u i t : 
Fol . 32 V . Sanctus sanctus Dominus Deus Sabaoth. 
2) L ' inc ip i t est t rop bref pour que Pon puisse vér i r ter si la 

mélod ie de ce Sanctus est susceptible d ' imitat ion canonique 
(fuga). 

3) Cf. Pobservati(m 4 du n» 43 ci-dessus. 

No 45. — GOMIUEN Q U E 

Fol. 33 a; 3 vo ix ; notation noire avec, exceptionnellemenf, 
im signe de mesure (cercle); clef d'ut 2e l igne : sol, fa, mi, ré, 
fa, mi, ré, do, si, la, do, do ; probablement tempus perfectum, 
prolatio major. 

Observations ; 
1) Le texte se borne k l ' inc ip i t . 
2) Pas de rapport avec Comhieoi que i' aie en soie, f o l . 74 a 

du God. Reina, Paris 6771 (vér idé par M . Pi r ro) . — Pas de 
rapport avec Combien que loing de vous soye, fo l . 84b 
d'Oxford, Gan. 213 (cf. Stainer, op. cit., index a lphabé t ique) . 
— Pas de doublé emploi avec le no 34 ci-dessus. 

Le texte e.st j)eut-êtr 'e celui du rondeau Combien quon 
aii grant desplaisir, qu i f igure au f o l . 76 a du Jardin de 
Plaisance. 

P. S. — Nous avions su])posé une concordance i)ossibJe entre 
notre morceau el la p i èce Combien que loyntemps aye este. 



— 139 — 

n» 18, fo l . 7 b du ms. d ' Ivrée (cf.G.Borghezio, op.cit, p. 15). L ' i n -
cipit de cette do ru i è re , copié sur place par M. i 'abbé D. Borra et 
qu'a bien voulu nous transmettre le Borghezio, ofTre, en son 
début, une ressemblauce (ugitive avec celui de vStrasbourg; 
mais la suite semble bien indiquer qu ' i l s'agil d'une composi-
tion différente (coiifirmé par l eca ta logue thémat ique d ' Ivrée que 
M. le Dr Besseler a bien voulu nous communiquer depuis lors). 

N" 40. — L E DON D'AMOURS (Le don d'amoar, dans l ' index 
al])liabétique du ms,). 

Fol. 33 b ; 3 vo ix ; notation noire ; clef d'ud l igne: do, si, 
do, la. sol, la, si, do, si ~ pause de semibrève — sol, la; tem
pus indéter in inable , pr olatio major. 

Observation : 
L ' index de W o l f ( I , p. :̂ 87) donne ce texte plus complet : 
Fol. 33 V. Le don d'amours qui plus les cueurs aitraict 

(Test doulz regars amoreus, 
ce qui rend inuti le de rechercher une Identification avec La 
dieus d'amours, sii^es de vrais amans (ténor de J.Cesaris), de 
Chantilly, 1047, f o l . .40b, ou arecBdicus d'amours {2 voix) de 
Paris, i tal . 5ö8, f o l . 12. — Pas de rapport non jiius avec Le 
dieu d'ainours de Bezon {Oxford, 213, lol . 35 a), gui débute 
autrement (Cf l ' index alpliabétique de Stainer, op. cit.) 

No 47. — ADDO P L A S I E R . 

Fol, 34 a; 2 v o i x ; notation blanchemêlée de noir; clef d'ut 
3e l i g n e : fa, mi, ré, do, fa, mi, ré, do, si, la ^ sol; tempus 
perfectum, prolatio minor. 

Observations : 
1) Le texte — franC'ais ou italien (?) — ne dépasse pas 

1'incipit. 
2) Ge morceau forme probablement doublé emploi avec le 

no 185 du calalogue thémal ique qui, k juger d ' ap rè s l ' incipi t 
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et r i n d e x n u m é r i q u e de Goussemaker, a le m ê m e texte, la 
i n é m e musique et le m ê m e nombre de voix. 

3) Dans son index. W o l f ( I , p. 387) mentinnne comme se 
t ronva i i t au fo l . 34 a, le texte allemand Vie7' hu7idert iar uf 
erd, die geltend einen dag, et pense q u ' i l s 'agit p e u t - ê t r e 
d'une oeuvre d '0. vonWolkeustein (Vienne,Bibl. nat., ins.2777, 
f o l . 52 b). 

La reproduction pliot()f^Tai)liique de ce moroeau a 1 voix, que 
nous a fa i t parvenir la directioi i de la Hihli(}thcque nationale 
de Vienne, prouve que son débu t (clef (Fzt^ 4e l i j^ne : fa, sol, la, 
fa, sol, ré) n'a r ien de commnn avec Tinc ip i t d'Addo piasier. 
Toutefois, i l ne nous semble pas impossilde que Ia seconde 
voix d'Addo piasier n'ait é té autre, en fait, que la mélodie du 
ms. de Vienne: les deux incipits s'accordent, en effet. j-ans 
dif ï iculté , tant du point de vue harmonique (pie rythmique. 
P e u t - é t r e O. von Wolkenste in a - t - i l e i n p r u n t é le ténor du 
morceaii ^ 2 voix Addo piasier pour y adapter le texte de son 
p o è m e allemand. La chose est d'autant moins invraisemblable 
qu ' i l avait i)arfois recours des emiirunts de ce f^enre, 
comme on peut le v o i r par la 3^ observation du n " 101 c i - a p r è s 
{Par mainies foys) 

No 48. — H E R L I E P S T U F R O W {Hoer liebsiu froio dans l ' index 
a lphabé t ique du ms.; Hie^" liepstu ft^ow, d ' a p r è s Findex n u m é 
rique de Goussemaker). 

Fol . 34 b ; 1 v o i x ; notation noire m e s u r é e ; clef d'ut 4® l i gne : 
ré, la, 7'é, la, r é , la, do, do, do, do, la ; temjixts i7npe7^feciu7yi, 
prolatio 7najor. 

Ohservations : 
1) Texte plus complet dans l ' index de Wolt' (p. 3 8 7 ) : 
Fol. 34 V, Hoer, liebsiu frow, mich dinen kneht 

Was betuet dis naht din lui gebreht. 
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2) Wol f (p. 3 8 0 ) menlionne aussi Ie premier de ces deux vers 
(varianles: liepsti; (/ine) comme se trouvant aii l o l . 2oh du lus. 
de Slrasboiirg, oü figure Ie 38 (Parion pariier) du cala-
logue thémat ique de Coiissemaker. S'il n 'y a pas la une erreur, 
saus doute s ' ag i l - i l du texte isolë de ce lied, saus l a uuisique. 

3 j W o l f Q ) . 3 8 7 , no 1.6 2 ) reuiarfjue qne ce niorceau a é l é 
conse rvé dans Ie S-poerls Liederbuch, Vieuue, 285G |1Ü1. 188 a]. 
Le fragment q u ' i l rejjroduit, p. 3 7 H , es l effectivemeut identique 
k U ü t r e inc ip i l . a pari de i>elites varianles qui tiroviennent 
l )eut-ê t re <le r incorrecl ion dn nis. de Strasbonrg. 

J) Ces ligues <'lai(inl écr i les , lorsque nous avons constate 
l ' ex iö tence d'une reproduclion en no taüon ancienne e l d'une 
transcriptiitn en notalion moderne du lied dn Spoerls Lieder
buch, dans l ' é lude de M. Guido Ad Ier : Die Wieder holung 
und Nachnhmung in der MehrstimmigJieit (of. Viertelj. f . 
Muaikwüs^ I I I , pp. 316 ss.). 

I I s'agit d 'un Tagelied (chanson d'aube) a 2 voix, dans 
lequel Tamanl cliante la jiartie siq)érieure : Hö)' libstu frau el 
le veillenr (WacMei^) la parlie infér ieure : Tch wiJ cuch war-
nen zwar Geoi explitjne la p résenre , d a n s le ms. de Strasbourg 
( fo l . 35 a) — menl ionnée par W o l f (p. 9 8 7 ) , mais non )iar de 
Coussemaker - dn texte suivant : Ich will euch loarnvii zwar 
on geverd, qui u'esl antre que la i)artie du veilleur. 

Saus doule la musique de ce texle ne fignrait-elle pas dans 
le nis. de Strasbourg, puisqne de Coussemaker n'atlribue 
qu'une seule v o i x ^ Ilör liepstu et qu ' i l ne menlionne pas, 
d'aulre i)art Ich will euch warnen conmie formant une 
composition indépendanle ^ 1 voix également. 

Le « Tagelied » Ilör libste frau est, comme le remarque 
M. Adlor, nn exenq)le ('aracW.'risli(pie de rinlluence d e s mar -
clies mélodirpies pr()i)res anx inslrnments h v e n l pr imit i fs sur 
la mélodie vocale. 
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No 45), — P L A I G N B Z MON CUER (Pregnies mon cuer. dans 
r index a lphabéüq i i e dn ms. ; Plegnies mon cuer, dans Tiridex 
iiuniéricxiie de Coussemaker). 

FoL 35 b ; 3 vüix ; notation noire mêlée de blanc ; de l ' 
A'ul 3« lig-ne : si bémol k la c l e f : ré, do, si, si, la, sol, mi, /a, 
sol, la, sol ; probablement teynpus impeo fcclum, prolatio 
major. 

Observaiion : 
Le lexte ne va i)as plus lo in que l ' inc ip i t . 

No 5 0 . — P O R GRIEF (Por g r i f , dans l ' index a lphabét i rp ie 
(In ms.) 

Fol. 3 5 b ( d ' a p r è s Tindex n n m é r i q u e de Coussemaker; le 
oatalog'ue I h é m a t i q u e ne mentionne i i i recto n i verso); 2 v o i x ; 
notation noire ; clei'd'ul lij^-ne : do, la, mi, ré, mi. do, ré, 
si, do (dièse sous-entendii ?), ré,i'é; i)robablement tempus 
imperfectum, prolatio majo7\ 

übservation : 
Le lexte se borne èi ces deux mots. 

No 5 1 . — ASPRE REFUS. 

Fol. 36 a ; 3 vo ix ; notation noire ; clef d'ut l^feligne : fa,ré, 
— pause de minime —, nd, fa, sol, mi, — pause de minime? 
— so ,̂ la, ré ; mesure i n d é t e r m i n a b l e . 

Ohservations ; 
1) Le texte se borne a l ' i nc ip i t . P e u t - ê t r e s'a^^it-il de la 

baliade Aspre r e / M 5 conire doulce priere, cpii fig'ure au 
fol 66 a du Jardin de Plaisance, r ééd i t ion de Vé ra rd (vers 
1 5 0 1 ) . 

2 ) D 'après Tindex n u n i ë r i q u e de Coussemaker, on l i l au -
dessus : Ave viryo puellaruyn, etc. Ceci est conf i rmé i)ar 
W o l f (p. 3 8 7 ) , qui nieutionne : 
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Fol. 30 r. Ave virgo pueUarum, lux florum. 
I I s'agit é v i d e m m e n t la d'un travestissement re l ig ie i ix de 

l ' o r ig ina l fraii(?ais. 

No 5 2 — CE QUI VOL PENSE de W I L H E L M U S DE MASCIHANDIO 

(— G u i L L A U M E DE M A C H A U L T ) (Sche qui vol pense Wilheliin de 
Maschandio dans l'index a lphabét ique dii ms.; ld. dans Tindex 
n u m é r i q u e de Coussemaker). 

Folio nou ind iqné dans Ie catalogiie t h é m a t i q n e . 3 6 b 
d ' ap rè s Findex nun ié r ique de Cloiisseniaker; 3 vo ix ; n o t a ü o n 
noire ; cief A'ut 1 " ^ i igne : fa, mi, ré, mi, do, ré, do, ré, mi, 
fa, mi, ré, mi; tempus impei fectum^ prolatio major. 

Oh^ervations : 
1) Le texle franyais se bonie è ces qiiatre mots. 
2 ) De Coussemaker nole, dans sou index n u m é r i q u e : « a u -

dessus, Surge anima, efc », indice d'un trave'^itissenient 
rel igieux. Conf i rmé par Findex de W o l f (p. 387 ) qui porte : 

Fol. 3(> V . Surge, awica mea speciosa, etveni. 
Jung (dans Tarbé . de Vitry, p. 150, nole E) attribue 

n a ï v e m e u t a Machault le molel Swge amica mea. 
3) Ce morceaii esl Fun de ceux qni se retrouvenfc Ie plus 

f r é q u e m m e n t d a n s l e s uianuscrils du temps.Il d é b u t e , e n r é a l i t é , 
par ces paroles : De cc que folz pense. M. J. W o l f i)arle de ses 
dilFérentes versions dans son IJandbuch der Notaiionskunde, 
l. Teil, pp 3 5 4 SS. (Brtütkopf el Haertel, 1013) et Fy reproduit 
en.notalion du temps eten partit ion moderne. I I a éié repro
duit, plus r é c e m m e n t , dans E. Droz et G. Thibault, Poëtes et 
Musiciens du X V' siècle, p. 2 1 , Paris (chez les auteurs). 

Ün Ie reucontre dans Florei]ce,Panc. 20 , fo l . 87 (Wolf , Gesch. 
de)- Mens. Not., I , {). 2 4 5 ) ; dans Londres, ms f r g m . Mac 
Veagb (Wolf , Handb., p. 3 5 5 ) ; dans Paris, Reina 0 7 7 1 , f o l . 7 1 b 
(Wolf . Gescli. der Mens., I . p. 20-i ; dans Paris, i tal- 5 0 8 , f o l . 
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12/1 a {Wo\t\ Geach p. 253) (') ; dans GhaiUilly, lOi?. f o l . 5;i 1) 
(Woir, Gesch., \). 330). Partout i l est a 3 voix, sauf dans Ie codex 
Reina, oü inie voix (Triphw}) a ëté a jou tée (v. Wol f , Hnndb.. 
pp. et 357). G'e.st sans doiite cette d e r n i è r e version (jni 
fij^-ure dans la coUection de chansons dn XII I* et du XIV* siècle 
de la Bibliütlièf[ne de Gainbrai décr i te par de Goussemaker, 
dans sa Notice sur les coïlcciions musicales de la Hiblioihèque 
(ie Cambrai, Paris, Techener, 1813 (v. j ) . 185, sub n» 5, Ie 
lexle complet de cetle chanson). 

Partout, cette pièce est anonyme, sauf dans Chantil ly, 1047. 
oü elle est a t l r ibuée i\ P. DES MOLI.NS, et dans Strasbourg, oü 
elle l'esi ^ Machanlt 

Laqnelle de ces deux attribntions est la meilleure ? Nous 
peuclions i)onr la i ) reni ière , pour la raison que les manuscrils 
uniquenient consacré.s a Machaultel <|ue l 'on i)eut en quebfue 
sorte cons idé re r connne renlerniant rensem])le de sa p r o 
duction niusicale (Paris, 22545 et 2-,'5 'i6 ; cf. Wol f , I , j ) . 157 ss.), 
ne font aucune allusiou èi une p ièce commen^iantde cetle fayon. 
D'autre part, é tan t d o n n é e la cé lébr i té de Machanlt et Ie succès 
persislantde ses c o m p o s i t i o n s , p a r l i c u l i è r e m e n t d e ses ballades 
(cf. Lndwig , S MB. der 1, M. G,, IV , p. 37), i l est inf in iment 
probable que si la ballade De ce que folz pense 2iW^iX éiéson 
oeuvre, elle n 'aurai t })as é té transcrite comme i)ièce anonyuie 
dans un au.^si grand nonibre de manuscrits. M îe E Droz 
n o u s s i i g g è r e Thypo thèse , au demeurant for t i)lausil)le, que Ie 

(!) L'incipit de cette version, qu'a bien voulu nous communiquer M. Pirro, 
rópond, è. part uu détail insignifiant, k celui de Strasbourg. 

(2) En ce qui regarde Ie Codex Reina, M. Pirro nous cojillrme que P. de 
Molins n'y est pas cité, mais qu'il y a, è. eet endroit, un renvoi au ms. 535.— 
M. Pirro nous apprend aussi que les précieux manuscrits de Cambrai, décrits 
par de Coussemaker, ont échappé k la destruction, pendant la guerre de 1914-
1918-
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poèine, nullenient indigne de Machanlt, pourrait bieu êl.re de 
eet auteur, Ia musique seule é lant de P. des M(dins ; elle nous 
signale, a l 'appui, un C3LS ana-logne, celui c\e Biautéparfaite 
OU Ld beauté parfaile (Reina, fol 4(5 b ; IModóne, 50H, f o l . J4a ) , 
d<mt les paroles soul de Macliault, niais doiil la nuisi(xue serait, 
d ' ap r è s Modène, d'An(h<nieUus de Caserla (ci". Wol f , Gc.sch. 
der Mens.-Nüt., I , pp. 2 ( ' 1 et 3 H « ) . 

No 5;̂ . — H É TRES ÜOUI.S RCJSSKJOL (sic) {He tres douls et, 
jdus lo in , Le ?̂v?.v dous rossignol, dans Tindex a lphabé t iquo 
du ms. ; He trés douls rossignol QIC, dans Tindex n u m é r i q u e 
de Coussemaker). 

Fol. 37 a; 1 voix ; notatiou noire mesu rée ; clef d'iit l^e l igne: 
50/, sol, sol, sol, sol, fa, ré, sol, fa, ré, ( semibrèves ëga les , sauf 
la d e r n i è r e note qui est une b r è v e ) ; i)r(jbablement tempus 
perfectum, ])rolatio minor. 

Observations : 
1) Les mots Per diminutionem figureut au-dessus de l ' i n c i 

pit ; d ' a p r è s l ' index n n m é r i q u e de Coussemaker : Canta per 
diminuiioiioni. (lelie foruude iuii)lique é v i d e m m e n l un mode 
d ' exécu t iond ' e . s sence canouique. 

2) L ' index de Wolf q). 387) dit : 
FoL 37 V . Hé trés douls rossignol ioli, 

Qui dis : Oei, oei, oei /... 
Jung (dans Tarbé , Ph. de Vitry, p. 156, note E) attribue 

cette pièce h Machault, i)ar suite d'iine confusion év iden te 
avec le n" 52 ci-dessus, attribue eet auteur dans notre ms. 

3) De Coussemaker a écr i t au crayon, en marge de son cala-
logue Ihémal ique : ^ Ms. du duc d'Aiuiiale (Borlet) cequ i 
signitie qu'ayanl eu en main lo ms. en (fuestion, qui n'est autre 
que le codex 10-47 du Musée Condé, a ChantiUy, i i a cons ta té 
1'identité entre le n° 5 3 du ms. de Strasbourg et la pièce a 
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3 voix de BoRLET, Hé, tres doulz roussignol ioly, qui f igure 
au fo l . 54 b du Codex de ChanLilly. 

Le version de Strasbourg est incomiüè te , puisqu ' i l l u i 
manque au moins une vo ix pour former le trio du ULS. du duc 
d'Aumale. D ' ap rè s le texte de ce dernier, qui nous a é té com
m u n i q u é , avec Fincipi t du triplum, par M G. Macon, i l s'agit 
d'une chanson iraitative, dans laquelie le chant du rossignol 
est évoqué par le mot oog plusieurs fois répé lé , et celui de 
Falouette par lire, lire, lire..,.liron ; le tout combiné avec des 
é léments de galanterie amoureuse qu i font contraste avec 
Fé lémen t pittoresque. 

Les manuscrits de F ë p o q u e renferment d'autres chansons 
plus OU moins a p p a r e n t é e s ^ celle-ci . Tel est le cas, par 
exe]n])le, pour le « f r a g m e n t Fétis», pub l i é en fac - s imi l é et en 
nolation moderne dans le vo l . V de VHistoire générale de 
la MuszQue de Fét is , p 2<d\) s. (II est temps que li j-oussignouls 
dit sa chansonel oei, oei, oei...); pour la pièce anonyme ii 
3 voix Ma tre dol rosignol goly (A tre dol 7^osignol goly que 
dyi ogy ogy ogy, d ' a p r è s M . Pir ro) , qui figure dans le codex 
Reina, Paris 6771, fo l . 53 a (Cf. Wol f , I , p 205) ; et pour le 
morceau èi3 voix Par maintes foys, qu i occupe le n° 101 dans 
le ms. de Strasbourg (voir ci-après) . 

N° 5 4 . — T R U R R . 

Fol. 37 a ; 3 vo ix ; notation noire ; clef d'iii 2* ligne : ré, do, 
si, ré, mi, fa, ré, do, si, ré, mi, fa; tempus indéLermiuable , 
prolatio minor. 

Observatton : 
Le texte se borne au mot Trurr, dont la signitication nous 

échappe . Nous avions pensé q u ' i l s'agissait p e u l - ê t r e de Fex-
clamation r r w . ' ; { r M . / q u i e x p r i m e l e m é i ) r i s , et dont on trouve 
maints exemples dans la l i t t é ra tu re du temps (cf Findex du 
ms. de Strasbourg par Reuss, note relative au texte du m o r -
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ceau Hareu, qui occupele fo i 59b de nolre nis.), et cela nous 
avait induit k recliercher s ' i l n 'y avait pas ident i té entre 
l ' inc ip i t Trurr du nis. de Strasbourg et celui du <̂  t eno r» Tru 
tru iru, qui forme l 'une des 4 voi.s: de la pièce Alarme, de 
Grimace, dans CJliantilly, 1047, fo l . 55 b. Mais Tincipi t de 
GJiantilly, qu'a bien voulu nous communiquer M. G. Macou, n'a 
I)oint repondu ^ notre attente. D'ai)rès ce que M. Pirro nous 
fait savoir, la version ó. trois voix de VA l'arme Varme de 
Grimace, qui flgure comme morceau auonynie dans Paris, 
Reina, 0771, (Wolf , I , }> :'(5i) ne contient[)as Ie Tru^ tru, ivu, 
du Codex de Chanti l ly. 

No 55. — SANCTUS (Sanctus HEINRIOI DE LIHERO GASTRO dans 
r index alpl iabét ique du ms.; pas de nom d'auteur dans l ' index 
n u m é r i q u e de Goussemaker)-

Fol, non indiqué dans Ie catalogue thémat ique , 37 dans 
l ' index alphabét ique du ms; 37 b dans l'index n u m é r i q n e de 
Goussemaker; 3 v o i x ; notation noire; clef d'i**^ 2° ligne : ré, 
oni, /a , sol, mi, la, soL fa, mi. fa, fa, mi fa; probableuient 
tempus i77iperfectuyi, prolatio major. 

ObseroalioiiS : 
1) Reproduit in eoctenso par de Goussemaker, sub n» 45. 

Texte complet aux 3 voix , avec adjonctious anormales dans Ie 
Pleni et Ie Benedictus. De plus, les i)aroles de VAgnus dei 
figurent, dans lecanius, au dessus de celles du Sanctus. 

2) Notation sur une portee de 6 lignes. 
3) A noter la ressemblance de l ' i nc ip i l avec celui du Kyr ie 

n» 4 ci-dessus. La mé lod ie , t rés analogiie, est t rans ix jsée une 
quai'te plus bas dans Ie Sanctus, et, a pai't la p r e m i è r e note qu i 
est une semibrève dans Ie Kyrie et une brève tlans Ie Sarictus, 
les valeurs rythmiques el Ie mode de notation sont exactenient 
les m ê m e s dans les deux incipits. 
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4) Sur HENRIGUS DE LIBERO CASTRO, voir la l ' ' " observafion 
du 2 ci-dessus. 

No 50 . — FvGA TRiUM TEafPORiwr : J . j )E C L I M E N , TENOR 

J. GoRNELii ( l ' index a l p h a b é ü q u e du nis. porte comme i n d i -
cation d'auteur : J. Cornelii — J. de Glimen \ Tindex n u n i é r i -
que de Coussemalter p r éc i s e ainsi q u ' i l su i t : « Sur la marge 
de la 1 " partie, on \iiJ. de Climen, et cóLé du mot tenor on 
l i t J . Cornelii »ƒ. 

Fol 38 a; 3 vo ix ; notation noire ; clef d'wif 3» l igne, si bémol 
bi l a c l e f : sol, fa, mi, sol, J-é, do, si, la ; iempus imperfectum, 
prolatio minor. 

Observations : 
1) De Coussemaker reproduit ce m()rceau in eoctenso, sub 

n'» 8, I I ne comporte que deux i)arlies no lées . La plus é levée 
s'accompagne des termes Fuga iriu7n temporum, qui i n i p l i -
quent sa propre imi ta t ion en canon a Tunisson, a p r è s trois 
mesures de b rèves . I l s'agit,dans Tes i i èce ,d 'une p ièce vraisem-
blablement instrumentale, conyue dans la fornie de la caccia 
italienne du XIV* s iècle . Ou bien de Climen a construit son 
canon sur le t énor de Cornelius, ou bien ce dernier a 
pourvu le canon de Climen d 'un t é n o r qui l u i sert de soutien 
harmonique. 

2) J. DE C L I M E N et J. CORNBLIÜS sont des niusiciens dont le 
nom ne se rencontre que dans le ms. de Strasbourg. 

No 57 . — D I E N A G H T I G A L L : O FROW LIEPI . IGH (O frow die 
nachtegall, dans l ' index a lp l iabét iqne du nis.; Coussemaker 
note, dans son index n u m é r i q u e : « Ce morceau a pour t i t re : 
die nachtegall-»). 

Fol. 38 b ; 2 vo ix ; notation noire ; clef (\.'ut k*' l igne : do, ré, 
mi, do, ré, sol, sol; tempus i ndé t e rminab l e ; prolatio major. 
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Observaiion : 
L'index de W o l f (p. 387) dit ce qui snit : 
Fol . 38 V . : O f)-oio lieplich, dir singt die nachtegall. 

N° 58. — IST DER WOL BILLIGH. 

Fol . 39 a ; 3 voix : notation noire : clef d'wif 2o ligne : la, la, 
ré, sol, fa, mi. ré, sol, fa, la, sol, la ; tempus imperfectwn, 
prolatio minor. 

N ° 5 9 . - E T I N TERRA PAX deZKLTENPFERD. 
Fol. 39, d ' ap rè s le catalogue théraat ique, 39 b. d ' ap rès 

l ' index n n m é r i q u e de Coussemaker et l ' index de W o l f 
(p. 387) ; 3 v o i x ; notation noire mêlée de rouge pleine, de 
rouge vide et de blanche ; c\ef d'ut 2' ligne : ré, la, la, .^ol, /a, 
mi, ré, do (dièse sous-entendu ré, ré, mi; tempus iinper-
fectum, prolatio major. 

Observations: 
1) Ge fragment de messe est reproduit in extenso, sub n" 9, 

par de Coussemaker (texte complet au cantus seulenient; au 
ténor et au cont ra ténor , ne figurent que les mots par oü débu-
tentles di t férentes subdivisions du Gloria). 

2) IJ'Et in terra de Zeltenpferd est citë, k ti tre d'exeinple, 
en raison de ses par t icular i tés de notation, par l'Anonyme 
X de Coussemaker {Scriptores, I I I , pp 413 ss.), dans son t ra i té 
De minimis notulis, dont Tunique original se trouvait dans le 
Codex de Strasbourg. 

3) ZELTENPFERD, compositeur exclusivement connu par le 
ms. de Strasbourg, qui renferme, de l u i , ce fragment de 
messe et p e u t - ê t r e l'Et in terra no 60 (voir rol)Sv?rvatiou 
du no 6 0 ) . 

No 6 0 . — K T I N TERRA PAX (de ZELTENPFERD, d ' ap rès l ' index 
a lphabé t ique du ms.). 
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Fol. 40 b ; 3 voix ; notation noire ; clef d'ut l^e ligne : do, mi, 
ré, sol, fa, sol, la. si (bémol sous-entendu), la, sol, fa (dièse 
sous-entendu ?), 5 0 ^ t e m p u s iinperfectum, prolatio major. 

Observations : 
1) L'attr ibution de ce fragment de messe èi Zeltenpferd par 

Findex a lphabé t ique du ms. est douteuse ; i l ne faut, en tous 
cas, Faccepter que sous r é s e r v e , car elle provient probable-
ment d'une confusion avec VEt in terra p récéden t ino 5t)). 

2) D'aitrès ce que M . le Besseler a bien voulu nous com-
muniquer, i l y a ident i té entre Fincipi t de eet In terra pax et 
celui d'un Et in terra paoo (avec le trope Qui sonilu) qui se 
trouve dans Apt, f o l . 5 b-7 a, dans Ivrée , f o l . 30 b-37a, dans 
le fragment de Padoue 1475 et dans le fragment Fleischer 
(sur ce dernier, cf. Wolf , Mensuv.-Not., I , p. 170). 

No ()i . — E T I N TERRA. 
Fol. 41 b ( ' ) ; 3 voix ; notation noire ; del" d'ul l^o l igne : do, 

sol, la, si, la, si, do, si, la, sol (dièse sous-enten(hi i), la \ p ro -
bablement tempus imperfectum, prolatio major. 

Observations : 
Ce Gloria se retrouve, é g a l e m e n t èi 3 voix, dans Apt, f o l . 

24 b - ? 5 a (d 'après M . le Dr Besseler). 

N** 62. — P ièce sans t i t re n i texte, mais a t t r ibuée Alanus 
et portant Finscription ; Alanus cum tenore et contratenore 
(méme indication dans l ' inrlex alplial>étique du ms.'». 

Fol. 42 b ; 3 voix ; notation noire ; clef d'?// 2" l igne : la, sof, 
fay mi, sol, la, la, sol, fa, mi (précédé d'un b quadraium), 
fa ; temptcs imperfectum, prolatio minor. 

(1) C'eat yraisemblablement le 2« Et in Urra mentionné par erreür, dans 
rind«x alphabétique, comme se tnoavant au fol. 40, 
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Observation: 
Le ms. de Strasbourg contenait 4 i)ièces d'Ai.ANus ou M A 

GISTER ADANDS (noe 02, 140, 1.50 et 181). 

Get Alamis se confond-i l avec Ie Jo. Alani, dont le codex 37 
du Llceo musicale de Bologne (n° 251, fo l . 220) et le codex de 
Chantilly, 10i7 dol. 70 b) contiennejit uu motet Sub arturo 
plebs vallala, oü sont cités toute une série de musiciens 
anglais de Tépoque ? En tous cas, aucun des incipits <le Str-as-
bourg relatifs a des compositions &'Alanus ne concorde avec 
le discantits de ce motet, dont le début nous a é té obligeam-
meut communiqué i>ar M. F. Vatielli (version de Bologne) et 
M. G. Macon (version de Chantilly), 

De Goussemaker reproduit le texte complet de Sub arturo, 
dans ses Harmonisies du XIV siècle (pp. i2-iS). De même , 
M. Davey, dans son History of English music, 2» éd . ,Londres , 
Gurwen, 1921, p. 55. 1,' Alanu^ qui est 1'auteur de ce morceau, 
s'appelle-t-il en réali tó John A lain et est-il d 'origine anglaise i 
G'est 1^ une question qui ne peut é t re résolue avec certitude 
dans r é t a t actuel de la documentation (Gt. Catal. de la Bibl . 
du Liceo musicale de Bologne, vo l . IV, pp. 239 ss. ; J; Wol f , 
Gesch. der Mens.-Noi., I , i)p. 334 et 300 ; Haberl, Dufay, pp.29, 
80, 124). — La qualification de Anglia qw'VLdihevl attribue è 
Alanus (pp. 80 et 124) repose sur une erreur, comme on peut 
en juger par 1'examen du contenu du codex 37 de Bologne, 
dans le catalogue de la Bibliothèque du Liceo musicale. 

Aucun des noms de musiciens citës dans Sub arturo plebs 
vallata ne se retrouve dans le ms. de Strasbourg. Avec ce 
scepticisme ël iminatoi re qui caractér ise si souvent les savants 
anglais, M. Davey n'admet i)as Phypotl ièse de Coussemaker 
suivant laquelle ces artistes — d'ailleurs totalement inconnus 
— auraient fait partie d'une cbapelle pr incière d i r igée par 
Joannes Alanus, 
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Si 1'on note que deux des pièces du ms. de Strasbourg a t t r i -
buées èi Alanus sont composées sur des textes allemands 
(n«8 140 et 150), i l n'est i )eu t -ê t re pas interdit de supposer que 
ce maitre appartenait a cette école alsacienne ou r l i énane 
dont faisaient é g a l e m e n t partie Henri de Strasbourg; Henri 
de Fjnbourg et Henri de Lauffénburg. 

No 03. — FDOUS PRIS HONNOUR (Flous pris honour dans 
l ' index n u m é r i q u e <le Coussemaker). 

Fol. 43 a ; 3 voix ; notation noire ; clef d'ut 3" l igne : ré, do, 
si, la, si, ré, (précédé d 'un b quadraium, qui s'applique p r o -
bablement, avec la signiftcation d 'un dièse , aux deux do qui 
suivent), do, ré, do, si, 7-é; mesure indé t e rminab le d 'ai)rès 
r i u c i p i t . 

üösej'valions : 
1) Le texte se borne k T i n c i p i l ci-dessus. 
2) Goncordance complé te avec le superius du morceau 

anonj^rae è.3 voix Los piHJs honour et avis, qui f ignre au fo l . 
00 b du codex Reina, Paris 0771 (vérifié par M. P i r ro ) . 

No 64. — S A L V E REGINA ( r ï n d e x a lphabé t ique du ms. d i t : 
Salve regina cum duubus discaniibus). 

Fol. 43 b (44 d ' ap rès l ' index a lpbabét ique ; 3 voix ; notation 
noi re ; clef d'w^ 1̂ » ligne : pauses k concurrence de 8 b rèves , — 
la, sol, la, ré, fa, sol. fa, mi, ré,mi; raesnreindéterminable. 

Observations : 
1) L'index de W o l f d i t : 
Fol. 43 V. Salve regina misericordie. 
2) Ressemblance avec le Salve regina anonyme qui tigure 

au fo l . 40 b du God. 2216 de l 'Univers i té de Bologne (n» 04 du 
cath. thém, de Wolf , Gesch. der Mens,, I , p. 205) et avec le 
Salve Regina qui se trouve au f o l . 88 b du Codex 91 de Ti ente 
(no 1200 du catai. t hém. des Denkmaler autrichiens, V I I , p. 09). 
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Los pauses inilialos manqnenl toutefois dans los vcr-sions de 
Bologiie et de Treute. I I s'agit dono évidemment d'o^nvres 
dilférentes. mais l'analogie qu'elles i)résentent entre elles est 
un jiouveau témoignage de l'habitude quel 'on avait, heette 
époque, de para])Iiraser le choi'al g régor ien au superius 
(cf. robservati(m du n" 4 ci-dessus). 

(Wol f indique comme occupant l'espace entre le fo l . iS b et 
le fol 41) a, « une sér ie de pièces religieuses sur des textes déj^i 
cilés ». Comme on le verra par la suite, cela n'est vrai que 
pour partie). 

N" 65 . — K Y R I E PASC.XLE. 
Fol 44 ]>; 3 voix ; notation noire ; clef d'w^ 1 " ligne : 5o/, 

do, si. do, ré, do, si la, sol, la ; mesure indéterminable, 

No (56. - KT I N TERRA. 
Fol- 45 a ; 3 voix ; notation noire ; clef d'ut 2° l igne : do, ré, 

mi, fa, mi. ré, do, si, do, ré, mi; probablement tempus 
imperfectum, prolatio major. 

N" (>7. — OR TOST ALARME (Or tost, or lost, dans l ' index 
alphabét ique du ins. ; Or lost alarmé dans l 'index num(^rique 
de Coussemaker, oü tigurent, en outre, les nmts : Triplujn, 
discantus, tenor, contratenor). 

Fol. 46 b ; 4 voix ; notation noire ; clef d'ut lr« ligne : do, si, 
la, do, .H, la, do, sol, do; probablement tempus perfectum, 
proUUio jnajor. 

Obsn'vations: 
1) Le lexte ne va pas [)lus loin que Tincipit. 
2) Morceau indépendani du no 105 ci~après, (pii débiite 

aussi par i)r lost. 
3 ) 11 s'agit probablement d'une jjièce descriptive évoquant 

une bataille, comme on en coniposait volontiers {\ cette époque 
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(cf. A rarme, Varme, de Grimace, dans le codex Reina, fo l . 69a 
et Cbantilly 1047, f o l . 3 b (Wolf , I , pp. 261 et 329). morceau 
k 4 vo ix (et non 3 comme le dit e r r o n é m e n t W o l f ) , sur lequel 
M. Gastoué a at t i ré Fattention au Congrès d'Histoire de 1'Art, 
h. Paris, en 1921 fcf. compte-reudu, [lar M. Pincherle, dans le 
Bulletin de VUnion musicologique. He fase ,. La Haye, 1022, 
p. 80). 

No 68, — SANCTUS (SANCTUS OARDL^^AL^:M daus Findex alpha
bét ique du ms.) 

Fol. 47 a ; 2 voix ; notation n o i r e ; clefd'wjf l̂ ê l igne : r/o 
(j)oint d'orgue), ré, fa, sol (point d'orgue), ré, mi (point 
d'orgue), sol, fa, mi, ré, do, ré ; probablement tempus imper
fectum, prolatio mo^or. 

Observaiion: 
L'épi thète ca7^dinal£um, qui flgure dans Findex a l p h a b é t i 

que, provient des points d'orgue que Fon rencontre dans ce 
fragment de messe: le point d'orgue, était, k cette époque, 
appelé caj^dinalis par certains théor ic iens , nolamment par 
VAnonyme X , dont le t r a i t é or iginal , re])roduit par de Cous
semaker, dans ses Scriptores ( I I I , pp. 413 ss.) se trouvait dans 
le ms. de Strasbourg. 

No 09. — J E FORTUNE. 

Fol. 4 7 b ; 2 voix ; notation noire ; clef d'w^ 4» l igne : do, ré, 
do, si (bémol sous-entendu), la, sol, fa, sol, fa, mi; tempus 
imperfectum, prolatio major. 

Observations : 
1) Le texte se borno è Fincipit . G'est p e u t - è t r e He foriune 

qu ' i l faut l i r e . Cf., dans le Jardin de Flaisance, f o l . 94 a, le 
rondel He fortune pourquoy si fortunee. 

2) Ident i té du supet ius avec celui du morceau h 2 voix Je 
foriune, qui se trouve dans Paris, i t a l . 508, fo l . 121 b (et non 
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122, comme le di t Wolf , I , j ) . ?54) (vériflé j i a r M . P i r ro) ; et 
dans Prague, X I , li, 9, fo l . 7 a (vér iüé par M, le IK L. Vycpa-
lek (variante insignifianlei; cf. Wolf , 1, p. 189J. 

Nous avions noté la possibilité d'une concordance avec le 
n° 04, f o l . 25a du ms. d ' I v r é e : Bai/ foriune irop suy loing 
mis de port (cf. G. Borgliezio, op cit., p. 18). Mais l ' incipi t de 
cette de rn iè re p ièce , que nous avons regu, par l'obligeant 
in te rmédia i re <le W le W G. Hoi'g-Jiezio, au moment d'envoyer 
cette é tude a l'impression, intirme cette liypothèse. 

No7(). — DAMK p K A s r u (üavie jdasur dnns l 'index alphabé
tique du ms.; Dame plaisir dajis l 'index numéricjue de (Cous
semaker). 

Fol . 47 b ; 2 voix ; notalion noire ; clef ^'ut 2o ligne : r^, mi, 
fa. mi, mi, ré, ré, do, ré, do, si, la ; probablement tempus 
imperfectum, prolatio major. 

Observations : 
i) Le texle s ' a r rê le après ces deux mots. 
2' Pas de rapport avec Dame playsans, Paris i tal . 5(>s, f o l . 

19 a (vérifié i)ar M. Pirro ; cf. Wolf , I , p, 25H). 

No 71. — I C H SACH DEN MEV(;E.N {Jch sach den meigen dans 
l ' index al]>habétique du nis. ; Ich zag den meye dans l'index 
numéricpie de Coussemaker). 

Fol. 47 b ; 3 voix ; notation noire; clef d'ut 3 ligne : do, yni, 
ré, do, si, la, sol, do, i-é, do, ré, mi; tempus perfectum, pro
latio minor. 

Observations : • 
1) Concordance presque compléte du superius avec celui 

du morceau h 2 voix Ich sach den mey met bloet/yen benaen, 
qui se trouve au f o l . 1? b de Prague X I , E, 9 (cf. la transcrip
tion en partition i>ar J. Wolf, dans le Kirchenmusik. Jahrb., 
1899, p. 12) Les di l férences proviennenl de ce que la version 



— 150 — 

de Strasbourg offre une l egé re fignration et de ce que la p ro -
lation y est mineure au l ieu de majeure. 

2) Exemple exceptionnel de texté née r l anda i s dans le ms. 
de Strasbourg (cf. encore lesn^s 118, 189 et 205 c i - ap rè s ) . Par 
contre, le ms. de Prague, qui est p e u t - ê t r e Toenvre dn théor i -
cien Hen9Hcus de Zeelandia, otfre une ma jo r i t é de téxtes 
née r l anda i s (cf. Wol f , I , p. 188 s.) 

No 7 2 . — JOUR A U .TOR L A V I E de WILHELMTTS DE MASCHANDIO 

{Guillaume de MachauU) (Jour au jour la vie Wilhelmi 
de Maschandio dans l ' index a lphabét ique du ms.). 

Fol . 4 8 a ; 3 voix ; notation noire ; clef (Vut .3e l igne : do, ré, 
mi, sol, fa, mi, ré, do (dièse scms-ententlu) ré — 2 i)auses de 
semibrèves ; tempus perfectum prolatio minor. 

Observations : 
1 ) Le texte ne dépasse pas l ' inc ip i t ci-dessus. 
2 ) D 'après l ' index n u m é r i q u e de Goussemaker, le ms. i )or-

tait au-dessus : Ave virgo, e tc , t é m o i g n a g e d 'un travestisse-
ment religieux. Jung (dans Tarbé , Ph. de Vilry, p. 150, note 
E, attribue h Machauli ie « m o t e t » Ave virgo, mater j da !) 

3) Le superius ci-dessus concorde exactement avec le 
superius du morceau anonyme è 4 voix Jour a iour la vie, qui 
figure au f o l . 60 a du Codex Reina, Paris, 0 7 7 1 (vérif lé par 
M. P i r r o ; Wolf , p. 2 0 4 ) , et que Pon retrouve sans texte, avec 
cantu^ et ténor seulement (2 voix) dans Paris, i ta l . , 508 , 
fo l . 121 b (véritié par M . Pi r ro ; W o l f , pp. 254 et i^(>4, note 2 ) . 

On le rencontre aussi, èi 3 voix, dans Florence, Panc. 2 0 , f o l . 7 4 
(vériflé par les bons soins du Directeur de la Biblioteca 
Nazionale centrale, ^ Florence; cf. Wolf , p. 2 4 7 ) et dans 
Londres, Bri t . Mus. Cotton Titus A 26 fo l . 3 b, avec un nouveau 
contra ténor (s ignalé j iar M le D^ Besseler). Partout i l est 
anonyme, sauf dans le ms, de Strasbourg. Aussi l 'a t t r ibut ion èi 



- 157 — 

Machaull est-elle siyelte U raution, d'anlant qiie les fj^ronds 
inaiiusf'i'its oü sont rasseiultlécs los (ifiivres de ce iiiaitre 
(Paris, 2 T>.i5 et 22546) ne Ie contieimenl pas. 

4) Voii' ia 4« ohservation du n^UG c i -après (Se ioriunej. 

N ° 73. — DAN'JT'R O F F I C I A . 

Fol . 48 b ; 3 voix ; iiotatioii noire ; cief d'w/ 2̂  ligiie : fa. fa^ 
mi, fa, mi, ré, mi, ré, do, i é, do. si, do\ tempus imperfectum^ 
prolatio major. 

Obsei^vation : 
I)'ai)rès oe qu'a hieu voulu iious (•<)innnmi([nei'M.A. Gastoué. 

il y a idenlile entre cetle ])iècft el la chaiisoii latine ^ 2 voix 
Dantur officia, fi^ure dans Ie 5e caliier du nis. (TApt 
(cf. (^lasloiié : La musigue a Avignon ei dans Ie Comtat du 

au i8 ' siècle, dans la Eivisia mus. i f a l , X I (1904), pp. 26H, 
283 et 284; M. Ga-stoué donne Ie texte lalinde cette pièce , avec 
un essai de traduction). 

Ge morceau fi^ure aussi flans Ie ms. d'Ivrée (fol. 5b - (>a ) , 
avec letexte Quid scire a la 2*'o voix, niais elle y a subi c e r -
taines mutilalions (d'après Ie catal. théni d'Ivrée, nüs^i notre 
disposition par M Ie Besseler)-

N ° 74. — B E N E D I C A M I ' S . 

Fol . 48 b ; 3 voix ; nolation noire ; clef d'ut 2® lig"ne : fa, ré, 
sof, la, ré, mi, fa, fa, sol, nii, 7))i, sol, la (sauf la l̂ e note, tont 
en ligatures); mesure indéterrainable. 

N'^ 75. — V K R S I ' G H :MI.N I U E X S T (FivfA). 
Fol . ül) a ; nonihre <le voix in<lf'»leriniiiable (})oin1 d'inter-

ro^atioji dans Ie cat. nuiuiM'iijne de Cousseniakor); nolation 
noire ; clef (Vvt 4" li^^iio : ré, do, la, fa, mi, ré, ré, do, ré : 
pro])ablenient tempus 'miperfcctum, •jn^olatio 7najor. 
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Obse.rv>aiions : 
1) Le texte se borne h Tincipit . 
2) Dans 1'index de W o l f (p. 387) : 
Fol 49 r. Vej'suoch min cHensi, dimt froewlin zart. 
3) Le 141 c i - a p r è s ])arail faire doublé emploi avec ce 

morceau. Son inci])it comporte 2 notes en plus, ^ la fin : fa, 
sol, et la qualiflcation de fuga Ini est aussi a t tr ibnée De Gous-
semaker le range parmi les p i èce s è 2 voix. 

No 70, — SoYÉs LiÉs (Soyes lies dans Tindex a l p h a b é t i q u e 
du ms. ; Soyés Hés dans l'index n i i m é r i q u e de Gonsseniaker). 

Fo l . 40 a ; 3 voix ; nolation noire ; clef d'ut le l igne : sol, ré, 
fa, sol, la, sol, sol, fa, mi, ré; probablement tempus perfec
tum, prolatio mino7\ 

Observations : 
1) L'index de Wolf (p. 387) porie : 
Fol . 49r. So7/és Hés et tnenés ;o«e, amis, quar amours d'ala-

gier vostre dolour ie lais convenir amour{^). 
2) Le m ê n i e discantus, t ransposé èi la quarte i n f é r i e u r e , se 

retrouve au n"* 112 c i - a p r è s , 2 voix seulement, et avec de 
trés l é g è r e s variantes, sous le titre Zogles lies et menes. 

3) II y a ident i té entre eet incipit et le discantus du morceau 
anonynie ji 2 voix Soylies du Codex X I , E , O de Prague, foL 
7a (vérif ié par M. le l)r L . Vycp^lek ; cf. Wolf , I , p. 1S<)). 

4) D'après ce qu'a bien voulii nous conimuniquer IMê e 
Droz, le texte de ce morceau se confcmd — saufde l é g è r e s 
variantes — avec celui du rondel jSot/ez faitis ei menez joye, 
qui figure au fol. 96 du Jardin de Plaisance. 

(1) Ileuss (p. 59, note 1) fait remarquer que la raiesure de ces vees lui 
óchappe. 
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No 77. — G E N A D Tin'K K R O W L I M RP:IN {Genad trut dans r i i i -
dex al{)habfttique dii ins. ; Genad truc frowlin dans Tindex 
n u m é r i q u e d e f-oussemaker). 

F o L 40b ; 2 voix ; notation n o i r e m e s u r é e ; clef d e / a 2̂  Hgne 
et iVut 4® iigne : i)anses n concurrence de 2 b r è v e s , sol, la^ 
sol, fa, mi, ré; ])r<)bablenient tempus imperfectum^ prolatio 
major. 

Observations : 
1) On lit dans 1'index de Wolf (p. 387) : 
Fol . 4i> V . Genad, t?'ut froewlin rein. 
2) L'index de Wol f nientionne, au fol. r)na, W'ilhomen. 

Hepstes ein, din kunst froew.si. II est d'acrord, en cela, avec 
r index a lphabét iqne originaire, qni indiqiie, coninie se t rou-
vant au fol. 50 : Wilkomen liepstes. D'ajjrès ce que veut bien 
nous communiquer M. Ie I)"* Besseler, Wilkomen ne serait 
autre que Je supér ius de Genade de Goussemalter ayant pris 
pour la voix principale la voix la plus grave se trouvant au 
fol. 40 1). ï l s'a^-irait, dans Tespèce , d'une conii>osition bien 
connue du ni{)ine de Salzbur^ qui figure dans Ie Mondsee-
Handschrift (S:jwerls Lieden huch) de Vieniie {cf. Wolf, Meyis.-
Not., I , i>. ;i78 ; F . Ludwifi-, SMB. der I M.G., VI , p. Gis). 

No 78. — P A T R E M (I/ index alphabétiqne du ms. mentionne 
ce Paircm de la fa<,*(m suivante, seniblant Tassocier ainsi au 
Patrem qui oceupe Ie n" 89 c i - a p r è s : Patrem cum fuga, 58, 
vel ibi, 50 ; l'index nu3néri(fiie de Cousseniaker dit : Paircm 
(fuga)). 

Fol . PO b ; 2 voix ; notalion noire; clef d'w^ 4̂  Iip:no ; si 
héniol la clef: la, si, la, tn, sol, fa, sol, sol; probablement 
tempus imperfectum, prolatio major. 

Obserrations : 
1) E n dépil de la n)ani<^ro spéc ia le donl ce Patrem est n ien-

tionn^ dans l'index alphabéti( |ue du ms., nous ne pensons pas 
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(fu'il pnis.se y avoir iiii rapport entre l u i et Ie Patrom doiil 
r incipit est d é c r i t c i ~ a p r è s , sub i\° 8 9 . 

2 ) Ressemblance de eet incii)il avec ceiix d'un Patrem de 
Johannes Franchoys, qui se troiive dans Oxford, Can. 2 1 3 , 
fol. 7 4 b (cf. Stainer, index alpJiabétirfue) et d'un Patrem de 
Dufay, contenn dans Bologne, 87 (n° 2 9 des Q3uvres de Dufaj' 
figurant dans ce codex et c i tées par Haberl, dans son Dnfay, 
p. 82 ) . Cette d o u b l é analogie s'explique par l'usage fréquent , b.' 
cette é p o q u e , de n i é l o d i e s liturgiques plus ou nioins p a r a -
p h r a s é e s a la voix s u p é r i e u r e (cf. Tobservation du n** 4 c i -
dessus). 

P. S. - M ê m e observation h propos d'un Patvpm k 3 voix 
qui flgure au fol . 4 i b-45 a du ms. d'Ivrée (d'ai)rès Ie cal Ihéni . 
qu'a bien voulu iious couimuniquer Ie 1)̂  Hesseler): la m é l o d i e , 
p l a c é e une octave i>ius bas dans Strasbourg, est la m é m e , en 
plus siuiple. L e Patrem. a 'S voix qui tigure aux fol. 4 0 \i-Al a 
d l v r é e et qui est attr ibué a Gnyrinet ou Guayrineiy offre une 
ressemblance plus grande encore avec celle de Strasbourg, 
écr i te une octave plus bas. De m ê m e pour le Patrem incom-
plet du fol. 0 4 b d'Ivrée , écr i t , ce lui-c i , èi la m ê m e hauteur que 
celui de Strasbourg. 

N " 7 0 . — E . \ GE üRACious (En ce gracious temps, dans l'index 
n u m é r i q u e de Goussemaker). 

F o l . 51 a; 3 voix; notatiou noire; clef d'w^ 3« ligne : sof, r/o, 
si, sol, la, fa, sol, üaySi, do, si sol; mesure difiicilement d é t e r -
minable. 

übservations: 
1) L e textese bortie aux mots En ce gracious temps. 
2 ) Ident i té — sauf des déta i l s iiisigniliants— avec le .S*W;70*?M5 

du uiorceau auonyme h 'A voix En ce gracieuoc te?nps, qui 



— 161 — 

flgure dans Reina, Paris 0771, fol. 58 b, (el nou 57 b, comme 
le dit Wolf. p. 203; vér i f lé et rectif lé ]»ar M. Pirro) . 

11 s'agit d'une couiposition de S K L K S S E S JACOPIM- .S , transcrile 
sous ce nom dans Modène , Est. 508, fol. 26 b (Wolf, j». 337) et 
(auonyme) dans Padoue, Uuivers i lé , nis. 1115 (Wolf, p. 2.»()). 
Jacopinus Selesses se confond avec J.A.COB S K . N L E C H E S , S K L E N -

C H E S OU D E SE.NLEGHOS, dout OU trouvG 3 couipositions dans 
Chantilly, 1047 (Wolf, ]). Z'M s.). Modène, 568, contienl, outre 
En ce gracleux temps,eiicove 3 autres compdsitiuns deSelesses 
(Wolf, p. 387 et 339). 

N*J 80. — WOLUF, WOLUF. 
Fol. 51b; 3 voix; notaiion noire m.êlêe de blanche; clef 

d'//^ 3« ligne: 1 pausede semibrève , 2 pauses de minime, re, 
ré, ré, ré — 2 pauses de minimes —, si, ré, do, do, si, do, la, 
sol; probablement tempus imperfectum, prolaiio major, 

übservations : 
1) L'index de Wolf (p. 387) porte : 
Fol. 511), Wolu^, Woluff, Woluff, Woluff, 

Begib din ungemach. 
2) Pas de i'api)ort avec la chanson de chasse a 3 voix Wol-

lauf, gesell, d'u.swald vou Woikenstein (Vienne, ms. 2777) 
reproduiteen notaiion ancieime et en pai'tilion moderne dans 
J . Wolf, Gesch. der Mens.. H et I I I , subu°ll)', ni avec la 
p ièce Woluff geselt von hynnen, qui figiire en transcription 
d'orgue, sub ii° 186, dans le Buxheimer Orgelbuch (cf. Eitner, 
«Das Buxheimej^ Orgelbuch», Beilage zu den Monalsh für 
Musihg., 1888, p. 10). Sans doute aussi aucun rapport avec 
Woliiaf Wolan iVO. von Woikenstein (Viejuie, 2777), dout 

Wolf rtiprodiiit un extrait p. 382 du vol. I de sa Gesch. der 
Mens.. 

3j 1/incipit du ms. <le vStrasbourg fail su[>poser (ju'il s'agit 
d'uue chanson de chasse. 
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No 81. — B O N J O U R T R E S R O N A N . 

Fol . 5 2 a ; 3 voix ; notation noire ; cleTd'ui i^^ l igne : do,sol, 
la, si, la, la, sol, fa, mi, sol, fa (dièse sous-entendu), mi. sol; 
probsiblemeiit tempus perfecium, prolatio mi?7or. 

Observations : 
1) Le texte se borne aux cinq mots ci-dessus. 
2 ) Ge morceau est, sans aucun doiite, Tun de ces compl i -

raents de nouvel an en forme de rondeau, qui é ta ient t ré s h la 
mode au XV^ s i èc l e , et dont Dufay a la i ssé de si charmants 
exemplaires. 

No 8 2 . — E T IN T K R R A {_Et in terra — Splendor pairis dans 
Findex a lphabét ique du nis.) . 

Fol . 5 2 b ; 3 voix ; nolation noire ; clel'd'uf 2^ ligne : la, si, 
(bémol sons-enlendu), la. sol, fa, }ni, ré, do, ré, do, si, la — 
pausede s e m i b r è v e ; tempus imperfectum, prolatio major. 

Observations : 
1) R e s è e m b l a n c e avec le no 12 ci-dessus, par suite de Thab i -

tude propre k la seconde m o i t i é du XIV^ s i èc l e et ii la p r e m i è r e 
moi t i é du XV", de paraphraser les thè i i ies liturgiques au 
diseantus (cf. 1'observation du n» 4 et la 2» observation du 
no 1 2 ci-dessus). 

2 ) D'après ce que nous c o m m u n i q u é M. le Besseler, i l y 
a identitë entre Fincipit de eet Et in ten^a et celui d'un Et in 
tei^a (avec le trope Splendor patris). qui figure dans Apt, fol. 
22a-23b et dans Barcelone, Bibl. de rOrfeo Galais, ms. 2 , 
foL 1 b - 2 a. 

83, — A D I E U MA T R E S R E L L E , de B Y N C H O I S {Adieu matrès 
belle, de Bynczoys, dan.s Findex alphabét ique du ms.) . 

Fo l . 53a ; 3 voix ; notation blanche ; clef d'w^ l^ö ligne : la, 
la, si, do, sol, la, sol, mi, sol; tempus perfectum, prolatio 
minoj". 
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Observations : 
1) L e texte se borne k l'incipit ci-dessus. 
2) De Coussemaker reproduit cette clianson in exienso, 

sub 11° 10. 
3) Au(!un rapport enlre cette p i èce et la chanson anonynie 

k 3 voix, Adieu, ma tres belle mestresse ('), qui figure au lol. 
l i b du ms. IV* 24 de l'Escorial (vér i f ié par le R . P . Isidoro 
Gortazar) et donl des doublés se rencontrent au fol. 2<) b 
d'Escorial , V, III, 24 (cl'. Pievve Anhvy^ lier hispunicum, 11^ 
dans les SMB der I.MM., VIII , pp. 530 et 51<s) et au fol. 112 a 
du codex 92deTrente (n° 146Sf du calal. tlK'ni. des Denkmaler 
autrichiens, VIP a n n é e , p. 77 ; en partition ibid., XI" annc'e, 
p. 95). 

Par contre, i l y a identi té , h part une infinie variante au 
début du contraténor , entre le n<» 83 du ms. de Strasbourg et 
le morceau anonynie k 3 voix Adieu vies tres biellës amours 
qui se trouve au foL 111 b du God. 92 de Trente (n» 1468 du 
cat. t h é m . des Den km. auti'icliiens, VII , {). 77;. — L e texte est 
probablement celui tin rondeau Adieu mes tres belles amours^ 
qui figure au fol. 7U b du Jardin de Plaisance. 

Les nos 143 el 144 du Buxheimer Orgelbuch, qui out pour 
titre Adyeu tnalres belle (cf. Kitner, Das Buxheimer Orgelb., 
p. 15) so]it trés probablement des transcriplions j)our orgue de 
la chanson de Bincliois : le ténor de celle-ci s'y retrouve, en 
èfiét, d 'après les deux incipits l i t téraux reproduits par Ei lner . 
Le n° 19(), qui porie le m ê m e titre, n'a, par contre, aucun r a p 
port avec cette p ièce , non jilus qu'avec la chanson de l ' E s c o 
rial et de Trenle. 

(1) Cf. Jardin de Plaisance, rouduau Adieu ma tres belle maistresse. 
fol. 95 b. 
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(L'index de W o l f (p. 387) mentionne, au fol. 53b, Celicerex 
astro7^um. P e u t - ê t r e s'agit-i l d'uii texte sans musique, qui se 
trouvait au verso de Ia chanson de Binchois). 

No 84. — S A N G T U S (Sanclus in ui dans l'index a lphabét iqne 
du ms.). 

F o l . 54 b ; 3 voix ; notation noire ; clef d'ut l̂ e l igne : sol, 
ré, sol, fa, sol, si (bémol sous-entendu), la, la, sol, sol, fa, fa, 
mi, ré, mi, fa ; tempus imperfectum, prolatio major. 

Observation : 
Qf. Ie no suivant. 

No 85. — A(»xM's {Agnus Dei dans l'index a iphabét ique 
du ms.). 

Fo l . 55 a ; 3 voix ; notation noire ; clef &'ut ir= ligne : sol, 
ré, sol, fa, sol, si (bémol sous-entendu), la, la, sol, sol, fa, fa, 
mi, ré, mi, fa ; tempus imperfectum, prolatio major. 

Observation : 
Le t h è m e est exacleraent celui du Sanctus qui p r é c è d e 

(no 84). 11 n'y a de d i f férence qu'une ligature entre la 3* et la 
4* note de VAgnus. Gas assez rare, avant l ' é p o q u e de la 
notation blanche, de so l idar i t é t h é m a t i q u e entre deux des 
grandea divisions de la messe. 

No 80. — P A T R E M (manque dans l'index a lphabét iqne du ms.). 
Fo l . 55 b ; 3 voix; notation blanche mêlée de noire ou inver-

sement (De Goussemaker dit : notation blanche, dans son 
index n u m é r i q u e ) ; clef <l'ut 1̂ » ligne : do, sol, la, do, la, si, 
si — pause de minime — , la, do, se, la^ sol, fa (dièse sous-
entendu ?), sol; m é l a n g e de tempus perfectum,prolatio minor 
et de tempus imperfectum, prolatio major ? 

N» 87. — P A T R E M {Patrem aliud daus l'index a lphabét iqne 
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m s . ; aliud s'explique par le fait que ce Patrem est précédé 
d'un autre Patrem dans Findex). 

Fol . 56 b ; 3 voix ; notation noire ; clef d'w^ 2° ligne : ré, mi, 
ré, do, mi, sol, fa, mi, ré ; tempus imperfechnn, prolatio 
7ninor. 

Observation : 
D'après une communicalion de M. le Besseler, i l y a 

identité entre Tincipit de ce Patrem. et celui d'un Patrem 
d'Apt, fol. 36 a ~ 37 b et de Barcelone, Bihl de FOrfet") Galais, 
ms. 2, fol. 3 a — 4 b . Dans Apt, ce fragment de messe est 
altriltué ^ T A I L H A N D I E R . 

N° 88. — LN MIN H E R T Z . 

Fol. 58 a ; 3 voix; notation noire ; clef d'w^ 2e ligne : ré, do, 
ré, si, do, ré, mi, fa, mi, fa ; [jrobablement tempus impe^^fec-
turn, prolatio minor. 

N» 89. — P A T R E M (FXJGA CXIM 21 P A F S I S ) ( inême mention dans 
Findex n u m é r i q u e d e Gousseniaker). 

Fol . 58 a ; 3 voix ; notalion noira ; del' d'ut 2° ligne : la, sol, 
la, sol, fa, mi, ré, do; })robablement tempus imperfectum, 
prolatio minor. 

Observation : 
M. le Besseler veut bien nous signaler la ressemblance 

qu'oftre Fincipit de ce Patre77i avec le début d'un Patrem de 
Jacobüs Murrin, qui se trouve dans Apt, fol. 32 b ^ 34 a. — 
Nous n'ose'rions toutefois conclure avec certitude k une iden-
tiflcation, tout d'abord paree que la dernière nole de Str. {do) 
n'est pas la móme que celle d'Apt; enwuile paree que Fexpres-
sion fuga cum 24 paiisis de Str. fait sui)poser une entree en 
canon qui ii'existe pas dans Apl, oii les trois voix débutent en 
m ê m e temps. L a c o ï n c i d e n c e presque compléte du motif du 
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superius peut, au demenrant, s'expliquer par une origine 
( g r é g o r i e n n e ?) commune. 

No 90. — L A S CoNFERAx[sic](=: L A S Q F E F E R A Y ) , deO. D U F A Y . 

(ld. dans l'index a lphabét ique du ms. et dans Tindex n u m é -
rique de Coussemaker). 

Fo l . 59 a; 2 voix; notation blanche, clef d'w/ 3^ l igne : fa, 
mi, ré, do, ré, do, la, sol— pause de s e m i b r è v e — fa, la, si, 
do, ré; tempus perfectum, prolatio minor. 

1) L e texte se borne è l'incipit. 
2) De Coussemaker reproduit cette chanson de Dufay in 

exienso, sub n^ 11. 
3) C'est Ia m è i n e pièce , mais k 2 voix, au lieu de 3, que Las 

que feray, de G. Dufay, qui figure dans Oxford, Can. 213, 
fol. 72 a, et qui esl reproduite en i)artiti()n moderne, sub n° 32, 
p. 14(5, dans Slainer, Dufay and kis conteinporaries (version 
pour l'usage pratique dans Riemann, Hau^smusik aus alter 
Zeit, fase. I , n<̂  7 ; E iL Breitkopf et Hiirtel). Le r é d a c t e u r du 
ms. de Strasbourg s'est abstenu de transcrire le contra ténor . 

3) Exemple curieux de la d é s i n v o l t u r e avec laquelle le 
rédacteur de cette partie du codex traite les textes frangais. 

No 91. — HARETT H A R E U J E L A V O Y , CANTT\S T R I Ü M VOGITM 

GUM F U G A 9 TEMPORTIM. 

F o L 59 b ; 3 voix; nolation noire; clef A'ul 4* ligne : la, la^ 
la, la, la, la, sol, fa, sol; tempus imperfectum, prolatio major. 

Observations: 
1) L ' index de Wol f porte : 
F o L 59 V. Hareu! hareu! je la voy la. 
Reuös (p. 59), complé te a i n s i : 

Laproye qui tant gj-evé m'a; 
Tropest loing de sa garyson. tru! tru!... 
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2) Le t h è m e de début de ce morceau concorde exaclement, 
k part une l é g è r e figuration, avec la 2* voix du motet n» 42 
du ms. E d . IV . O de Bamberg, dont les paroles s(mt: Harol 
harol je la voila (Cf. Cent m.otelsdn XIII' siècle, par Pierre 
Aubry, Paris , Rouart-Lerol le , 1008, p. 85). (Le ténor de ce 
motet est : Flos filius ; i\ la voix supérieui-e, le texte est: 
Hele Aelis par matin se leva). A noter que la suile du texte de 
Strasbourg n'e.st pas la m é m e que celle de Hamberg, mais le 
sens est identique : La i'ien del mont qui plus m'ajMis en 
desconfurt... 

3) Exeuq^le part i cu l i èrement intéressant de provenance 
ancienne. 

4) Le traitement de ce motif était, sans aucun doute, tout k 
fait é tranger k celui qu'il subil dans le motet de Bamberg, 
dans lequel on ne trouve pas tracé de l'imitation canonique 
ind iquée par le ms. de Strasbourg. 

(D'après l'index de Wol f (p. 387), l'espace coinpris entre le 
fol. 59 b et le fol. (34 a était occupé pai* des p ièces religieuses, 
ce qui n'est vrai que p(mr partie (voir c i -après ) . 

No 92. — D E R S U M M E R K U M T [Der Summer - kunt dans 
l'index alphabét iqne du ms.) 

Fo l . 59 b ; 2 voix ; notation noire ; clef d'ul 3e ligne ; un 
b é m o l k la clef: fa, sol, la, si, si, la, sol, fa ; tempus imperfee-
turn^ prolatio minor. 

Observations : 
1) Aucun rapport entre ce morceau et la pièce ft 2 voix Der 

Summer, qui se trouve au fol. 40 du Locheimer Liederbuch 
(cf. Das LocJieimer Liederbuch, jiar F . W. Arnold, dans les 
Jahrbücher für Musikwissenschnff tle ü h r y s a n d e r , II (1807), 
p. 149). 

2) D ' a p r è s l'index aiphabét ique du ms. de Strasbourg, on 
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devait trouver, au fol. 59 (sans indication de recto ni de verso), 
une p i è c e qui débutai t par : Talent mes. L e ms. X I , Ë, 9, de 
la B ib l io thèque de T U n i v e r s i t é de Prague renferme, au fol. 
7 b, une p i è c e èi 1 voix, qui commence par Talant mes desan-
cerpt(?j (Wolf, Gesch. der Mens., I , p. 189). Ür, F inc ip i t de 
cette m é l o d i e concorde exactement avec 1'incipil de Der 
Sutnmer kumt, du ms. de Strasbourg. II en résu l tera i t que 
cette dern ière p i è c e ne serait que le travestissement d'un ori-
ginal frangais. 

M. le Dr Zmavc, de Prague, a bien voulu nous faire parvenir 
une copie integrale de la m é l o d i e du ms. de Prague. L e texle, 
d'ailleurs i n c o m p r é h e n s i b l e , se borne èi ces mots : 

prus cömelecoccu lacoccu 
Tatat mes desacerpi coccu coccu. 

L a musique imite, a diverses reprises, le chant du coucou. 
Les l ignes qui p r é c é d e n t é ta ient déjh r é d i g é e s , lorsque nous 

avons appris Fexistence du ms. de la Bibl iothèque Capitulaire 
d'Ivrée, d é c o u v e r t et décr i t par M. le G. Borghezio. Or, i l se 
fait que ce codex renferme, èi deux endroits differents (fol. 10a 
et 52 a), une chanson dont le texte — clair cette fois — n'est 
autre que celui de la p i è c e du ms. de Prague. Au fol. 10 a, on 
Ut, en effet : Talent JU a pris de chanter cum fa lo coqut, 
et au fol. 52 a : Talent m est pris de chanter cume le coqu 
(cf. G. Borghezio, Un prezioso codice musicale ignorato.... 
pp. 15 et 19). — L a musique est la m ê m e aussi, d 'après 
Fincipit que nous recevons du Dr Borghezio, au moment 
d'envoyer ce travail è. 1'impression (conf irmé par le catal. 
t h é m . d'Ivrée , mis k notre disposition par M. le Besseler. 
Ic i le morceau comporte deux textes : Talent mest pris et 
Tres dous compains. A l'un deux est Joint le canon : chase 
de 7 ips fugado.) 

93. — S A L V E R E G I N A {Salve regina cum fuga dans F index 
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alphabét ique du ms. ; Slalve regina eic (fuga) dans l'index 
n u m é r i q u e de Coussemaker). 

Fol . 60 a ; notation noire ; clef d'z<^ 4" ligne : la, sol, la, ré, 
la, sol, fa, mi, fa, sol, fa, mi, ré ; niesure indéterminable . 

Observaiion : 
Mème t h è m e que le n" I (celui-ci est plus figuré) el que le 

n» 6i (celui-ci est écr i t une oclave ])lus haut). Resseni])lance 
avec le Salve regina (Vita dulcedo) anonyme a 4 voix qui 
occupe le fol. 14*5 b du codex 8 9 de Trenle (n° OOO du catal. 
tbém. des Denk)n. autrichiens, VII , p. tiO; ici, le l l i è m e est 
transposé a la quarle supérieure) , et avec le Salve i^egina 
anonyme ^ 3 voix qui figure au fol. 8 5 b du codex 91 de Trente 
(catal. t h é m . , n^ 1203 , p. m). Ges ressemblances s'expliquent 
I)ar Porigine g r é g o r i e n n e commune du t h è m e ut i l i sé au 
discantus (cf. 1'observation du no 4 ci-dessus). 

No 94. — E T I N T E R R A . 

F o L 60b ; 3 voix ; notation noire ; cWd'ut l̂ "® ligne ; ré, 
mi, fa, sol, la, fa, fa, mi, fa, la, sol, sol, fa, la ; probablement 
tempus imperfectum, prolatio minor. 

Isfo 95. — P A T R E M (Palrem alirud dans l'index a lphabét ique 
du ms.). 

Fol . 61 b ; 2 voix ; notation noire ; clef A'ut 2" ligne : ré, mi, 
ré, do. ré, ré, do, si, la, do, ré, mi; tempus imperfectum, 
prolatio minor. 

N" 96 . — S E F O R T U N E . 

Fol . (J2 b ; 3 voix ; notation noire ; clef d'ut 3^ ligne : do, ré, 
mi, sol, fa, ré, mi, do, ra, si, do ; prohablemenl tempus per-
fecium, prolatio minor, 

Observations: 
1) Le texte se borne l'incipit ci-dessus. 
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2 ) Pas de rai)port avec le Se foriune anonjmie ii 3 voix 
d'Oxford, Gan. 2 1 3 , fol. lOOa. 

.3) Les notes initiales du n» 124 (Foriune) du Buxheimer 
Orgclbuch semblentindiquei- une c o m m u n a u l é d'origine entre 
ce dernier morceau et le no on du ms. de Strasbourg (cf. Kitner, 
op. cit. p. 14) . Les indicalions que nous a fait parvenir, h ce 
sujet, M.N.Fé taz , par 1' interinédiaire de M. le Prof .W. Gurlitt, 
a p r è s vér i f i ca t ion sur place, nous laissent toutefois scei)1ique 
au regard de la po.ssibilité de ce ra})prochemeiit. 

4) E . Droz nous signale que Londres, 3 1 0 2 2 contient, 
art. 20, un morceau débutant par Se fortune. 

5) M. Pirro nous signale 1'analogie frappante qui existe 
entre Fincipit de Se foriune et celui de Jour aujor la vie de 
Machaull (?], n<' 72 ci-dessus. Les quatre p r e m i è r e s notes 
sont exactement lo.s meines et obé i s sent au meme r y l h m e ; 
les difterences qui se produisent a partir de la 5e note peuveiit 
ê tre mises au compte de la tiguration. 

No 0 7 . — O N Q U E S D Y R E NK V O U T (Onques dire iie vout, dans 
Findex n u m é r i q u e de Goussemaker). 

F o L 6 2 b ; 3 voix ; notation noire ; clef d'w^ l̂ e ligne : la, la, 
sol, fa, mi, sol, ré, fa : probablement tempus imperfectum, 
prolatio minor* 

Observation : 
Le texte se borne èi Fincipit . 

No 08. — ViR(}o M A T E R (Virgo flandria vel virgo maler, 
dans rindex al i) l iabétique du ms. ; Virgo mater veri dei dans 
Findex n u m é r i q u e de Goussemaker). 

FöL 6 3 a ; 3 voix ; notation noire ; clef d'zf^ 2« ligne : la, la, 
sol, sol, fa, mi, ré, ró, ?;a*,/a — paUse de brève ; p e i i l - ê t r e 
tempus perfectum, prolatio minor. 
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No 99. — S';HA<:K M E L O D Y E (Schak melodye, dans l'index 
n u m é r i q u e de Goussemaker). 

Fol. 64a ; 3 voix ; notation noire ; cleiWut i^^ ligne : do, la, 
si, do, sol, ré, do, si, la, sol, fa, mi, la ; tempus imperfectum, 
prolatio minor. 

Observation : 
Le texte (qui n'est .sans doute (pi'un simple titre) se home 

h ces deux mots. Dans son index numér ique , De Gou.ssemaker 
dit: « a u - d e s s u s : Pulchra,etc». Ceci est conformea la mention 
suivante de l'index de W^)lf: fol. (54r: Pulchraes, amica mca, 
et .suavis et decora. 11 s'agit probablement, dans l ' e spèce , 
d'une a<Iai)tation de ce iVagmenl dn Gantique des Gantiques è 
une m é l o d i e i)rofane i )réexistante. 

Le titre Schack melodye peut avoir d i f férentes s ignif l -
calions ; Chanson de.s é c h e c s (Schachj, chanson badine (de 
Schaker, badin), chanson du cheval k bascule (de Schaukeln, 
balancer;. E r k et Boehine citent, dans le Dcutscher Lieder-
hort (Breitkopf et Haertel, 1S94, III , \). 580, n" 1824), une 
chanson populaire thuringienne: Schakke, schakke, Reitcr-
pferd, ({ue Ton chante en faisant basouler un enfant sur les 
genoux. EUe n'a aucun rapport avec la mélodie de notre ms. 

N° 100. — A P P O L L I N I S . 

Fol . 61 b ; 4 voix ; notalion noire ; clef iVut i^^ l igne : la, si 
(bémol sous-entendu), la, sol, fa, mi, ré, mi, ré, mi, ré, do 
(d ièsesous-entendu) ré; tempus imperfectum, prolatio major. 

Observations ; 
1) De Goussemaker reproduit in tégra lement ce motet sub 

n" 13. II est basé sur un ténor en notes hmgues (In omnem 
ternim, etc.) qui se terminc i)ar un oudeux signes de repi'ise 
et s'accomiiagne des mots : Modus per fectus. Exin [sicj. Tonus 
Colt. [sic]. E n deliors du ténor, on reniaique quatre autres 
voix : lo) celle qui comporte le texte Appollinis, etc. ; 2o) une 
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voix no l ée en clef d'u^ 4 ligne, et donl le texle d é b u t e p a r : 
Zodiacum signis lustraniibus (fol. (J5 a ) ; 3°) une voix sans 
texte, no tée eu clef d'w^ 2« ligne et portant l ' inscription: 
Quadruplum sioe triplum de Appollinis (fol. 65 a, au milieu 
de la page); 4°) une voix n o l é e en clef d'/til l̂ e ün-ne, dont 
le texte conunence a ins i : Pantheon abluitur iemplum. : cette 
voix qui, de m è m e que le Qnad)'u.plum sive triplum, débute 
par le m ê m e t h è m e m é l o d i q u e que la voix principale, {Appol
linis) était n o t é e sur un fetiillet co l lé au bas de la p. 64 b, ce 
qui s u g g è r e 1 'hypolhèse de son exécut ion (td libituni en lieu 
et place du Quady^uplum sive triplum. 

2) Notaiion sur un partie de O lignes. 
3) Identité avec Apollinis ecUpsaiur du ms. d'Ivrée (n *̂' 32 

et 33, lol. 12 b et 13 a), tont au moins en ce qui regarde les 
deux voix Apollinis ei Zodiacum, les deux autres vo ixpara i s -
sant avoir é l é la i s sées en blanc dans le ms. ( C o m m u n i q u é par 
M. l'abbé Borghezio et M. le Prof. B o r r a ; cf. Borghezio, 
op cit., p. 16). 

P. S. — Ges lignes étaient é c r i t e s depuis longlemps, lorsque 
M. le Df Besseler a bien voulu mellre h noire disposition son 
cat. thém. du ms. d'Ivrée. II en résulte , eu déf in i t ive , que les 
versions d'Ivrée et de Strasbourg sont exactement les m ê m e s . 
sauf que cette d e r n i è r e a un Qnadimplum en plus. 

M. Besseler nous c o m m u n i q u é , en outre, qu'il a d é c o u v e r t 
une version de ce morceau dans Barcelone, BibliotecadeCata-
lunya, B. M. 853, fol. 1. - D'après ses renseignements, cette 
version comporte le « motetus » Zodiacum^ ie ténor In omnem 
iefv-am, un « t r i i ) l u m » sans texle. tont fait d i f férent du 
« q u a d r u p l u m » de Strasbourg, et un contraténor per siaz 
(sanctam) civitaiem. 

4) L'intérêt qu'offre le texte Appollinis au point de vue de 
l'histoire musicale a fait que de Goussemaker F a p u b l i é dans 
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sa iiotice sur Les hnrmonisies au XIV siècle f p . 15), en 
m é m e tenips qi i 'u i i anlre poèiiie du niême genre, eiiij)runté a 
un motet de la inéine époque, reciieiUi ])ar Dom Greiiier 
(pi). 14-15). I I est (pjestion, dans ces deux pièces de vers, de 
noinbreux musiciens du leinjis, qui se sont i l luslrés dans leur 
art. A cótH de noms universellemeut connus, comme ./ de 
Muris, Philippe de Vitry, QuilL de Machault, Egidhis de 
Mitrino, i l en est toute une série d'inconnus ou i)resqiie ( ' ) , 
qui semblent ai)partenir, d ' j iprès I 'indication de leur l ieu 
d'origine, ^ Ia Belgique ou au nord de Ia France. Le seul qui 
nous in téresse , au point de vue du ms. de Strasi)ourj^, est 
Jugis Philo7nena, ciLé dans Ie motet Appollinis et dont i l a 
déja é lé question i)lus haul, 5 projios du n" 42 (voir l 'obser-
valion relative k ce n«). 

N'* 101. — P A R M A I X N T K S F O Y S , de W I L H E L M U S D E M A V S C H A N D I O 

(Pa7' vanüés [sic] dans 1'index a lphabét ique du ms. ; Pao^ 
maintes fois, dans I ' index nnmér ique de Coussemaker). 

Fol. 65b ; 3 voix ; n<ilation noire ; clefd'id 3* l igne : mi^/a, 
mi, mi, fa, ré, ré — pau.se de minime, — sol, fa, mi, mi, ré ; 
prohablement temjms imperfeclnm, prolalio major. 

übservalions : 
1) Le texte ne comporie ({ue les irois mots de l ' inc ip i t . 
2) De Coussemaker note, dans sou index n u m é r i q u e : « a u -

dessus : Ave virgo^ efc», ce qui indique le travestissenient 
religieux d'une p i è r e j)rofane. Jung (dans le Phil. de Vitry de 
Tarbé, p 150, nole K, altribue h Machault le « m o t e t » Ave, 
virgo gloriosd). 

(1' Le seul niusicien de cette série dont il semble qu'on puisse trouver tracé 
dans leR manuscrits de l'óponins est Gariu de Soissotjs (Garino, Garinus), 
doiit ChanliUy, 1047, fol. 3C. b et peiit-öfre Paris, ital. 5fi8, fol. 121, possèdent 
une pièce k 3 voix, Loyaute (of Wolf, ], pp. 255 et 332). 
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:\) I I y a concorrlance complé t e entre l ' incipi t de Sti'asbour^:^' 
et Ie rliscantus du morceau èi 3 voix de Jo. V A I L L A N T , Par 
j}iai7ites fot/s ay oy recorder du rosignol la douce melodie, 
f f u i flffure au fo l . 60 a de Ghantilly, 1047 (vérifié par M. 
G. Macon ; cf. ^^'olf, I , p. 333). 

L ' ident i té est i)resque Pomi)lète aussi avec Ie débu t [dis-
canius) de la pièce a 2 voix Der may mii liebcr jsal, a l t r ibuée 
^ O. van WolkensteinV) dans Vienne, 2777, et dont Ie ténor 
s'accoitipagne des mots: Pe>- inoutes foys (Reproduiten i io ta-
t io i i ancienne et moderne dans Wolf, I I et I I I 76). 

Gomme M. F. Ludwi j^ Ta t rés bien d é m o n t r é {S. M. B. der 
I.M.G., V I , p. (513), Wolkenslein s'est bo rné ^ adapter un 
texfe allemand au superius du virelai de Gl ianl i l l j ' . Ge texte 
esl d'essence purenient i)iltoresque : on y entend Ie cbanl et 
Ie c r i do dif ïorenis oiseaux, rendus d'une fac-on t rés vivanle 
I)ar la musique : en (pioi Ie poète allemand n'a d'ailleurs fait 
que se couformer h l'oriii^iual trangais, dans lequel les cris 
cucu et oei occui)ent une grande place (communiqué par 
M . G. Macon). Le frag-meut Fétis, auquel nous avons fai t 
allusion plus haut (cf. 53, 3^ observalion) appartiout au 
m ê m e genre. Ses tournures uiélodiques sont é t ro i lemeut 
aj»parentées è celles de Par mainies foys, sans qu ' i l yoit 
toutefoispossible de constater une identité réel le enire les deux 
oeuvres. 

4) L'attribution de Par mainies foys h MaclmuU nous 
parait sujette ^ caution. ce morceau ne fig-urant [las dans les 
grands recueils pai-isiens d'<t:Mivres de ce mai(i*e (Paris, 
mniss. 22545 et 225iö). 

L'attribution h Jo. Vaillant nous senible préférab le . 

(1) Dans la versiou de Wolkenstein, il y a transposition è la quarte supé
rieur*. 
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Jo. V A I L L A N T n'est Cdnnu ({ue par Chaiitiily, 1047, oü flgtirent 
5 de ses compositioii (Wolf , I . pp. '330, 333 et 335). 

No 102. — D E F O R T F X K . 

Fol. 00 b; 3 vo ix ; notalion i ioire ; cleUVui 3^^ ligne: ré — 
pause de .semil)rève —, mi, ré, do, do, si, ai, la, sol (dièse 
sous-enteiidu?), la; inesure difflcilement déteriiiiiiable. 

Obser2^alio)/s: 
1) De Cons«emaker note, dans sou index nnmér iqne : « a n -

dessns: Rubusardens» (Ie l)iiisson ardenl"),indice d'un Iraves-
tissenient religieux. 

2) Ideiililé de Tincipi t avoc celui de la pièce anonynie è 
3 voix De Forlune n/c doy plaindre, qui se trouve dans Paris, 
Reina, (5771, fo l . ()4 b (vérif lé ])arM. Pierro; Wolf . I , p. 262). Le 
lïiênie morcean se retrouve (h 4 voix), dans Chantilly, 1047, 
fol 49 a(WolC J, p. 330). 

Anonyme dans Reina. Chantilly et Strasbourg-, ce niorceau 
n'est atitre que l a 2 5 e « b a l a d e no t ée» deGuiLL. D E M A C H A U L T 

(De fortune me doy plaindre ; 3 voix) , qui figure au fol . 142 a 
de Paris, 22^46 (Wolf , I , p. 1(31). — Cf. Ja?'dm de Flaisance, 
fo l . 05 b (De fortune ine dois jjlnindre etloiierj, Jung (dans 
Tarbé , Ph. de Viiry, p. 15() note K), attribue cette pièce èi 
Machault^ probableuient par le fai t d'une confusion avec le 
no 101 ci-dessus, attribue 5. ce niaitre par le copiste du codex 
de Strasbourg. 11 inentionne aussi, commeé tan t de Machault^ 
le motet Orius, fons pudicitiae, dont nous n'avons pu trouver 
t racé dans noti*e nis. 

P. S. — Au moment oü noiis allions envoyer cette é tude èi 
l 'impression, nous avons re^u, par r i n t e r m é d i a i r e de M le 
l)r Gino Borgbezio, r inci i>i t du siiperius du morceau Ilay 
fortune trap suy loing mis de port, qui occupe le n''64 (foU 
25 a) dans le ms. d ' lv rée (c f . Dorghezio, op. cit., p. IH) et qui 
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ii 'est autre que Tune des 3 voix d 'un motet de Machault 
Cc.r. Wolf , I , p. 159). Noiis avions cru, niais k tort, pouvoir 
identifier cette pièce avec Ie no 69 ci-dessus (Je fortuné). 
L' inc ip i t en question offre, par contre, une s ingul iè re parente 
avec celui de Se fortune, tont coinme si Machault s 'ëtai t servi, 
dans sou motet, du t l ième de sa « b a l a d e no tée» , mais en l u i 
appliquant d'autres paroles et en variant Ia mélodie au moyen 
d'une figuration comportant des petites valeurs. 

103. — QroD C H O R U S . 

Fol. 66 b ; 3 voix ; notation noire ; clef 6^ui 2* ligne : ré, mi, 
fa, sol, la, sol, fa, mi, fa ; mesure indé te rminab le . 

104. — L A . S . S ( ) . 

F o l . 67 a ; 3 voix ; notation noire ; clef cVut 2« ligne : ré, do 
— pause de minime —, ré, do, ré — jiause de m i n i m e — mi, 
ré, mi, mi, ré; tempus imperfectum, prolatio minor. 

Observations: 
1) Le texte or ig ina l se borne k ceseul mot. 
2) De Goussemaker note, dans son index n u m é r i q u e : « au-

dessus : dilectus meus ». L ' index de W o l f porte (I, p. 387): 
Fol. 07 r. Lasso dileclus meus misit manum, suam. I I s'agit 

donc d'un fragment du Cantique des Gantiques appl iqué k une 
composition d 'origine italienne. 

Gelle-ci n'est ant re , d ' a p r è s la vér if icat ion qu'a bien voulu 
faire pour nous M . Pi r ro , que la pièce k 3 voix Lasso di 
donna vana, de F R A N C E S C O D E G L I O R O A N I F R A N C I S C I ' S C A E -

cus, F R A N G E S C O D A FmENZE, F R A N G E S G O L A N D I N O ) . qui f igure 
dans Paris, i t a l . 568, fo l . 93 b (et non 94, comme le dit Wolf , 
I , p. 255), et que 1'on retrouve dans Florence, Pal. 87, f o l . 132 b 
(Wolf , I , p. 239) et dans Florence, Panc. 26, fo l . ^9 (Wolf , 
p. 247). 
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No 105. — O R T O S T (non ment ionné dans Tiudex a l p h a b é -
tique du ms.) 

Fol. 67 b ; 3 vo ix ; notation noire ; clef tVui 2» l igne : pause 
d e s e m i b r è v e , 2 pauses de minimes — 7ni, sol, vii, sol, sol, la, 
sol, fa, mi, ; })robablement tempus im])erfeciu7n, prolaiio 
major. 

Observations: 
1) Le texte se boi^ne k ces deux mots. 
2) Pas de doublé em])loi avec le n<» (57 du ra tal. I l iémat. 

(voir plus haut). 
3) Pas de rai)port avec Or tost miquaires cornemuses, 

2'ie parlie de Or sus vous dormes (cf. n» 127 c i - ap rès ) (vérif té 
par M . P i r ro , d ' ap rè s Paris, i ta l . 568, fo l . 123 b et non 124, 
comme le di t Wolf , I , p . 25(0-

N" 106. — J E L A N O U I S D ' A M O R {Je languis, dans l ' index 
a lphabé t ique du ms.) 

Fol. 67 b ; 3 voix, notation noire ; clef di'ut 2® l igne : do, ré, 
mi, ré-, fa, ré^ mi, mi, do, ré; tempus imperfectum, prolatio 
ma)or. 

Observations : 
1) Hepi'oduit m ejctenso par De Goussemaker, sub no 47, 

S O U S le t i t re Viroletus. Au cantus, ces seuls mots : Je languis 
d'amer; au ténor : J Ö languis d'amer— Viroletus nuncu-
patur; au con t ra t énor : Je languis. 

2) Notation sur une portee de O lignes. 
3) Ident i té du superius avec celui de la p ièce anonyme : 

Je languis d'amere mort, qui tigure dans Paris, Reina, 6771, 
fo l . 70 b, p(mrvue d'une ie voix a joutée par P. de Vigiliis 
(vériflé par M. Pi r ro) . Ge morceau se retrouve k 2 voix dans 
Prague X I , E, 9, l o l . ö b (vérilio par M. le IK L . Vycpdlek) 
(cf. Wolf , I , pp. 189 et 203) et dans Paris, i tal . 5(i8, fo l . 132 b 
et non 133, conune le dit Wolf , pp. 263 et i 5 4 (véri t té par 
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M. Pirro) . La p i è c e anonyme h S v o i x Je lariguis d'-amer moi L 
qui f igure dans Florence, Panc. 26, fo l . r>9, se confond aussi 
avec celle de notre ins. (vér i f ié par les bons soins du Directeur 
de la Biblioteca Nazionale Gentrale de Florence ; cf. Wolf , 
p. 216). 

Meiio p]. Droz nous signale que ce texte se retrouve dans 
lems. Roban, fo l . 103. 

JS'O 107. — E G R E D E R E {Egredere Emanuel dans la table alpl ia-
bét ique du ms.). 

Fol . 08 a; 3 v o i x : notation noire ; clef (Vut 2® ligne : mi, mi, 
fa, ré, dOt ré, mi, ré, do; mesure indé te rminab le . 

lOS. .TuuK -IiiEHU.M TRAurroH (Jude Jesu traditor etc, 
dans r index n u m é r i q u e de Gou^^semaker). 

Fol. 68b; 3 vo ix ; no ta t ion n o i r e ; clef d ' « / 2^ l i gne : sol, sol, 
fa, sol, la, sol, soL mi, do, do; (empus imperfectum, pi'olatio 
major. 

Observalion : 
L'index de W o l f porte : 
Fol. 68 v . luda Ihesu traditor. 

No lOtK ^ E T I N T E R R A (Etin terra (fuga), dans Tindex 
a iphabét ique du ms.). 

Fol. 69 a; 3 vo ix ; notation noire ; clef d'w^ l " ^ ligne : do, do, 
^ ' (bémol sous-entendu), la, sol, fa, sol, la, sol fa; probable-
ment tempus imperfectum, prolatio major. 

Observations : 
' 1) D'après l ' index n u m é r i q u e de (^oussemaker, cette p ièce 

comportait l ' inscr ipt ion canonique suivante « Tenor: supe
rior nota facit triplum oclo temporibus fugando». 

2) Ressemblance du superius avec celui de VEt in terra qui 
se trouve au f o l . 4 b du codex 2216 de l ' ün ive r s i t é de Bologne 
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(no 6 du catal . t h é m a t , de W o l f , I , j>. 19U) et avec ce lu i de \Ei 
in terra d'Arnoldus de Lantins q u i rigure aii f o l . (Jl a d 'Ox-
f o r d , Can. 213 et q u i f o r m e une B\iga è. 4 voix r e n f o r c é e i)ar 
u n i)ar t ie de tuba (Cf. Stainer,DM/az/ and his contemporri7^ies, 
index a l p h a b é t i q u e ) . Mais la p i è c e de Rologne ne por te aucune 
indicati<m canonique et T i n c i p i t de ccUe i\'Oxihrd{do,si bé?)wl, 
la, sol, f a , MI) se t e rmiue i)ar une note q u i exclut ia p o s s i b i l i t é 
d 'une Iden t i f i ca t ion avec VEtin terra de Strasbourg. La resseni-
blaiice de ces trois f r agmen t s de messe doit donc ê t r e mise au 
compte de r o r i g i u e g r é g o r i e u u e commune de la m é l o d i e p l a c é e 
au discantus (cf. l 'observal imi d i i u" 4 ci-dessus). 

No 110. — Colla iugo {Collajugo sitbdere dans l ' i n d e x a lpha 
b é t i q u e du ms . ; ld, dans l ' i ndex n u m é r i q u e d e Goussemaker). 

Fo l . 6 9 b ; 2 v o i x ; no t a l i on no i r e ; der d'ut i^^ ligne: la (note 
blancbe?), la (ou sol^), la, la, sol, la, f a , mi, ré, la, la, la, sol: 
tempus imperfectum, prolalio major. 

Observations : 
1) L ' i n d e x de W o l f por te (p. 387;: 
Fo l . 09 r . Colla iugo subdere. 
2) Cette chanson l a t ine se re t rouve : 
lo dans ie 4 • cahier du ms. d 'Ap t (cf. ü a s t o u é , La musique 

ö, Avignon et dans le Comtat, du 14' au i8' siècle, dans la Uiv. 
mus. itaL, X I (i9o4), pp.265 ss. ; v . s p é c . pp. 268, 283 s. et 290 : 
k la p . 283, M . G a s t o u é repj-oduit en nota t ion juoderne le d é b u t 
de l ' une des deux v o i x et Ie texte l a t i n tout entier , avec une 
t r aduc t ion f ran^a ise ; ' a la p . 290, i l donne, en nota t ion 
moderne, le d é b u t de 1'autre v o i x , lequel C(nncide avec 
l ' i n c i p i t de S t rasbourg) ; 

2° dans le ms. d ' I v r é e , f o l . 17 b et 1« a (cf. ( i . Borgbezio , 
Un prezioso codice.,., Ed.Vissio, Bene Vagienna, 1921, p p . 12 
et 16; l ' i n c i p i t d ' I v r é e , t ranscr i t k noti 'o in ten t ion i)ar M . l e 
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Prof. Borra et qu'a bien voulu nous transmettre M. l ' abbé 
Horghezio, est identique h celui de Strasbourg) ; 

30 dans l ' un des manuscrits de (.^ambrai (signalé par M. le 
Dr Besseler), 

P. S. — M. le Dr Besseler, qui possède une copie complé te 
du ms, d ' Iv rée , nous signale que CoUa jugo et Bona condit 
(n«> i l i c i -après) ne ferment, en réal i té , comme nous l 'avions 
soup(,'-onné n o u s - m ê m e ^ un moment donné , qu'une seule et 
m ê m e composition, un motet a 3 voix. P e u t - ê t r e la version de 
Strasbourg en avait elle quatre ? 

3) M. F. L u d w i g donne les indications suivantes i\ propos 
du motet Colla jugo — Bona condit, dans son ti*avail Die 
Quellen der Mofetleii 'dltesten Stils paru dans VArchiv) 
f . Musikw., V (1923-24) : 

P. 283, note 1. — Parmi les pièces musicales ci tées par 
Ph. de Vi t ry dans son Ars nova, se trouve entre autres, le 
motet Bona condit. 

P. 28(3. — Le motet Colla jugo formait le début d'un "ms, de 
motets appartenant è la Bibl iothèque de Philippe le Bon. et 
qui n'a pas été r e t rouvé (cf. DouLrepont, Inventaire de la 
« L i b r a i r i e » de Ph le Bon, 1420 ; 1906, p. 28, n° 64). 

N° 111. — B O N A C O N D I T {Nota [?] dans I'index a lphabé t ique 
du ms.) 

FoL 70a ; 2 voix ; notation noire ; clef d'w/ 3^ligne : mi, la, 
mi, do, si, do, ré, si, si, si; tempus imperfectum, prolatio 
major. 

übservaiions : 
1) L'index de W o l f por te (p. 387): 
Fol. 70 r : Bona condit cetera. 
2) Le motiVo^a, qui flgnre dans Tindex a lphabé t ique du ms. 



— 181 — 

est inexplicable. P e u t - ê t r e provient - i l d'une mauvaise lecture 
de jBojïft? 

3) Gette chansonlatine se retrouve: 1") dans le ms. d ' Ivrée , 
fol 17 b et 18 a (cf. G. Borgliezio, Un prezioso codice..., 12 
et 17). — I I y a identité entre l ' incipi t d 'Ivrée, qui nous a é lé 
transmis par M. l ' abbé Borghezio, et celui de Strasbourg; 
20) dans le 4° cahier du ms. d'A])t(cf. Gastoué, art. cité, spéc. 
l)p. 268 et 284; M. Gasloué rei)ro<luit, p. 284,1e texte lat in, avec 
un essai de traduction francjaise: ce texte débule par Qua 
condit sotera, niais la suite Bonuin liberlaiis, qiie Ton trouve 
éga lement dans Ivrée, montre bien qu ' i l s'agit d 'un seul et 
nième morceau; M. Gastoué a bion voulu nous conllrmer, par 
ailieurs, l ' identi té des incipit musicaux; 3") dans 1'un des 
mmss. de Gam]>rai ( s ignalé] )ar M. le I)r Besseler). 

P. S. — Bona condii ne forme, en fait, qu'une seule compo
sition avec Colla jugo (voir le P. S. de la 2e observation du 
no 110). — M . le Dr Besseler nous fait judicieuseraent remar-
querque si l 'index originaire du ms. de Strasbourg ne fait 
aucune allusion k Bona condii (le mot Nota ne semble pas 
devoir le designer), cela provient de ce f{ue le r é d a c t e u r de 
eet index a pris pour r èg l e de n 'y luenlionner que le texte de 
la voix supér ieure des motets k i)luralité de texte, i \ Fexclusion 
des autres (Colla jugo est, dans l 'espèce, la voix la i)lus élevée). 

No 112. —ZoGLEs L I E S E T M E X E S (Zogles lies dans l ' index 
a lphabé t ique du ms.; Zogles lies et menes dans l ' index n u m é 
rique de Goussemaker). 

Fol. 70 a; 2 voix; no ta t ion no i re ; clef d'w/f 3* l i g n e ; ré, la, 
do, ré, mi, ré, ré, do, do, si, la; tempus perfectum, prolatio 
minor. 

Observations : 
1) Le texte ne comporte que r inci ] ) i t ci-dessus. 
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2 ) Ident i té de Tincipi t avec celui du n° 7 6 ci-dessus (Soyés 
Hés), k part de légères variantes De Ï)1US. Ia mé lod ie est 
t ransposée la quarte in fé r i eu re . I I n ' y aurait doublé emploi 
que si les variantes du n° 7 6 étaient l 'effet d'une erreur — ce 
qui n'estpas impossible — et si la seconde voix, malheureuse-
ment non reproduile par de Cou.ssemaker était la m ê m e dans 
les deux morceaux, 

3 ) Ge morceau se retrouve, a deux voix éga lement , au fo l . 
7 a de Prague, X I , E, 9 ( c f la 3^ observation du n» 7 6 c i -
dessus). 

4 ) Exemple carac tér i s t ique de la dés invol ture avec laquelle 
le r édac teu r de cette partie du ms. traite les textes frangais. 

No 113. — CORDK N A T I ' S -

Fol 7 0 b ; prohablement 3 voix (le chiffre indique par de 
Coussemaker dans son index n u m é r i q u e n'est pas t r é s clair , 
ayant fait l 'objet d'une correction pen l ia ibie) ; notation noi re ; 
Q.lQÏó.'ut irs l igne : fa, sol, f a , sol, la, 5^(bémol sous-entendu), 
la, sol, sol, la, si, do, si, la, si ; mesure indé te rminab le . 

No 114. — A B N E H T I G [sic] G O T H E R R {Almachtig got et 
Benedicite dans I ' index a lphabé t ique du ms . ; Abnetig got, 
dans I 'index n u m é r i q u e de Coussemaker) 

Fol . 7 1 a; 1 v o i x ; notation noire m e s u r é e ; clef d'w^ 4* l igne : 
la, sol, fa, do, si, la, ré, mi, ré, do, si, In, si, do, si, si; 
probablement tempus imperfectum, prolatio minor. 

Observations: 
1 ) L ' index de W o l f porte (p. 387) : 
Almehtiger QoU her Ihesus Crislus. 
2 ) A llmachtig got her est une mélodie religieuse bien connue 

du XIV* siècle. L ' inc ip i t du ms. de Strasbourg est identique — 
sauf de l égè res variantes — ^ la version qu'en dennent Krk et 
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Böhme dans le Deutscher lAcd<rliort (Breitkopf et Hartel, 
1894) . tome lU, p. 699 , n» 1995. Le texte a i»robablemeiit été 
écri t par le moine/o/iannes de Salzbourg, vers 1370. L'oeuvre 
tigure, en effel, parmi les lieds qui lu i sont at t r ibués dans le 
Spoerls Liederbuch (Vienne, ms. 2856, fo l . 189 b), r éd igé eutre 
1392 et 1412 On la retrouve dans le Lambachcr JAederbuch 
(Vienne, ms. 4696), f o l . 167 (début du XV^ siècle), dans le ms. 
715 de Municb [Liederbiwh de C/ara Haetzleriti, 1471) , sub 
no 107, et dans le ms. 392 de St. Gall. U tigure aussi dans le 
Locheime)' Liederbnch {n° 34 , p. 32) , en une version t r é s cor-
rompue (cf. Das Locheinier Liederbuch, par Arnold, dans les 
Jahrbücher de Chrysander, I I , pp. 139 el 170 s.). Enlin le 
Fundamentum organisandi de Conrad Paumann (1452) 
en ofire, sous le titre : Sequitur Tenor Benedicite : Allmech-
iiger gol (iio X X I I , p. 78) , une version polyphonique, dans 
laquelle la mélodie, p lacée k la voix supér ieure , est sujette 
è des figurations qui Ia renden! presque méconnaissable (cf. 
Jahrbücher, I I , p. 2 1 1 ) . 

Le Buüsheime)' Orgelbuch contient, sub ii's 41 , 68 a 70, 
et 224. (Gf. Eitner, Das Bujo. Orgelb., pp. 11 ss.), diverses 
pièces d'orgue qui portent le titre de Benedicite (') (un f r a g -
menLdun"41 a été publ ié i^ar M.Schering, p. 185 de ses Studiën 
zu?^ Musikgesch. der Frülirenaiss., Leipzig, Kahnt, 1914) . 

D'après les renseignements qu'ont bien vouUinous faire pai--
venir MM. le Prof. W . Gurl i t t et N . Fetaz, le thème du ms. de 
Strasbourg ne se retrouve dans aucun des B E N E D I C I T E du Bucch. 
Orgelbuch. 

[..esdouze p remiè res notes der inci}) i t de Strasbourg r é p o n -
dent exacteiuent au p r é l u d e inslrumcntal de la version du 
Spoerls Liederbuch et du Lochlieimer Liederbuch. 

(1) Cf. Eitner, Das Busoh. Orgelh., pp, 11. 12 et 17, 



— 184 — 

Le texte allemand du moine de Salzbourg est un adaptation 
l ibre du Benedicite extrait des Psaumes, qui sert de p r i è r e , 
avant le repas, chezles catholiques (cf. pour le texte, les deux 
verslons du Benedicite rei)roduites par Wackernagel, dans 
Das deutsche Kirchenlied (Leipzig, 1807), I I , n ê OOO et 601; la 
p r e m i è r e est celle du Liederbuch de Clara Haetzlerin, la 
seconde, celle du Lochheimer Liederbuch). 

On voit, par les nonibreuses versions ind iquées ci-dessus, 
q u ' i l s'agit d'une mélodie t rés r é p a n d u e au XV* siècle, Aussi 
n 'es t - i l peut ê t r e pas hasa rdé de supposer que c'est d'elle qu ' i l 
s'agit dans le sonnet VI I de Simone Prodenzani, que nous 
avons déjèi cit-^ propos du Moulin de Paris (voir n" 33 c i -
dessus), et dans lequel le poote raconte (]ue Sollazzo exécuta , 
sur des orgues riamandes, divei^s morceaux, i)arnu lesquels : 

Mach got frou de la Magna [d 'Allemagnej. 
M . Debenedetti («II Sollazzo ») nolc que ce vers est d é ï e c -

tueux. I l n ' a , en elfet, que 8 syllabes, alors que tous les autres 
en ont 11. L 'endécasy l iabe serait res l i tué . si l 'on adoptait la 
lecture suivante: 

E Almechtgei^ gott herrjesu de la Magna. 
Un texte comme celui du lied Ach gott thu dich erbarmen 

{cf.BQQhmQ,Alideutscher Liederbuch (BreiilL. et Kartel, 1877), 
p . 522, no 417), se rapproche plus, k lalettre, de Macli got frou; 
mais, comme c'est un choral évangélique, dont la version la 
plus ancienne remonte k 153(5, i l n'est, historiquemont. pas 
possible que Prodenzani ait pu le citer au cours du premier 
tiers du XV* s iècle . 

N ^ l l o . — T R I B U M QUE NON ABHORRFIT (jTrzèMWï que 7ion 
dans l ' index a lphabé t ique du ms.; Tribum que non abhoi^ruit, 
dans l ' index n u m é r i q u e de Coussemaker). 

Fol 7 1 a ; 3 voix (de Coussemaker dit 2 voix par erreur, 
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dans son index n u u i é r i q u e ) ; notation noire; clef d'z/t i^e Hgne: 
fa, fa, sol, fa, mi, fa, sol, sol: tempus inperfectum, prolatio 
major. 

Observations : 
1) Ge motet est reproduit in exienso par de Goussemaker, 

sub no 52. 
2) Identité compléte avec le motet Tribuun quem non 

abhorruif, qui l igure dans le « R o u m n de F a u v e l » , Paris, 
Bibl . nat, f f r . 1 !<> (Wolf , I , i». 4 2 ; v tur reproduction en 
notation originnle, (huis I I , p. 144, et en notation moderne dans 
I I I , p. l u i ) . Méine ténor {Merito Iiec patimur) et m è m e s 
paroles k la 3e voix [Quojiiam secia latronum, etc.) 

Ge morceau a dü j o u i r d'une cerlaine célébri té en son 
temps, si l 'on tui juge d 'ai)rès ce qui s u i l : 

a) i l a été tt-anscrit en tablature d'orgue — la i)lus ancienne 
connue — dans le ms. Add. 28850 du British Musemn^ qui 
date de la l in <hi second quart du XlVe siècle (cf. Wolf , I , 
pp. 357 S S . ; reproduction en notation moderne dans llï, p. 191). 

b] A la fln du XIV* siècle, Filipoctus de Caserfa en parle 
encore, dans son Tractatus de dirersis fignris Goussemaker, 
Scriptores, I I I , }). 118), en memo temps que du motet Re,^} 
Karole (cf. la 4e observation (hi u'̂  lo ci-dessus). 

S a p r é s e n c e dans le ms. de Strasbourg ne fait que confirraer 
cette grande notor ié té . 

2) La comi)araison de la version de Strasbourg avec celle du 
« Ronian de F a u v e l » montre que la notation a subi un notable 
})erfectionnement dans le codex strasbourgeois : les minimes 
y sont, en elfet. re j i résentées i)ar une figure spéciale , tandis 
que, dans le « Roman de Fauve l» , elies le sont encore par une 
figure <le semil)rève. 

Exemple extrait do l ' inc i ju t du «Ronian de F a u v e l » : 
Fa (brève) fa d)rève), sol, fa, mi, fa, (4 seni ibrèves valant 
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ensemble une b r è v e , mais dont la l^e et la 3^ valent chacune 
1/3 de brève . tandis que la 2o et Ia 4« valent 1/6 de brève) , sol, 
sol, (deux semibrèves valant ensemble une b rève et s é p a r é -
ment 1/2 brève) . 

Exemple extrait de l ' incipi t de Strasbourg : 
Fa (brève), fa (brève), sol (semibrève) , fa (minime), mi 

(semibrève) , fa (minime), sol, sol ( 2 semibrèves égales comme 
dans Fauvel). 

No 116. - ESPOm M E F U I T . 

Fol. 7 2 a ; 2 vo ix ; notation no i re ; clefd*ui li'e l igne: pauses 
è concurrence de 2 brèves et d'une semibrève — mi, jni, fa, 
mi, fa, mi, ré do (dièse sous-entendii), ré — pause de b r è v e 
(oVL de semibrève?) , — la, si (béniol sous-entendu), la; mesure 
dilficileiuent dé termi i iable . 

Observations : 
1) L'index de M'olf porte (j). 3 8 7 ) : 
Fol. 7 2 r. Espoir me fuit com plus me voit. 

Revien espoir... 
2 ) Le texte ne va pas au-deb^, d ' ap rè s l ' index n u m é r i q u e 

de Coussemaker. 
3 ) M Ie D̂* Besseler a bien voulu nous faire savoir, de Ia 

part de M. le Prof. F. Ludwig , q u ' i l y a ident i té entre notre 
incipi t et celui de la pièce Espoirs mefuyt, qui (igure dans les 
fragments de Gambrai, 1328, f o l . 4 . 

No 117. E S P E R A N G E fsic] {Esperance, dans I'index alpha
bét ique du ms. ; Epérance fsic] dans l ' index n u m é r i q u e de 
O^ussemaker.) 

Fol. 7 2 b; 3 v o i x ; notation noire; clef d'w/ 3» l i gne : ré, la, 
si, do, ré, do, ré, si, do; pi'obablement tempus perfectum, pro
latio minor. 
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Observations: 
1) Le texte ne va i)as au delk de l ' incipi t . 
2) Identi té de l ' inc i iu t de Strasbourg avec celui du morcean 

anonyme è 3 voix Esperanse que en mon cuer, qui figure dans 
Paris, i ta l . 508, ib l . 7 a (vérifié par M . Pirro ; cf. Wolf , I , 
p . 254), ainsi qu'avec celui de la i)ièce anonyme èi 3 voix 
Espérance, qui se trouve au fo l . 5 a de Prague, X I , E, 9 
(vérifié par M. le Dr Vycpalek ; cf. Wol f , I , j) . i8H). — Pas de 
rapport avec Espérance (3 voix, anonyme), (Jxford 213, 
fo l . 115 b (Cl'. Stainer, op. cit., index alpliab.) —M^ii» Droznous 
signale (fue Rabelais cile un texte de chanson commenyant 
par Espérance. 

No 118. — O zi NniE MY {O zi min dans l ' index a lphabé t ique 
du ras.; O zi nime min wat dans l ' index n u m é r i q u e de 
Goussemaker). 

Fol. 72 b ; 2 voix ; notation noire ; clef d'ut 2̂  ligne : ré, fa, 
mi, ré, lai, ré, do, si, la ; tempus i?nperfectum, prolatio 
mino7\ 

Observations : 
1) L'index de W o l f ( p . 387), i>ürte : 
Fol . 72 V , Zi mine miti wat wilt ghi maken, ghi slrit naer 

oer l y f . . 
Identi té avec Ie sui)érius dCOsiitne miifi, pièce anonyme 

è.2 voix, qui figure dans Prague, X I , E, 9, fo l . 8 b (Wolf , I , 
p . 189; cf. aussi Kirchenmusik. Jahrb., 1899, p. 1, oii W o l f 
reproduit ce morceau en notation moderne). 

3) Exemple exceptionnel (avec les n»» 71, l89etLH)5) de texte 
née r landa i s dans le ms. de Strasbourg. 

No 119. — S E V O U S N ' E T E S {Se vous n'èles dans l ' index alpha-
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})étique du ms. ; Se voiis netes dans Findex n u m é r i q u e de 
Gousseinaker). 

Fol . 73 a; 3 vo ix ; notation noire ; clef d'w^ 3̂  l igne ; si bémol 
èi la clef: ré, do, ré, mi, sol, fa, mi, fa, m.i, ré ; probablement 
tempus imperfectum, prolatio 7najor. 

Observations : 
1) Le texte ne va pas plus lo in que Tincipit . 
2 ) Identité de l ' inc ip i t avec celui du rondeau a 2 voix Se vous 

n'estes pour mon guerredonnee, de G. D E M A H H A U L T , Paris, 
22546, fo l . 151 (vérifié par M . P i r r o ; cf. Wolf , I , p. 161). Ge 
morceau se retrouve, k 2 voix (anonyme), dans Prague, X I , E, 
9, f o l . 10 b (vérif ié par M. le IK Vycpalek ; cf. Wolf , I , p. 189), 
k 3 voix (altr ibué ^ Machauli) dans Florence, Panc 26, fo l . 00 
(vérif ié par les bons soins du Directeur de la Biblioteca Nazio
nale Centrale de Florence; cf. Wolf , p. 249), et ^ deux voix 
(anonyme), dans Modène, 56S, f o l . 35a (vérifié par les bons 
soins de M. le Directeur des BibL Eslense ed Univei^siiaria de 
Modène ; cf. W o l f , I , p. 339). 

3) P ü u r le texte, cf. Se vous nestes pour mon guerredon nee, 
dans le Jardiyi de Plaisance, f o l . 01) b. 

N " 120. — S T K L I . A P I A , d 'HENRicrs H E S S M A N N D E A R O E N T O -

RATo(Id. dans l ' index a iphabét ique dums.; Stellapia es Maria, 
etc, dans l ' index n u m é r i q u e de ('oussemaker). 

Fol . 73 b; 2 vo ix ; notation noire mêlée de blanc ; clef cVul 
2* l i g n e : sol, do, do, ré, mi, ré, mi, fa, sol, fa, mi, fa; tempus 
imperfectum, prolatio major. 

Observations : 
t) Reproduit in ewienso i>ar de Gous.semaker, sub n° 14 

(texte complet au canius seulement; au t é n o r : Tenor de 
Stella Heinrici). 

2} Notation sur une portee de 6 lignes. 



— 189 — 

No 121. — Bo.N'iÉ coRs EN ARMBS {Bonté <le corpH dans l ' index 
alpliabétiqiie (lil ins ; Bonté cors dans 1'index nnn ié r ique de 
Gonssemaker). 

Fol. 74 a-, vo ix ; notation noire; cAei!d'ui 2" l igne : ré. mi, 
fa, )ni, do, ré, fa, ré. do, mi; tempus perfectum, pro-
latio minor. 

Observaiions : 
1) Le texte s 'aiTêle ö l ' i n c i p i L 
2) L ' index de Cons.semaker porte : «an-des . sns : Bcaia es 

Virgo etc.» I I s 'a^itdonc d'un travestissemeiit religieux. 
3) Ident i té avec le sn])érius du morceau anon.une »̂ 3 voix 

Bonte de corps eyi armes, fo l , 55a de Paris, Reina, <>771 ( vé r i -
f i é p a r M . Piri 'o ; cf. W o l i ; I , p. -POl). 

122. — PORTIO NATURE. 
Fol. 74b . ; 4 voix ; nolation noire ; clef d'ut ire l i^ne : do,do, 

do, la, la, sol, ht, fa, sol, sol; ie^npus imperfectum, prolatio 
major. 

Observaiions : 
1) DeCoussemakerreproduiU-emorceau in e.vtensoysubn"^ 12. 
2) Ident i té du sii[>érius aveo celui du morceau anonynie 

Porcio nature preceU.eyttis geniture, qui figure dans Chantilly 
1047, au fo l , 62a (Wolf, I . p. 333). I I y a cependant, dès Ie 
début, d'assez curieuses varianfes : ainsi, Chanlilly débute i>ar 
do^ do, si (bémol sous-entendu), placés une octave j)Ius Iiaut 
queles trois premiei'es notescZo, do, do de Slrasbourg (vërifié 
par M. G. Macon). 

3) Ce morceau n le niême ténor et le mème con t ra t énor que 
la pièce suivanto / Ia cajnlloj^um (n" 123). 

Le Lénor s'acconipagne des indications suivanles; « A^^i'e 
thronum hujus virgihis. Tenor diciiur quatuor modis: 
Primo perfecte ; imperfecte ; 3° Cese per semi de primo ; 
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4° Cese per semi de secundo.» Au dessus de hujus virginïs, 
de Goussemaker a placé Ie mot Trinitaiis, peut -ê t re è t i t re 
de correctioii, car, d ' a p r è s Tindex a lphabét ique de ChantiHy, 
dressd jjar M. J . W o i r ( I . i)-WO), de iriênie aiissi d ' a p r è s r i n c i i ) i t 
qu'a bien voulii nous coii i i i i imiquer M. G. Macon, ce t énor 
serait : Ante chovum irinitatis (Anle thorum trinitatis, 
d ' a p r è s Fr. Ludwig , SM B. der I. M. G., V I , p. 012). 

Le cont ra ténor , qui consiste, connne Ie ténor, en longues 
notes l iga turées , est siijet a des modifications rythmiques 
analogues, qui s'exprimenl ainsi qu ' i l suit : « Contratenor et 
diciiur sicud (enor pri7J70 de modo perfecta ; 2° de modo 
imperfecto \ 3" diminuUur per 77iedium a prmto ; 4° dimi-
niiitur per medinm a secundo. » 

4) Le fai tque ie n^ 122 et Ie no 123 offrenl cetle c o m m u n a u l é 
de ténor et de con t ra ténor , j o i n t k la circonstance que les 
deux morceaiix vantent la conilesse Ida de Boulogne, fourn i t 
un solide appui ^ r i iypot l i èse de Goussemaker selon laqueile 
ils ne leraient q i i 'un et seraient tous deux du m ê m e auteur. 
Plus encore, nous avons acquis la certitude qwTda capiUorum 
n'est point la suite de Porcio nature, mais que ces deux 
canius doivent ê t r e chantés en m é m e tempvS, avec le t énor 
et le conti-aténor qui leur sont conimuns. L 'aff i rmation 
de F- Ludwig qu'Jda capiUorum et /*orc/o nature seraient 
k 4 voix {SM B der I. M. O.. IV, p. 28 et V I , p. (U2) est 
donc strictement conforme a la réal i té , Non seulement les 
quatre voix s'accordent entre elles, suivanl les i 'ègles du 
temps, mais encore leur disiKtsilion, dans Glianti l ly, 1017, est 
telle que cette inter-prétatiou s'impose : 

Fol, 61 b 
[cantus] Ida capiUorum. 
Ante chorum tinnitaiis: 

tenor.. 

Fol. 62 a 
[cantusj Porcio nalu7-e. 
Contra Tfewor. 



— 191 — 

(N. B.— La disposilioii des 2 cnnfus, dan.s Ghantilly, 1047, est 
l ' i iiverse de celle de Strasbourfr, oü Poriio noiuve ( lol . 74 b) 
p récède Ida capillorum ( fo l . 75 a)). 

L 'on a don<; attair.', dans l 'espèce, a iin cas en temt el ponr 
l o i i l seniblable n c-eliii q i i i se présente dans Ie motet RexKarole 
(no 10 ci-dessus). 

5) En tête du n ^ 123 (Ida capillorun>) se trouvent, d 'a])rès 
r i n d e x i inmër ique de Cousseniaker, les deux noms suivants : 
M^'" HEINRICUS et E(jn)iuN nE PUSIEX (7^/. en re^^-ard (Vlda capil
lorum dans r index a lphabé t ique dn nis.)-

Auquel des ditterents HeJnrici dn ms. de Sf.i'asl)onri»-avous-
nous at^'aire (cf. Tobservation n'» 2 du n<» 13 bis ci-dessus)? Qui 
est ret Egidius de Pusiex donl Ie nom ne se rencontre qne dans 
nolre codex ? D'oü est-i l originaire? De Pwis2ewa;,village si tuë 
euli'e Arras et Aiuiens, non loin de la rég ion de Boulogne? De 
Puzieux, petite localilé sise prés de Xancy et par conséquen t 
k p rox imi té de la s p h è r e d'action de cette école alsacienne 
naissante dont Ie tns. de Strasbourg otfre divers l émoignagês? 
Ge sont 1̂  des qnestious anxqnelles i l n'est pas possible d'ap-
porter une solution afïi t 'uiative dans Télat actuel de la docu-
menta lion. 

(.)) Le uiotet « Poriio nature rel Ida capillorum » est cité 
comme exeuiple dans le t ra i té ([QVAiumDme F(Conssemaker. 
Se-}'iptüre8, I I I , p. 801-392 et 397-398). Toutefois, les fra^uients 
reproduils ne se retrouvenl que partieilenient dans la version 
de Strasbourg. Le preuiier d'entre eux n'a pas d'indication de 
clef, mais i l apparlient sans nuldoute, é t a n t d o n n é e sa struc-
tiii 'e, au discanlus de Ta^uvre c i tée : c'est nn exemjde de 
rythnie syncope, qui ne se rencontre nulle part dans le motel 
de Sirasboui'g, d<nU les deux cnnius n'oilreut, au demeurant, 
aucun ralliuomenl r y ü n n i q u e i)arücTÜier. Le second f r a g 
ment est une voix grave en clef de fa qui, outre qu'elle n'a 
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r ie i i de coininnn avec Ie tenor ou Ie contratenor de notre 
molet, n'esl, par ailleurs, millemeii t en concordanoe avec la 
déflui t ion qi i i Ie p récède , et en ver in de laqnelle i l y a color, 
lorsqiie les m é m e s noles sont répétées au moyen de fignres 
dif férentes . La citation offre,par conlre, nne application t r é s 
claire de la color ainsi enlendue. Elle consiste dans la pre
m i è r e mo iüé dn t énor de Strasbonrg, dnoncée d'aborri en 
b r è v e s eten longnes, ])ins en semibrèves et en brèves , ce qni 
est év ide inment Ia fa^on la plus imagée de flgiirer la dhninu-
iion. Le r édac t eu r du ms. de Strasbonrg lu i a j)référé la f o r 
mule canonique, d'essence nonvisuelle, jnais tout anssiclaire, 
dans I 'espèce. 

On v{)it donc (fue — ténor mis h part — les exemples ci tés 
l)i\r VAnoiii/me F apjjartiennent manifestement h une aulre 
version niusicale des fextes Portio nature — Ida. capillorum. 
Cette version n'est, en lons ras, pas celle de Chanlilly : 
M G. Macon nous a fait savoir, en elFel, q n ' i l n'est i)oint par
venu k y déconvr i r les deux fragments en question. 

P. S. — Cette i)artie de nolre travail était déjh r éd igée , 
lorsque nous avons appris Texistence d'nn motet Ida capillo-
7^m — Porcio nature dans le ms. d ' Ivréo découver t par M . le 
Dr Gilio Horghezio. La disposition des voix y est Ia m é m e que 
dans Chanlil ly, èi j-avoir : Fol. Ob : hlo ; Fol . 7a : Porcio, ce 
qni confirnie une ff)is de plus la sol idar i té de ces deux textes 
(cf. Borghezio, op. cif. p. 15). 

P- S. ' — Les incipi t des i voix d ' Ivrée que nous i'ecevoiis 
par 1 ' interinédiaire de M. le Borgliezio, au moment d 'en-
voyer cette é tude ^ I'inipression, concordent Irès exactement 
avec ceux du ms. de vStraslxmrg, k part de légèros dif férences 
dans Ia notation ; an rléhut dn t énor tigurent les mots : ante 
thronum. (GonÖrmépar lecatal. t hém. d ' lv rée , obligeammenl 
mis h nolre disposition par M . le Dr liesseler. — M. le l)^ Bes-
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seler nous fait remarquer que le «tri])lum» de Chantilly diffère 
cons idé rab lemen t de celui d ' Ivrée et de Slrasbourg;. 

No 123. — IDA CAi'iLLORUM de Mgr HEINRICT'S — EGinius DE 

PrsiEX. {ld. dans l 'index ali)habétique du ms. ; dans son index 
n u m é r i q u e , de Goussemaker note expressément (jue ces deux 
nonis d'auteurs soul en têle du morceau). 

Fol. 75 a ; 4 voix ; notation noire, clef d'ut l^e iigne : fa, mi, 
fa, mi, fa, mi, ié, do— paii.se d e u i j n i m e — , da, mi, sol; 
tempus iraperfectum, prolatio »m/o ' \ 

Observaiions : 
1 ) Reproduit in extenso par de Goussemaker, sub no 13 . 
2 ) Notation sur une portee de O lignes. Gette observaticm 

semble devoir s'appliqner égalenient au n» 122, bien qu'k un 
cerlain endroit du discantus, de ('oussemaker fasse la 
remarque suivante : La Ugne supérieure [kY li^ne] doit êlre 
négligée. 

3) If lenüté de Tincipi t du discantus avec celui Ida capit-
lorum matris dumini ( 2 voix) , fo l . 0 1 b de Chantilly, 1047 
(vérifié par M . G. Macon ; cf. Wolf , I , p. 335) . 

4) Ausu^jel de la soUilarilé d'Tda capillorum el de Portio 
nature, cf. les observations 3 et ss. <lu n» 12-' ci-dessus. 

5 ) Les no-̂  122 et 123 sont consacrés a la louange d'Ida, 
femme d'Eustache, comle de Boulogne, et m è r e de Gode-
f ro id de Bouillon. I I y est passagèrement queslzon des c r o i -
sades. A la f in du texte, Heinricus se présente comme 
l'auteur du p a n é g y r i q u e (Hoe tibi caniamen et dictionale 
segregamen offert laudame^x HEINRICUS. . , ) . Gela semble i n d i -
quer que sa part d'intervention dans la couiposition de ce 
doublé motet serail antér ie i i re h celle iVrJgidius de Pusiex, 
et que celui-ci n'aurait fai t que renforcer la polyphonie en y 
ajoutant une voix, saus doute le coutraténor . Le texte est le 
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m é m e dans la version de Ghantilly, h part de l é g è r e s variantes 
d'orthograi)he; et lienricus (au lieu d'Heinricus) s'y dés igne 
éga l emen t comnie le p a n é g y r i s t e de la comtesse Ida (commu
n i q u é par M. G. MaconK P e u t - é t r e aussi Hertricus est- i i 
simplement 1'auteur du texte. Dans ce cas, la mnsique serait 
Toeuvre du senl Egidius de Pusiex. La queslion est d'autant 
plus difflci le 5 r é soudre , que le ms. de Strasbourg atfirme 
I'existence de plusieurs musiciens du nom é'Heinricus. 

No 124. — AMORS FORQA, de NICOLAS MERQS [Amors forga, 
sans indication d'auteur, dans Tindex a lphabé t ique du ms). 

Fol. 75 b; 3 voix; noiation Olanche; clei'd'ui l^o ligne : fa, / a , 
fa, r é , mi, sol, yni, do— pause de semibrève —, ré, mi; tem
pus perfectu7n, prolatio minor. 

Ohservations : 
1) Reproduit in exienso par de Goussemaker, sub n» 27-
2) Le texte se borne a l ' inc ip i t ci-dessus. 
3) Notation sur une portee de 6 lignes. 
4) '^MV N.deHerqueSy cf . la 2eobservatiou du n^ 17 ci-dessus. 

No 125. — Onques depuis, de Jo. G A R L A Y . 

Fol . 75 b ; 3 voix ; notation blanche ; clef d'w^ 2e ligne : do, 
do, do, ré, ré, mi, mi, do, ré; tempus perfectum, prolatio 
minor. 

Observations : 
1) Reproduit in evtenso X)ar de Goussemaker, sub n° 24 

(avec essai incomplet de transcription en noiation moderne 
sur un feuillet enca r t é dans le ms.) 

2) Le texte se borne i \ r inc i [ i i t . Miie E. Droz nous signale 
qu'une pièce de vers débulant par Onques depuis figure dans 
le ms. Rohaa, f o l . 189. 

3) Notation sur une portee de O lignes. 
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4) Jo. C A R L A Y , musicien nniquement connn par le ms. 
de Strasbourg et fortprobableraent origi]iaire dn Nord de la 
France. Le style de composition d'Ongues depuis est celui 
qui est géné ra lemen t en usage vers Ie mil ieu dn XV* siècie. 

N ° 126, — B E L E YOLIÉS, de GAMERACY {Belle voltes, de 
GAMARACY, dans l ' index a lphabét ique du ms.) 

Fol. 76a ; 3 voix ; notation blanche[; dei'd'ui l^e ü g n e : sol, 
sol, sol, mi, fa (précédé d 'un b quadraium), sol, la, sibémol, 
la, sol; tempus perfectum, prolatio minor. 

Observaiions : 
1) Reproduit m èxtenso par de Goussemaker, siibiv 30 . 
2) Le texte se borne k 1'incipit. 
3} Notation sur nne portee de 6 lignes. 
4) CAMERA(JY OU GAMERACO, musicien nniquement connu 

par le ms. de Strasbourg, qui contient deux de ses composi-
tions (nos 120 et 194). Ge nom indiqne évidemment q u ' i l est 
originaire de Cambrai. On hésite k l ' identifler avec le moine 
JoHANNES DE GOMERIACO, chantcur pontifical en 141« (cf. 
Haberl, Dufay^ p. 56), ces indicalions d'origine locale s 'appli-
quant souvent ^ des personnal i tés diverses. 

5) Pas d ' ident i té entre cette chanson et les deux c<miposi-
tions suivantes de Dufay : 

a) Belle veuillies vostre mercy donner (Oxford, 213, f o l . 
118 b) (voir l ' index a lphabét ique de Stainer, dans Dufay and 
his contemporaries); Bologne, Univ., God. 2210, fol 55b (n''90 
du catal. t h é m . de Wolf , I , p. 207); Paris, 4379, fo l . 43 a 
(Wolf , I , pp. 211-212)). 

b) Belle veuillies moy relenir (Oxford, 213, tol. 5n L ; cL 
Stainer, op cit,, index ali)habéliqne). 

C) CEnvre de second ordre, ócvWe <huis Ie style en usage vers 
le mil ieu du XV« siècle. 
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127. — OR SUS vors DOBMES (Or sus vous dormés l7'op, 
dans l ' index a lphabé t ique du ms.) 

Fo l . 7ü b ; 3 vo ix ; notation noire ; clef d'ut 1̂*0 ü g n e : la, 
sol — pause de min ime —, do, si, si, do, la, si, sol; mesure 
indé te rminab le . 

Observations : 
1) L' index n u m é r i q u e de Goussemaker mentionne ce qu i 

s u i t : « au-dessus : ave siella ». 
2) Identi té du cantus avec celui de la p ièce anonyme k 3 

voix OJ^SUS vous dormes trop, qui se trouve au fo l . 78 b de 
Paris, Reina, 6771 (vérifié par M . P i r r o ; cf. Wol f , I , p. 2()5), 
ainsi qu'avec Ot^sus vous dormez ti^op (2" parlie : Oi' tost 
naquaires cornonv^es) (anonyme, 3 voix), qui dgure au 
f o l . 122 b (et non 123, comme le d i l Wolf , p. 25;')) de Paris, 
i t a l . 508 (vérifié par M . Pi r ro) , et avec Orsus vous doi'Tnei — 
Or tost 7iaqueires (anon., 3 vo ix) , que l 'on trouve au fo l . 76 b 
deLondres, Br i t . Mus., add. ms. 29987 (vérifié p a r M . W. Bar 
clay Squire; cf. Wol f , p. 271). Meii^ ]H]. Droz nous sigiiale 
(d ' ap rè s le cat. d'Ecorcheville) que le ms. V m 7,ö()ü de la 
B ib l . Nat. de Paris conti ent, sub art. 3X, un morceau débu tan t 
par Orsus vous dor7nez ^rop. 

3) P e u t - ê t r e est-ce k ce morceau que S. Proflenzani fai t 
allusion dans l ' u n de ses sonnets musicaux(lPderAppendice 
B du « Sollazzo » de Debenedetti). D'ai)rès les données de cette 
p ièce de vers, Sollazzo exécuta Or sus sur une liarpe de 
grand modèle (wna arpa.... assai reale). 

(h suivre.) Gu. V A N DEN DORREN. 



A propos 
d un tableau de Van Dyck 

du Musée d'Anvers 

Son histoire et son Identification 

Non loin d'Audenaerde, a Wanuegbem-Lede, au mil ieu 
d'un pare aux arbres séoulaires, s 'élève uu j o l i cliiateau, con-
slruit. en 1787, par Guimard, l'excellent nrclu'tecle, auquel 
Bruxelles doit pour le XVIIP siècle, le meilleur de ses embel-
lissements. 

Le chiUeau de Wanneghem, saus fMre trés vasie, p résen te 
cependant, un aspect qui ne man(pie [)as degra i ideur . i l mé r i t e 
qu'on s'y a r r ê t e . Son slyle est classique, mais avec des lignes 
délicates et des ornements gracieux. Quatre gi-audes colonnes 
d'ordre ionique se dé lachent d'un perron a doublé rampe, 
pour soulenir, au lieu d'un péris t jde un entablemont dont 
les guirlandes fleuries allernent avec dojol is vases Louis X V I . 
Une balustrade a jou rée prolouge eet eniabloment de cbaque 
cóté et couronne ainsi k r i lal ienne, les deux ailos du ba timent 
princii)al. 

Getto belle demeure n'avail comme h<Mo, eu Isni), qu'une 
femme fortagt'»e, veuve et sansenfaul. 

G'était la doua i r i è re van den llecke de Lend)eke, né© 
baronne Bant de Hasnion. 
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Bepnis la mort de son mar l , elle passait Ik toute l ' a n n é e , 
y vivant dans une retraite absolue et volontaire. 

Elle n ' y étai t en tou rée que d'objets d'art, de meubles 
p réc i eux et d'une t r é s importante galerie de tableaux. Gelte 
d e r n i è r e collection, venue d 'hé r i t ages , avait é té c o n s i d é r a -
blement a u g m e n t é e par le baron Baut de Rasmon, p è r e de 
madame van den Hecke, mort èi Wanneghem, en 1833. 

Madame van den Hecke, sanspartager la passion du baron 
Baut pour la peinture, entourait cependant de soins m é t i -
culeux les toiles q u ' i l l u i avait laissées. G'était une femme aux 
sentiments dél icats , au coeur sensible, bonne, et cliaritable 
parfois jusqu'è . l ' excès , ainsi que nous ailons le voir . 

N'ayant pas eu d'enfant, elle s 'était pa r t i cu l i è remen t 
a t tachée au fils d 'un de ses domesliques, dont elle é ta i t la 
marraine. Malheurensement ce jeune homme, auquel elle 
avait cependant fait donner une excellente éducat ion, ne 
profita de ses bienfaits et de sa généros i fé que pour commettre 
les pires sottises. Madame van den Hecke, ap rè s avoir p a y é 
ses detles k i)lusieurs reprises et l 'avoir s e r m o n é en vain, se 
v i t fiaalement obl igée de la chasser de chez elle. Mais ce 
raauvais sujet la savait craintive et faible ; aussi un beau jour 
reparut- i l au chkteau de Wanneghem, la menace h. la bouche, 
exigeant de nouveau de Targent. Sa marraine l u i en aj^ant 
cette fois refusé, i l s'emporta et, dans sa colère, déc rocha , 
sous les yeux de sa bienfaitrice, un peilt tableau, en disant : 
< puisque vous ne me donnez rien, je prends. » Et i l part i t 
avec son larcin. 

La bonne dame ne voulut pas porter plainte : elle craignait 
de conduire son f i l leu l k la prison, et elle p ré fé ra perdre son 
tableau qui était cependant une osuvre de grande valeur. 

La coHection de peintures dn chó.teau de Wanneghem, 
aujourd 'hui au m u s é e d'Anvers, comprenait, en eifety parmi 
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ses quarante trois tableaux, nn certain nombre d'oeuvres 
excellentes. 

Madame van den Hecke, t rés atta(5hée, comme nous l'avons 
dit , aux collections laissées par son pè re , se montra na ture l -
lement for t aff l igée du vol dont elle avait été victime. Anssi 
fu t -e l le ag réab lemen t surprise, en voyant arr iver k Wanne-
ghem, pen de temps après , nn messager porlenr de la peinture 
disparue! G'élait le baron Jules de Vinck ('), échevin des 
Beaux-Arts de la Vil le d'Anvers. Et voici ce qui s 'était passé : 
le Musée d'Anvers, après avoir achelé le tableau en question 
k un brocanteur. avait t r o n v é a n revers du chassis, ie cachet 
des 3aut de Rasmon. Saisi du fait e tpris d'un doute, i ' é chev in 
des Beanx-Ai'ls venait demander h Ia chatelaine de Wanne-
ghem si ce tableau ne lu i avait pas été dérobé ? Dès q u ' i l apprit 
la vér i té , i l rendit 1'oeuvre soustraite è. sa légi t ime p r o -
pr i é t a i r e . 

Madame van den Hecke, t rés touchée de ce procédé cour-
tois, le remercia... et l u i f i t les honneurs de sa « galerie ». 

Le baron de Vinck n'oublia pas a ce moment q u ' i l é tai t 
échevin des Beanx-Arts, — on ne pent l u i en faire un g r i e f — 
et, tout en cau.sant, i l plaida si bien la cause d'Anvers et mi t 
tanl d 'habi l i té et d'insistance dans ses raisonnements, q n ' i l 
déc ida M^o van den Hecke k l éguer ses tableaux au m u s é e 
de cette v i l l e . Ün codicille fu t réd igé sans tarder ; et bien en 
p r i t k l 'Administration d'Anvers, car Madame van den Hecke 
mourut quelques mois plus tard. 

Ceux de ses hér i t ie rs qu'elle voyait le pins souvent, é ta ien t 
k ce moment en Italië. IIs furent fort snrpris du revirement 
survenu tlans les dispositions de la déf imte, niais i ls s ' i nc l i -
n è r e n t devant sa volonté clairement expr imée , dans les 

(1) Jules Louis Fcrdinand, père de la branche des Vinck de Wiunezeele. 
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condilions que nous sav<ms et dans les termes concis qui 
suivent : « Je l ègue au Musée d'Anvers tous mes tableaux i \ 
« Veaicepiion de mes poriraiis de familie. » (*) 

Ges portraits de familie, assez nombreux Wanneghem, 
é ta ient lous, sauf un seul, sans réel le valeur artistique. Le 
baron Baut, pour cetle raison, en avait p lacé le plus grand 
nombre le long des murs du vaste vestibule du chó.teau, 
tandis qu ' i l avait réuni dans un salon du pi'emier é t age , 
appe lé « la galerie », la majeure partie de ses tableaux de 
coUection, dont certaines toiles avaient été acbe tées par l u i 
soit dans des ventes, soit ^ un marcliand de Bruxelles.nomme 
Spruyt, ou 5 un marchand d'Anvers, ie sieur Beekmans. 

I I avait m ê m e introduit dans cette « gal-erie », dont i l é ta i t 
fier et qu ' i l aimait a montrer, un de ses portraits de fami l ie , 
et cela pour une raison aussi naturelle cpie logique. L ' a r r i è r e -
a r r i è r e grande (ante dont i l s'agissail, (') une della Fail le, 
avait é té peinte par Van Dyck ! {^] Ov i l ent été é v i d e m m e n t 
indecent de laisser l'ot-^uvre de Van Dyck et Fyt — car Fyt y 
avait col laboré ~ dans un vestibule, confondue lii avec des 
toiles de 3« ordre, tandis qu'une i)einture de celle qua l i t é 
était de nature a ajouter beaiicoup h F in térê t de Ia « galerie ». 

Madame van den Hecke respecta, sans rien y changer, les 
arrangemenis si bien compris par son père . 

Mais celle confusion dans le placement des tableaux de 
collection el des portraits de familie , devait donner lieu un 
curieux procés . 

Je vais chercher a Fexposer de la fa^-on la i)Ius imparl iale . 
Immédia lement après le décès de madame van den Hecke, 

le baron de Vinck et M. Nicaise De Keyser, conservateur du 

(1) 11 ii'élait pan quealion dans ce lejjs des autres objets d'art. 
(2) Je p.irie selon ses dires de Madame van den Hecke et de son père 
(3) Ce portrait provenait incontestablement d'héritage. 
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musée d'Anvers, étaient venus ^ Wanneghem invenlorier et 
jnarquer d'un cachet les tableaux légués au musf'-e d'Anvers. 
Aucun des hér i t i e r s ne se trouvait lö . vSeids l ' exécu teur 
testamentaire, petit homme d'affaires de Tendroit. et Ie nolaire 
Lammens, de Gand, assistèrenl a ces np,irations, Personne 
par ju i les intéresses n'eut donc Toccasion de s'opposer a ce 
que le Van Dyck fut ina rqué du cachet de la Ville d'Anvers. 
Mais dès que le fait fut connu par la familie de la d.^funle. l ' un 
de ses membres, cha rgé des intéréts communs, i)rolesta 
a u p r è s de rAdminis t ra l ion de la vi l le d'.-Vnvers et revendiqua 
le tableau comme étant un portrait de familie. 

I I faisait remanpier aux autori tés couununales d'Anvers 
» que madame van den Hecke avait désigné k diverses 
» reprises a tous ses hér i t ie rs , ce tableau de Van Dyck comme 
» étant uu portrait de familie, en nonnnant même la personne 
» flontles traits sont représentés et qui est une de ses a ïeules , 
» el que non seulement la défunte avait fait cel te déclarat ion 
» ^ sa nombreuse paren té , mais qu'elle avait alHnné idenlique-
» meut la m ê m e chose ;\ d'autres personnes d'une honorabi l i té 
» l)arfaite, qui n'ont aucun iutérêt dans la succe-^sion et qui 
» sont prétes a en témoigner . . . ». 

La Ville d'Anvers ne voulut rien entendre. 
Ëlle ne contestait pas seulement — et cela pour un doublé 

m o t i f — que ce fut un portrait <le la familie Baut, mais m ê m e 
que ce fut un i)ortrait. Elle f)rétendait d'abord que Van Dyck, 
cé lèbre dès sa jeunesse, n'avait pu consentir a jieindre une 
a ïeule de madame van den Hecke, lu i le peinlre des rois et 
des princesses. Et dans ses lettres, le baron de Vinck insislait 
par t icu l iè rement sur ce i)oint, argument qui fut repris plus 
tard i)ai' Tavocal des deman«leurs. 

« G e qui i)rouve encore, ajoutait lo ( 'o l lègo «'cliovinal 
» d'Anvers, que ce n'esl pas un portrait de familie, c'est 
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» q u ' i l n 'y 'a aucune armoirie ou devise sur le tableau. Gr 
* jamais Van Dyck, suivant en cela les usages du temps, 
» u'omettait de jo indre le blason aux portraits peints par 
» l u i >.. . . < Et i l est bien certain encore que si le tableau, avait 
» é t é le portrai t d 'un membre de la famil ie Bant, le souvenir 
» en eilt é té c o n s e r v é par l 'adjonct ion d'une l égende 

« De plus tout indique, le costume comme les chiens et le 
» faucon sur le poing de l 'enfant, q u ' i l s'agit d'une oeuvre de 
» fantaisie et non d 'un portrai t >. . . . 

Le papier t i m b r é succéda bientót k cette correspondance 
sans issue. 

L'assignation lancée par la v i l l e d'Anvers portait les con-
s idé ran t s suivants: 

« attendn que dans un testament olographe, la baronne Bant 
» de Rasmon, d o u a i r i è r e van den Hecke, a fai t un légs ainsi 
» congu: « J e donne et l ègue au musée de la v i l le d'Anvers tous 
» mes tableaux k l 'excei)tion de mes portraits de fómille •» -, 

» attendu que la testatrice, en l é g n a n t ainsi a la v i l le qui a 
» v u naitre Rubens et Van Dyck, une collection de tableaux 
» parmi lesquels les plus remarquables appartiennent k l ' éco le 
» flamande, n'a pas seulement é té insp i rée par un sentiment 
» de généros i t é , mais a voulu se rendre uti le aux p r o g r è s de 
» l ' a r t ... ; 

» attendu que cette collection qui atteste un gout si éc la i r é , 
» ne saurait ê t r e décomplé tée sans manquer au voeu de Ia 
» testatrice, et que ce serait m é c o n n a i t r e la pensée év iden te 
> et la volonté formelle de celle-ci, que de dé tou rne r de ia 
» collection un tableau capital, le seul Van Dyck qu 'y r e p r é -
* sente 1'oeuvre du grand Maitre ; 

> attendu que la p ré t en t ion des h é r i t i e r s est inadmissible 
» pour d'autres raisons encore; 

» attendu, en eifet, qu'è. Wanneghem les portraits de fami l ie 
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» forment une galerie k part, qu'ils sont tou^ placés dans une 
» salie k part, le vestibule, qu'aucun portrait ne se trouve 
» dans la galerie du premier étage (') et qu'aucun tableau 
» n'est au rez -de -chaussée oü se trouvent les portraits de 
» familie (') et qu'aucun confusiou n'est donc possible ; 

» attendu que de plus dans un catalogue en flamand écrit de 
» la main du Baron Baut, père de la testatrice, le tableau est 
» désigné comme « portrait d'une jeune fi l le», sans rien de 
» plus; que dans un autre catalogue de la main de Madame 
» van den Hecke, le tableau est encore désigné de m é m e , sans 
* mention de parenté ».... 

Et la vi l le d'Anvers concluait en réclamant la remise i m m é -
diate, entre ses mains, de l'oeuvre contestée et en « évaluant 
sa demande, au senl effel de compétence, è. douze mille 
francs ». 

I I y avait bien des choses k répondre k chacun des consi-
diirants de eet exploit, mais avant de laisser parler les h é r i -
tiers, i l m'est impossible de ne pas m ' é t o n n e r u n peu de voir 
le bourgmestre et le Goliège d'Anvers se poser en rei>résen-
tants de « Ia Ville qui a vu naitre Rubens ! » Or tout le monde 
savait, bien avant l«o9, que Rubens était né en Allemagne et 
non a Anvers! 

Passons sur ce détail ! 
« L'assignation, répondent les héri t iers, prèle k madame 

> van den Hecke des intenlions et un but donl i l n 'y a aucune 
> mention dans son testament, celui-ci n'exprime aucun voeu 
» généra l , aucun souhait du genre qu'on indique : nulle part 
» i l n 'y est dit que madame Van den Hecke veut donner k la 

(1) C'est ce qu'il faudrait prouver au lieu d'affirmer! 
{2) Ce qui est une erreur absolue ! 



— 201 — 

» Vil le d'Anvers lont ce qui peul servir au p r o g r è s de 1'art 
» et son embellissement... » (') 

lU les hér i l io rs insistent sur ce point en faisanl observer que 
« son legs est au contraire, foi 't p réc is , et se restreini unique-
» ment, en dohors de ses autres eeuvres d'art, a nnepai'iie de 
» ses tableaux ; que dans le lotissemenl de ces derniers, ce 
» sont ses sentiments de familie qui l imi len l sa l ibéral i té ; que 
» c'est dans les termes les i>lus formels qu'elle sépare du legs 
» fai t au musée d'Anvers, totts ses portraits de familie , et 
» qu'elle le fait sans s'occnper le moins du monde des salles 
» dans lesqiielles les susdils portraits et ses autres tableaux 
» sont ])lacés; qu'ainsi donc en disant : j e lègue au Musée 
» d'Anvers lous mes tableaux qui ne sont pas des portraits 
* de familie, elle l u i d(mne non seuiement ceux placés dans 
» la galerie, maisenoore ceux qui se trouvent ailleurs, comme 
» c'est le cas, et qn'en e.xceplant les portraits de famil ie , elle 
» ne faisait aucune di l ïérence entre ceux t rouvés dans le 
» vestibule el d'autre placés a>illeurs, soit au rez de chaussée , 
» soit dans la galerie. » 

Et de fait, i l y avait dans un salon du rez de chaussée un 
un Paul Potter, un Nicolas Berchem, deux Ommeganck, etc. ; 
et dans un autre salon, lo in du vestibule, deux portraits de 
famil ie . 

Ges faits indiscntables déniont ra ien t clairement l 'erreur de 
la vi l le d'Anvers, voulant classer et lo t i r les tableaux d ' a p r è s 
remi)Iace]nent qu' i ls occui)aient. 

Les hér i l ie rs faisaient ensuite remarquer que l'absence 
d'armoiries n ' é t a i l p a s un argument ; que Van Dyck, cont ra i -
rement h l ' a f f i rmal ion des demandeurs, n'en ajoutait que for t 

(1) Dans ce cas. Madame van den Hecke aurait dans son legs, joint è ses 
tableaux, ses marbres, orfóvreries et autres objels d'art, 
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rarement h ses portraits et « que sur celui (Vnne enfant de 
huit 5 dix ans, cela eüfc élé aussi prétentieux que ridicule », 
que I'aLsence d'une léf?e]Hle sur Ie Inbleau n'étaiti as non i)lus 
un argument; que ces inscriptions sont trés rares el que c'est 
presque toiijoiu's par la Iradition que les personuag-es peiuts 
depuis plusieurs siècles, sont i<lentifiés et connus dans les 
families. 

Quant aux catalogues invoqués [tar la ville <rAnvers, les 
hëritiers prouvaient que Ie ])reuiier. loin d'élre de la main du 
baron Baut, avait élé rédigé un an a})rcs sa mort; « ce n'était 
» même pas un catal()gue, mais un sinq)le inventaire, dressé 
» aprèsle décès du ])aron Baut, par Ie clerc du notaire Van de 
> Poele, inventaire simplement descriptif; qu ' i l ëtait donc 
» t >ut naturel que les personnages n'y soient pas idenlifiés, 
» queslion saus intérèt pour l'expertise, question liors de la 
» compétence du notaire et mention inusilée dans les inven-
» taires habituels. » 

Ils faisaient encore remarquer que « eet inventaire avait 
» (Ué fail a toute évidence avec peu de soin et par ime per-
» sr)nue incompétente : que Ie Van Dyck n'y était évalué que 
» 5,000 francs, (|ue les noms des peintres y étaient orlbo-
» grapbiés d'un facon invraisendDlable, qu'on y faisait 
» d'Hobbema un Obhn<i,(i\\'oi\ y écrivait^terg'e^spour Segbers, 
» Hommegang pour Ommeganck, etc. ; que Ie second 
» prétendu catalogue, écr i t de la main de M»ie van den Hecke, 
» n'était que la traduclion servile etlittérale en frangais de eet 
» inventaire flamand, dont pour des raisons jjarliculières et 
» i)i'obablement pour témoigner de la fidélitédela traduction, 
» M"'ö van den Ht3cke, fort instruile cependant, avait conservé 
» et resjjeclé les l'autes les \A\\^ grossières; qu' i l était donc 
» tont naturel qu'elle n 'y ait pas ajoutc' quobpie mention de 
X. familie OU autre. » 
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Les héritiers lerminaient en demaiidant « k pouvoir 
» prouver par tous moyens de droil et par témoins que Ie 
» tableau dont i l s'agit est ini portrait de familie, que töut au 
» moins la testatrice Ie considérait comme tel et Ta désigné 
» comiue tel è» divers amateurs, en nommant méme l'aïeule 
» représentée par Van Dyck ; qu'une teile déclaration rangeait 
» I I toute évidence Ie tableau en qiiestion parmi ceux que 
» madame van den Hecke appelait: «mes portraits de 
» familie. » 

Au nombre des témoins que les défeudeurs demandaient k 
faire entendre, i l faut citer Ie vicomte de Croeser, possesseur 
lui-même d'une coUection de tableaux et qui.pour cetteraison, 
avait fait pliisieurs longues visites k la galerie du chateau de 
Wauneghem et toujours entendu designer Ie Van Dyck 
comme étant Ie portrait d'une jeune della Faille. et Ie baron 
van Galoen de Basseghem, ancien directeur de l'Académie de 
peiniure de Bruges, et conservaleur de son musée ancien de 
tableaux, quï, lu i anssi, avait jiassé de longues heia^ea h 
Wanneghem et regut de madame van den Hecke les mêmes 
indications. (') 

L'aflfaire fiitplaidée, en ISOO devant Ie tribunal de Gand, par 
M« d'Elhougne pour la ville d'Anvers el par M* G. Rolin i^our 
les défendeurs. 

M'Rolin avait indiqué ainsi ses projets : « Je compte plaider 
» aussi simplement que possible la question de droit : 
» sommes-nous admissibles, oui ou non, k prouver que 
» madame van den Hecke considérait Ie portrait dont i l s'agit 
» comme un portrait de familie?...» J'estime que ])our dé te r -
» miner Ie sens et l 'étendue d'une disposition testamentaire, 
» la preuve testimoniale ne peut étre repoussée. Gar i l est 

C$s deux personnes atteslèrent gep faits par éorit. 
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» de principe que tont ce qui serl a rexplicalion oii 5 Téclair-
» cissement d'une völonté lestamentaire, peut être siipplée 
» èTaide de circonstances extriiisèques et par téinoins. » (') 

M° d'Elhougiie fut fort habile. 11 plaida de suite Ie fond de 
l'affaire, avec uue rare audace dans ses afflrmalions. C'est 
ainsi que reprenant un argument déja mis en avant par Ie 
baron de Vinck, i l déclara que Van Dyck, célèbre dès sa 
jeunesse, ne peignit que des portraits de grands person-
nages, queies ancêtres de madame van den Hecke, {les della 
Faille en ce cas) n'élaient pas d'assez bonne ou illustre 
noblesse pour avoir jui avoir .un lel honneur ; qu'au surplus 
tout indiquait que ce n'était pas un portrait de familie puis-
qu' i l n'y avait pas d'armoiries... Et i l prétendit h son tour que 
Van Dyck ajoutait toujours des blasons ou une inscription h 
ses portraits de familie... 

Me Rolin, f u t - i l désemparé i)ar la tactique et Taudace de 
son adversaire ou bien arrêtë par Ie tribunal, lorsqu'il voulut 
développer sesarguments pour obtenir l'audition de tënioins? 
I I est difficille aujourdhui de Ie savoir, mais voici ce qu'i l 
écrivait h ses clients, Ie lendemain de Taudience : « L e t r i -
» bunal, i>erdant de vue nos réserves, m'a refusé d'examiner 
» i'admissibilité de la preuve testimoniale et m'a enlevé ainsi 
» Foccasion de répondro h la plaidoirie anticipée de mon 
» adversaire . .» . ( ' ) 

Le jugement, dont on devine Ie sens, expliquait comme 
snit Ie refus dont M« Rolin se plaignait si vivement : 

« attendu que le fait de savoir si le tableau susdit est un 
» portrait de familie, constitue moins un fait qu'un jugement 
» sur un tableau, qu'il est évident que l'offre du témoignage 

(1) Lettre de M« G , Rolin au baron Kervyn de LeUenhove, le 30 Juin 1860. 
(2) Lettre de M° Rolin au Baron Kerv3'n de Lettenhove, 1860, 
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» (Ie téinoi'is qiü afflrmeraieiit (jne ce tableau est un iiortrait 
» de familie, iTest pas un fait dont ils sont capahles d'avoir 
» une conuaipsarice directe, qne ce ne i)oiirrait êive qiie Ia 
» conclnsion d'aiilres faits cüimus d'eiix el conduisaiil a cette 
» conséqiience qne la toile de Van Dyck est uu portrait de 
» familie ; or ce n'est pas aux tém()iiis mais bien au tribunal 
» qu ' i l apparlient de Ie jugei'; qu'aux téinoius peul être 
> abandonnée raffirmalion de fails qui leur sont tombés sous 
» les sens, mais qu'au jiige seul est réservé Ie jugeuient de 
» ces faits; 

» attemlu qiie les défendeurs arliciileiit que madame van 
» den Hecke considérait tout au moins ce tableau couime un 
» portrait de familie et en tirent la conclnsion que son inlen-
» lion élait donc <le l'exclure du legs fait ^ la villa d'Anvers, 
» mais allendn que cette articulation de fait est peut con-
» cluante, qu'en effet d'après les ternies dans lesquels est 
» conguela liniitation du legs fait a la ville d'Anvers, la testa-
» trice n'a excepté qne ce qui est j^óeUejnenC un tableau de 
» familie ; 

> attendu qu'il faut éviter d'accoi'dei' Imp facilement la 
» quaiilication de [xn-trait de familie, de crainte de devenir 
» involontairement complice de la petite vanité de personnes 
» (fui pour vieillir soit l'importance, soit la noblesse de leur 
» familie, présentent comme portrails d'ancêtre, des toiles 
» aclietées chez des marchands ou autres ; 

» attendu que diflerentes circonstances et toutes les j i ré-
» somi)tions indiquent toutes que le Van Dyck en queslion ne 
» saurait être un i)oj'trait de la familie van den Hecke, que 
» d'abord c'est un si grand lionneur d'avoir été peint par 
» Van Dyck, qu'il est peu de personnes auxquelles eet hon-
» neu * est échu, excepté dans les families princières ; qne le 
» souvenir de ce fait et des circonstances qui Tont accom-
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» pagné, se serait conservé, qu'on ne peut croiro qu'un i areil 
> titre se soit jjerdu ; 

«atteudu qu'i l iuiporte peu qu'on olfro de prouver que 
» madame van den Hecke a désigné Ie tableau a diver.ses ]'er-
» sonnes connne étant un portrait de familie, car ce fait, fut- i l 
» élabli, les défendeurs seraient encore loin de la i>reuve 
» compléte qu'ils out a fournir ; qu'il se pent for( bien que 
> Mme van ilen Hecke, trouvant une cerlaine salisfaction a 
» faire renu)nter la noblesse, moins ancienne de sa familie, 
> jusqu'a la })reuiière moitié du dix-seplième siècle, trouvant 
» aussi que c'étail un moyen dedonner mie haute idee deson 
> importance dès Ie temps de Van Dyck, que d'avoir un des 
» membres de sa familie posazit devaut Van Dyck, ait invenlé 
» ce détail ; 

« allendu que les dires de Mi»<5 van den Hecke ne sont donc 
» pas la preuve que la personne peinte par Van Dyck ait été de 
> sa parente, et qu'il en résulte qu'il n'y a i)aslieu d'admetli'e 
> la preuve testimoniale qui a été otferte.... » 

La ville d'.\nvers gagnail donc soii procés. 
Je n'ai pas du tout l'inteulion de récriminer contre lejuge-

ment qui larendait maitresse du beau tableau de Van Dyck; 
Ie délai accordé pour maudire ces juges est passé dejiuis trop 
longtemps ! J'ajoutcrai que si Ie bonbeur des imsfait souvent, 
au cours de la vie, Ie malheur des autres. dans Ie cas présent 
Ie malheur de quelques uns a fail probablement Ie bonbeur de 
beaucoup d'autres, consolalion lou e j)]iilosopliique ? 

Maisil y a dans ce jugement, connne dans la plaidoirie qui 
i'a précédé et détenniné, plus d'un colé anquel des événe-
ments postérieurs sont venus donner de piquants démentis. 

II me parait égaleuienl diillcile do i>a.sser sous.silence tout ce 
que Ie jugement contient de Ldessaut et d'injuslidé p(uir Ia 
mémoire de la bieufaitrice du nuis<>e d'Anvers, femme aussi 



modeste que simple, dont on semble faire une espèce de par-
venue, vaniteuse jusqu'au mensonge. Gr c'était ik une injure 
gratuite : Madame van den Hecke, si elle n'était pas de trés 
ancienne noblesse, était cependant d'assez bonne et honorable 
familie pour n'avoir pas k recourir aux procédés qu'on l u i 
prétait. La familie Bant de Rasmon remonte, en effet, au 
commencement du XVII» siècle. (*) Quant k la familie van den 
Hecke^ mentionnée déja dans divers documents du moyen-
êlge, elle posséde pour la branche de Lembeke des lettres 
patentes de 1690. O 

Les Bant et les van den Hecke avaient, en outre, les me i l -
leurs aliiances et madame van den Hecke comptait parmi 
ses ancètresbien des membres de families d'une noblesse trés 
antérieru'e a Téxioque de Van Dyck. G'est ainsi que les Baul se 
rallacliaient en li^ne directe aux della Faille, vieille familie 
noble qui occupait k Anvers, au XVIP siècle, une haute situa
tiën Gette filiation dont rimporlance élait grande, au point 
de vue de ce procés, faisait descendre, saus contestation 
possible, madame van den Hecke, d'Isabelle della Faille, 
épouse d'Armand de Hornes (qui mourut en 16 i8) et fille 
el le-même de Martin della Faille, mort en 1620. 

Isabelle de la Faille avait un frère, nommé Jean, qui avait 
acquis la seigneurie et baronnie de Nevele et qui marié en 
1614, eüt, vers 1617, une flUe nommée Pauline el après 1020, 
une antre fille, nommée Jeanne, morles Tune et Tautre saus 
postérité. EUes avaient donc Vöige de la petite fllle du portrait, 
lorsques Van Dyck revint, en 1028, passer quelques années 
k Anvers. 

(1) L e baron Baut de Rasmon, père de Ma'dame van den Hecke, é ta i t mem-
bre de l'ordre Equestre pour la Plaodre Oriëntale, fut sónateur, etc. 

(2) Ch. Poplimont : la Belgique Héraldique t. X I . p. 223. 



Et 11 semble bien que ce fut la plus jeune des deux soeurs 
qu' i l peignitalors. 

11 faut noter ici qu'aucun des membres de la familie della 
Faille, tous, croyait-on, intérrogés, en 18C0, les nns h Anvers 
par M. Siret (') qui s'était chargé de ce soin, les autres è Gand 
par les liéritiers mêmes de madame van den Hecke, ne put 
donner le moindre renseignement on fournir quelque docu
ment sur les relations que ses ancêtres avaient dü avoir avec 
Van Dyck. 

Or, en 1890, l'exposition Van Dyck, k Anvers, parurent les 
portraits de deux della Faille par Van Dyck ! L'un, celui d'un 
della Faille jésuite, était encore en possession d'un membre 
de cette familie, oublié assurément, par M. Siret, l'autre qui 
représentait Alexandre della Faille, bourgmestre d'Anvers, 
api)artenait, depuis 1827, au musée de Bruxelles, qui l'avait 
acquis d'un M« Geelhand-della Faille; mais — constalation 
bizarre — ce dernier tableau n'est mentionné dans aucun 
catalogue du musée de Bruxelles, antérieur au procés et, en 
1860, M.M. Siret et Reulens en ignorent l'existence ! Ajoutons 
qu'en vendantcé tableau, M ' Geelhand i)arla d'un regu signé 
par Van Dyck, qui ne se retrouve pas ! 

Le jésuite, que je viens de nommer, était le fils du cousin 
germain d'Isabelle della Faille, aïeule de Mm* Van den Hecke, 
et Alexandre était son cousin germain. Van Dyck avait donc 
travaillé — la preuve était faite ~ pour toute la familie della 

{1)M. Siret, membre <le TAcadémie de Belgique, auteur du dictionnaire 
des peinlres, était lié avec Ia familie della Faille è Anvers, nous apprend 
une de ses lettres. 

(2) Un trois ième portrait d'un della Faille, peint par van Dyck, se (rouvalt 
encore k. Anvers, i l y a quelques années, dans cette familie, m'a-t- i l été 
afflrmè. 
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Faille; bien qu'elle ne fut pas i)rincière, el celle-ci avait égaré 
les reyus ou ne se souvenait plus de eet honneur ! Quels 
démentis aiix grandes afflrmalions du procés ! 

Mais i l y a mieux encore : b. cetle même exposition Van Dyck 
d^ 1899, figuraient les deux portraits d'un ménage Vinck, 
familie de riches commercants, semble-t-il, qiü porlait cepen-
dant des armes, comme le prouve un vitrail de l'égUse 
S* Jacques a Anvers, mais familie toutefois distincte de celle 
k laquelle appartenait le baron Jules de Vinck ('). Gette 
similitude de noms, ainsi qu'une certaine ressemblance de 
leurs armes parlanles, rendent en tous cas, plus piquantes les 
afflrmalions si catégoriqiies de Téclievin des Beaux-Arts 
de la ville d'Anvers, iorsqu'il déclarait que Van Dyck ne 
travaillaitque pour des princes ! Ses liomonymes n'en étaient 
assurémeutpas! 

Geile exposition soluUonnail aussi la question des blasons : 
carsur plus de ciiiquanle portraits y figurant, quatre ou cinq 
seulenient portaient des armoiries I II n'y avait pas plus sur 
les portraits des personnages princiers que sur ceux des 
Vinck. Point important: i l n'y en avait pas sur les deux por
traits inconieslables de la familie della Faille ! 

G'est un nouvel argument des demandeurs et une des bases 
du jugement qui s'écroulent encore!... 

Enfin — pour terminer — disons un mot des valeurs données 
au tableau litigieux en 1833 et en 1859. En 1833, i l est eslimé 
5 000 francs; en J859, 12.000 francs par les experts du Musée 
d'Anvers; et l'on déclare le ciel du tableau repeiut et la 
flgure de Tenfant détérriorée par des retouches. Les héritiers 

(J)Jedoisce8 renseignemonts au plus autorisé et plus obligftant da nos 
col lègues , k notre éminent Président le baron Holvoet. 
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le croient, et c'est ce qui les a, peut-être, empéchés d'aller 
en appel ?... (') 

Opposons k ces évaluations et k ces dires, Tappréciation 
éclairée de meilleurs juges. M. Guiïfrey fait le plus grand 
éloge de ce tableau ; Max Rooses ne Testime pas moins ; un 
autre grand érudil, 1'ancien conservaleur du musée d'Anvers, 
P. Busschmann, notre regretté collègue, écrit dans le grand 
catalogne illustré de l'exposition Van Dyck, en parlant de 
cette peinture : « Nous sommes heureux de retronver le vrai 
> Van Dyck dans la petite fille aux chiens... L'oeuvre est 
» incontestablement de Van Dyck et Fyt... La facture est 
» excellente... Nous croyons pouvoir ranger ce tableau parmi 
» les plus belles ceuvres de Van Dyck. » Quelle n'est pas alors 
sa va leur ? 

Après ces jugements, on comprend encore mieux pour-
quoi un connaisseur comme le baron Baut, n'avait pas voulu 
laisser dans le vestibule du chateau de Wanneghem, le tableau 
de Van Dyck, Fyt et selon lu i Wildons i 

Mon but, MM. et chers collègues, en mettant sous vos yeux 
tout le dossier de ce procés, est d'identifier un portrait qui 
fignre jusqu'ici dans le catalogne du musée d'Anvers comme 
étant celui d'une inconnue. 

N'y aurait-il pas lieu aujourd'hui de rendre son nom k cette 
charmante enfant, anx traits si personnels, aux yeux si ma l i -
cieux et de restituer enfin k la jeune Jeanne Uella Faille, 
l'honneur d'avoir été peinte par Van Dyck et rei>résentée par 
eet immortel artiste avec tant d'esprit, de finesse et de talent, 
en petite chSitelaine et baronne de Nevele, se promenant 

(1) Pour obtenir lerenonciatiou des héritiers k un appel du j u g e m e n t . l a v i l l ö 
d'Anvers leur flt olTrir une transaction dórisoire : 3500 fp. et une copie du 
tableau, et ia majorité des héritiers crut ta proposition avantageitsa étatü 
donnés la qualité de Voeuvre^ et l'accepta ! 
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radieuse et fiére, au milieu de ses nouveaux domaines, faucon 
sur le poing et entourée de ses chiens favoris ? 

L'administration du musée, mieux éclairée maintenant, 
pourrait le faire sans se déjuger. Et en adoptant une a t t r i -
bution toujours donnée è. ce portrait par sa bienfaitrlce, 
madame van den Hecke, elle répudierait certaines insinua-
tions, aussi regrettables qu'injustes du jugement, et rendrait 
en même temps un nouvel hommage k celle dont Ia générosité 
et la volonté - un peut forcéepeut-être en certain cas — ont 
doté la galerie anversoise d'une des oeuvres les plus parfaites 
et les plus charmantes d'Antoine Van Dyck ! 

22 ju in 1925. 
Bon H. KERVYN BE LETTENHOVE. 



Quelques dessins inédits de 
Mathieu Van Brée 

MESSIEURS, 

L'un des róles les plus utiles, k mon avis, des chercheurs 
que vous voulez bien honorer du titre de membres corres-
pondants, est peut-être de vous apporter des renseignements 
sur les richesses artistiques contenues dans les musées, les 
églises, les bibliothèques de leurs pays respectifs. Votre école 
si riche, a été beaucoup étudiée dans ses oeuvres conservées 
en Belgique et en Hollande ; mais pour les peintures notam-
ment, restées encore en France, en Angleterre, en Espagne, 
combien n 'y -a - t - i l pas k découvrir ? Je n'ai pas k rappeler 
ici tout ce que vos annales et bulletins contiennent de 
travaux sur ces sujsts. Et vous savez mieux que personne ce 
que notre confrère M. Pierre Bautier a trouvé sur vos petits 
maitres du 17« et du 18* siècle aux Musées d"Aix, de Marseille 
ou de Bordeaux. 

Permettez moi de vous fournir k mon tour une trés modeste 
contribution k cette grande et passionnante histoire de la 
peinture beige, en vous signalant quelques dessins intéressants 
pour riiistoire d'Anvers, et jusqu'è ces derniers te'mps, k ma 
connaissance tout au moins, complètement oubliés ou ignorés. 
I I s'agit de 118 dessins de Mathieu Van Brée, i!i la mine de 
plomb et k la sanguine, quelques uns rehaussés de gouache 
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et de couleurs qui dormaient dans les cartons du Louvre, 
lorsque raon ami, M. Louis Dements, Ie conservateur, a 
bien voulu me les signaler a votre intention. 

Ce sont, èi n'en pas douter, les esquisses pour 1'une des 
oeuvres les plus importantes du maitre : la toile fameuse 
du Débarquement èi Anvers en 1803, du Premier Consul et 
de sa femme Joséphine de Beauharnais, devenue Madame 
Bonaparte. Ge qu ' i l y a de trés particulier, c'est que chacun 
de ces dessins est soigné et poussé comme un portrait; ce sont 
des études faites d 'après nature avec conscience et soin ; vous 
pourre^ approximativement vous en rendre compte, par ces 
quelques photographies que Ie Louvre a commandées spécia-
lement pour vous, et beaucoup mieux encore par ces jolis 
exemplaires appartenant au Musée Plantin, qui font, je Ie crois 
bien, partie de la même suite et que notre collègue M. Delen 
a eu Taimable obligeance de m'indiquer etd'apporter i c i . 

En dehors de leur qualité remarquabie de vie, ces dessins 
out encore pour neus Ie grand avantage de porter presque 
tous, Ie nom du personnage representé. Vous avez donc lè. 
par une chance étonnante, une illustration précise, présentant 
les meilleures garanties de ressemblance et de vérité, de toute 
une période de votre histoi^re, trés importante si neus nous 
pla^jons au point de vue propre d'Anvers, mais capitale aussi 
pour rhistoire générale de nos deux pays. Notez que Van 
Brée a poussé Ie souci de Texactitude jusqu'èi faii'e dans 
son grand tableau chaque figure, exactement, d 'après les 
études que vous avez sous les yeux. Ceci donne un caractère 
io\it spécial k la peinture de Van Brée. C'est vraiment une 
érocation de l'Anvers de 1803, avec sa silhouatte et son décor, 
et aussi avec tous ses personnages offlciels et influents, qui 
nous apparait dans cette toile de 6 m. 10 de long. sur 3 m. 72 
dé hauteur; et tandis qu'on la sortait 1'autre jour des magasins 
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de Versailles, oü faute de place, elle se trouvait roulée depuis 
vingt ans, je me prenais a regretter qu'un si précieux docu
ment pour la gloire de votre ville, ne fut pas mieux connu et 
mieux mis en valeur. 

Gette arrivée du Premier Consul Ie 29 Messidor de I'an X I , 
c'est en effet Anvers se reprenant ö la vie, après une longue 
période de stagnation, c'est un imi)ortant établissement de 
constructions fondé, des mesures prises pour rendre a votre 
port son activité d'autrefois; c'est aussi avec la venue du 
Premier Consul, tout au moins pouvait-on i'espérer. Ia fin de 
ce régime d'arbitraire qui avait commencée en 1792 et 1794 
et que notre érudit secrétaire M, Fernand Donnet a su si bien 
évoquer dans « Sou quart de siècle de Censure » comme dans 
sa «Vie intime è Anvers», deux étudecs parues dans vos 
bulletins. Aussi c'était, je crois, de grand cüeur, quelepeuple 
et les bourgeois d'Anvers s'étaient portés è. la rencontre du 
jeune général sur lequel ils coniptaient avec tant de ferveur. 
Les contemporains nous ont laissé Ia description des récep-
tions qui furent alors offertes y Bonaparte et 5 Joséphine, et 
Vau Brée s'est chargé de faire revivre la scène sous nos 
yeux. Voici bien les principaux acteurs, les uns Anversois, 
les autres Francais, qui pendant dix ans ont lenu les premiers 
róles dans cette vie agitée, qui fut celle d'Anvers de 1803 è 
l8 lo . Voici Werbrouck, le maire, auquel i l avait été si 
difflcile de faire accepter cette place; c'était une charge 
peut-étre au-dessus de ses forces, et i l devait, avant le 
chute de TEmpire, finir triigiquement, victime de l'absolutisme 
triomphant. Voici d'Herbouville, Ie préfet de chez nous, qui 
sut si bien, i l me semble, comprendre la mentalité de ses 
administrés, travailla avec tant d'ardeur au relèvement 
d'Anvers, et dont votre Académie des IBeaux-Arts en part i
culier eut fort h se louer. Voici Malouet, qui fut préfet 
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maritime et développa ces étonnants chantiers qui purent 
en quelques années jetor sur l'Escaut toute une fiotte. Voici 
le.général Belliard, dont le souvenir est encore si vivant i c i . 
et au milieu de la composition, le peintro lui-même, tout jeune 
encore. prêt k crayonner ses modèles ; voici Joseph Van 
Ërtborn, tl'une familie qui joua un grand róle dans votre vie 
municif«le : i l ëtait alors commandant de la Garde d'Honneur, 
de cette garde (Jui'deux ans plus tard, par une lettre étonnante 
de Bonaparte, était appelée, faveur toute spéciale, k venir 
rejoindre l'Empereur dans son camp.Vous connaissezranec-
dote, les pièces sont aux Arehives de la Villo et Génard l 'a 
racontée. Vous savez comment la bourgeoisie d'Anvers, 
toujours clairvoyante, estima qu'elle avait mieux èi faire que 
de f^uerroyer pour la plus grande gloire personnelle de 
Napoléon, et trouva mille prétextes pour refuser l'honnetir 
embarrassant qu'on prétendait lu i faire, ou plutót lui imposer. 

Mais si ces déssins, si le tableau de Versailles marquent et 
pcéci^ent un moment important de la vie d'Anvers, ils fixent 
aussi tmoheure gravedansl'histoirede laFranceetdel'Europe 
tout entière.*-Bonaparte en Belgique et Joséphine Beauhar-
nais du voyage.c'estl'essai fait par le Premier Consul, du pou-
voir'personnel, en quelque sorte une expérience tentée avant 
le Gouronnement. Gonnaissant la puissance de votre opinion 
püblique, vos habitudes de franc parler, c'est chez vous que 
le'Pféraier Consul vient s'essayer k jouer au souverain, et voir 
s'^Ü eét possible de demander des hommages et des respects 
qiïi 'dépassaient de beaucoup ceux dus au premier magistrat 
d'une République. 

Bonaparte k Anvers, c'est la menace directe contre l 'Angle-
terre, le commencement de la grande tragédie qui amènera la 
chute de i'Empire, ensanglantera FEurope pendant dix ans ; 
c'est \k une tragédie qui dure encore, et dont les douloureux 
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évèneinenls de 1914, présents encore au coeiir de chacun de 
nous, ne sont qn'un liéroïque éi)isode. 

Vous voyez donc, Messieurs, quels moments partiruliers de 
ce graml XIX» siècle^ représentent el ces esquisses et cette 
peinture de Van Brée; el si, maintenani, délaissant un instant 
le cóté hislorique, nous regardons r(«uv]»e en elle-même^ elle 
nous parait, malgré ses faiblesses et ses défauts, typique, par 
tout ce qu'elle préi)are et tout ce (pi'eile annonce. 

On saisit avec Mathieu Van Brée, après les bouleversements, 
après Temprise puissanle de David, le moment précis oii la 
confiance nationale renait, oü une étincelle nouvelle va 
animer toute votre école de peinture. Celle-ci d 'année en 
année, pendant cette première moitié du siècle va se l ibérer 
toujours davantage des influences extérieures jusqu'è l 'affran-
chissement total. L'origine, loinlaine sans doute, mais cer-
taine cependant, de ce grand mouvement, c'est je crois chez 
Mathieu Van. Brée qu'i l faut Ia cliercher. Peut-être serait-il 
possible, maintenant que nous jugeons cette époque avec 
plus de recul, d 'élre un pen plus affirmatif que Gamille 
Lemonnier, dans son beau livre sur la peinture beige, oü i l y 
a tant k prendre et k appren<lre. Pour Lemonnier le point de 
départ de votre école du 19': c'est 1830 et Wappers. Ge.ppinl, 
de départ, je vous demanderais, si on ne peut le reporter aux 
années qui vont de 1803 k 1810, et le dater du moment oü 
commence l'influence de Van Brée. 

I I fut en effet, j e crois bien, le seul de sa génération, k ê t re 
la fois formé aux traditions del'Bcole de David, passionnë 

de style classique et de beau absolu, et k la fois imbu du culte 
et de Taniour de l'Ecole Anversoise : Rubens et Van Dyck, 
furent ses dieux, a l'égal de ceux de 1'ancienne Rome. La 
réunion de ces deux entliousiasnies fait l 'originalité, je ne 
dis pas seulement de Tenseignement de M. Van Brée, mais 
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aussi de son talent. Personne mieux que lu i , k cause de cette 
dtialité et malgré toutes ses insufflsances n'était mieux fait 
pour agir profondément sur notre école. Toute votre période 
romantique en peinture, serait incompréhensible, sans ces 
vingt années ou M. Van Brée fut vraiment l'ame et la vie de 
cette Académie d'.\nvers, ainsi que I'a si Lieu dit l 'un de ses 
élèves, Wiertz, dans un passage fameux, souvent cité, mais 
dont on n'a peut êlre pas encore tiré toutes les conséquences 
possibles (*). 

Pour toutes ces raisons, notre maitre, bien qu ' i l n'ait pas 
produit de chefs-d*oeuvre, que plusieurs de ses tableaux 
soient fort médiocres, me parait cependant mériter un peu 
mieux que Ie demi-oubli oü i l semble être tombé actuellement. 
En effet lorsqu'on cherche u l'étudier, lui qui n'est pas loin 
de nous, on s'aper^'oit que les contradictions s'accumulent. 
Me suis-je mal orienté ? Nulle part je n'ai pu trouver une bio-
graphie montrant son évolution, récapilulant ses oeuvres et 
donnant les dates de ses principales productions. Tout cela se 
trouve dispersé, et mélangé de beaucoup d'inexactitudes. 
L'article offlciel lu i -même de Siret, dans la Biographie 
Nationale (1868), par leèipeine de quelques toiles et contient 
bien des erreurs. Les notices de Félix Bogaerts (1842). de 
Louis Gerrits (1852) de Luthereau (1853) sont plus littéraires 
qu'Iiistoriques. I I faut cependant remarquer que Luthereau 
(qui me fut aimablement indiqué par M. Fernand Donnet) 
publie un tableau des principales peintures de Van Brée, avec 
leurs dates qui seraient k vériifier ; c'est la seule liste un peu 
foumie que nous ayions pu découvrir. Le catalogue du Musée 
d'Anvers établi cependant par le Gonseil d'Admiuistration de 
l'Académie des Beaux-Arts, dans sa 3» édition de 1874, donne 

( l ) CEurres l ittérairea. Bruxelle« 1869, p. 270. 
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peu <r indicat ions sur les toiles de M . Van Bi 'ée , antres que 
celles du Musée . V a n don Branden (') m a r q u é l u i , pour la 
p r é c i s i o n un p r o g r è s sensible sur ses devanciers. Mais i l fóut 
chercher les docunienls sur Van Brne, é p a r s dans plus de cent 
paffes ; l 'auleup ne par le que de quelques tableaux, donne peu 
de dates et ind ique bieu ra reu ien l ses sources. 

J 'a i teuu cependani a vous appoi ' ler quelques d o u u é e s snc-
cinctes niais p r é c i s e s sur T é v o l u l i o n du talent de Van Bre'e, 
avant Ie mouient q u i nous occupe, sur les d i f f é r e n t e s phases 
de la confect iou du tableau de Versail les, et sur les osuvres 
qui Teu loure i i t . Gj'ace n l ' ob l igeanre de no t re coUóg'ue 
M . R o l l a u d , a i 'c l i iv is te de TEtaJ, de M . Wni)pers e l de M . Rau-
wers resi)ectivenient d i rec teur et b i b l i o t l i é c a i r e de T A c d é m i e 
des Beaux -Ar l s , et de M . T a b b ë P r ims , a rchiv is te de la V i l l e , 
voic i ce que j ' a i pu rassenibler : 

13 F é v r i e r 1773 naissance de Math ieu Van B r é e . 
En 1783, d ' a p r è s Ie regis t re de T A c a d é m i e , i l est déjk 

couime ë l è v e è la classe des antiques, donc a 10 ans é. 
peine. I I est v r a i que sou r a n g n'est pas b r i l l a u t , 16® au 
concours de 1784 ; 10" eu 1785 ; 18e en 178(5 au dessin et 
uiodelage (Kaprès na ture ; puis nous Ie voyons regagner des 
places d ' a n n ë e en a n n é e , 16*'en 1788, 7* en 1789, 5" en 1701 et 
enf in 1" en i7{)4 : c 'esl d é j ^ Ib l ' i n d i c a t i o n du t e m p é r a m e n t de 
Van B r é e , plus vo lon ta i r e et labor ieux que p r imesau t ie r et 
i m p u l s i f Et tout de suite, Ie 5 Mai 1704, t ou jours d ' a p r è s Ie 
reg is t re de r A c a d é n i i e , nous Ie t rouvons p ro fes seu r -ad jo in t 
(onder-professor) è 21 ans, et i l ouvre la classe Ie 23 Mai de 
la u i ê n i e a n n é e 1794 ; c'est Iti u n dé ta i l assez i m i ) o r l a n l don t 
ne pa r i en t pas ses b iograpl i ies . 

(1} Geschiedeius der Antwerpsohe schilderschool. Antw. 1878-83,3 vol, 
in 80 voir t. III . 
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Ma is en seplembre 1794 les Francais sont k Anver s ; i l n ' y a 
plus de fu iu l s p o u r i ' a c a d é m i e ; les a rchives cont ieni ient une 
r e q u ê t e h ce s i i j e l d a t é e du 18 sept. 1794 et ou M . Van B r é e est 
b ien i n d i q u é connne pe in t re d ' h i s t o i r e et professeur de l a 
classe des antiques. Puis son n o m disparai t des registres de 
T A c a d é m i e . Nous pouvons donc supposer que c'est peu a p r è s , 
vers l e l i n de 1794, que M.Vau B r é e , les classes d e T A c a d é n i i e 
d 'Anvei 'S se f e r m a n t tuutes, s a u f u n e , ] )ar l pour P a r i s ; nous 
Ie r e t rouvons lè i n s c r i l a VKcole A c a d é n i i q u e , entre Ie mois de 
Mars e l de Noven ib re 179<), d ' a i ) r è s les notes p u b l i é e s par 
S, Rocbeblave dans les Aunales <le vo t re A c a d ó m i e en 1922. 
Un an e n v i r o n a p r è s , en Ü<'tobre 1797 i l r enq jor te ü Paris un 
second p r i x au concours de Rome avec la M o r t <le Cafon 
d 'Ut ique. Tont de suite par f aveu r s p é c i a l e , i l r a m è n e a 
Anvers soniuorceau de concours et rexi )ose avec Ie plus g rand 
s u c c è s . IJn a r r ê t é m u n i c i p a l du 2,o LJrumaire an VIT (Novenibre 
1 7 9 8 ) , n o n i m é M a l h i e u V a n Brée , professeur a d j o i n t de la classe 
de dessin èi l 'Ecole de pe in lure , scu lp lure et archi tec ture , 
parceque, disent les c o n s i d é r a n t s de l ' a r r ê t é , i l a r e m p o r t é 
u n i r p r i x , et m a l g r é q u ' i l a l t é t é absent guelque teuips. 

Tou t cec i con t red i t Ie l é g e n d e r é p é t é e par tous les b i o g r a -
phesdont j e vous a i p a r l é , y c o m p r i s l a Biographie Nationale , 
raais excepl ion fa i te pour Van den Branden , l é g e n d e d ' a p r è s 
laquelle V a n B r é e au ra i t é t é pendant d i x ans è Paris de 1794 
k 1804, aura i t acquis les faveurs de Bonaparte et aura i t vu Ie 
plus b r i l l a n t a v e n i r s ' ouv r i r <levant l u i : cependant pour 
ren t re r dans son j)ays i l aura i t renonce a tous ces avantages. 
La v ó r i t é . n')us Ie voyons , est tou le aut re : Van B r é e , déjh profes
seur a d j o i n t avant son d é p a r t . n e s é j o u r n e que t ro is a n s è i P a r i s , 
et i l nous semble b ien que c'est h A n v e r s m ê u i e , o i i son s u c c è s 
au concours de R o m e Pa mis en vue . que la fo r tune l u i souri t , 
En effe l la v i l i e l u i commande^ vers 1801, deux tableaux a l l é -
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goriques h la g i o i r e du Premier Consul, pour 1 'Hotel de V i l l e , 
e t c ' e s tune de ces com])()silions que Gamus (') v o i l e x p o s é e 
en 1802 lors de son voyage. En 1803, b. l ' a r r i v é e du P remie r 
Consul, i l est c h a r g é d'une par t ie de la d é c o r a t i o n de l a 
v i l l e et é x é c u t e k la [üSLce de Meir un Bonaparte au P o n t 
d 'Arco le ( ' ) . Josephine.en vis i tant Thó te l de v i l l e , remarqi ie les 
tableaux a l l é g o r i q i i e s , eu est c h a r i n é e et p a s s é au jeune pe in t re 
la commande du D é b a r q u e m e n t du Premier Consul a Anvers-
En Septembre 1803 Van Brée , va k Paris f a i r e d ' a j ) r è s na ture 
ces petits por t ra i ts que vous avez sous les yeux . En 1804 ; i l 
e x p o s é Tesquisse desa comi)osi l ion, esquisse apparlenant k 
la col lect ion de M . Rober tOs te r r i e t l i ( ' ) . Entre temi)s i l fai t pour 
J o s é p h i n e , saus doute en remerciement , uu g r a n d tableau a l l é -
gor ique , « La France meua^ante k l ' é g a r d de T A n g l e -
t e r r e » , (bmt parle Ie Jourual de Paris du 11 Noveuibre 1803. 
Puis en A o ü t - S e p t e m b r e 1805, i l e x p o s é « La France rendant 
Ie gouverna i l k T E s c a u l » (*) et en 1807 i l va k Paris por te r a 
l 'Empereur son g r a n d t r a v a i l . Entre temps, vers 1805 (Ie 
tableau est a c c r o c h é t roj) haul pour que J'aie pu v é r i f i e r la 
dale) i l a du e x é c u t e r sa Ijelle peinlure de l 'Egl ise S t - A n d r é 
« Le Bap têu ie de St-August in », encore toute i m p r é g n é e des 
souveui *s du 18'"e s i èc l e . Telles sont les quelques points de 
r e p è r e q u i nous permet t u i t de si tuer le « D é b a r q u e m e n t d u 
Premie r Consul » dans l 'oeuvre de Van B r é e . 

Pour nous r é s u m e r : 

Nous avons dans ce g rand tableau de Versail les el dans ces 

(1) Le l ' Consul, prènant sous sa protoction la religion, riiuiocence, la 
vortd et les arts. Carius (1. G.) Voyagfl dans las Dêpartements nouvellement 
róunis. Au X I 2 vol. in 18». 

(8) Van <kt> Uranden. t. I I I . p. 337. 
(3) 11 existe de eette esquisse une gravure par ,1. Van den Herghe 
(4) Van den Branden, t I I I . p 348. 
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dessins une (lexivie i m p o r f a n l e i )our l ' h i s t o i r e de To t re 
pays, i»<)ur la vie d 'Anve r s , t\ un m o m e n t d é c i s i f du 19» s i è c l e . 
En m ê m e t e m p s i l y a la un document p r é c i e u x pour la c o n -
naissauce d 'un ar t i s te q u i a e x e r c é une })rofonde inf luence 
sur toute vot re é c o l e moderne de pe iu lu re . Ne croyez-vous 
pas q u ' i l serai l u l i l e qu 'Auve r s i)Ossé(la( tont au moins p(mr 
qi ie lque lenips et Ie tableau et les po r t r a i l s ? Bien entendu, j e 
me hêiie de vous Ie d i r e , j e ne suis c h a r g é d 'aucune missiou è 
ce s u j e t ; mais d ' a i ) r è s ce qu 'on m ' a l a i s s é ent end re ó V e r -
saiUes comme au L o u v r e , i l m 'a s e m b l é comprendre q u ' u n 
souhait e x p r i m é i )ar vo t re V i l l a ou par votre M u s é e t rouve ra i t 
chez nous toutes les sympathies et toutes les fe rmes v o l o n t é s 
de Ie r é a l i s e r . Tl y aura i t par l ' expos i t iou res l re iu te de cette 
I )e iulure et de ces croquis , Toccassion el d ' i l l u s t r e r tout u n 
moment de vot re h i s to i re , ef de rendre hommage h u n 
artiste q u i m é r i t e r a i t d ' ê t r e mieux é l u d i é . Grace 5. r i n t é r ê t 
s u s c i t é par cette mauifes ta t ion , i ) e u t - ê t r e v e r r a i t - o n so r t i r 
bien des documents, let t res, esquisses ou é t u d e s q u i existent 
encore, j e Ie sais posi t ivement , k Anve r s et permet t ra ien t de 
mieux suivre la c a r r i è r e de Math ieu V a n B r é e . 

En dehors de toute c o n s i d é r a t i o n d ' a r t ou d 'h is to i re , i l sera i l 
g l o r i e u x , me s e m b l e - t - i l , pour nos deux pays, de f a i r e r e v i v r e 
eet instant , t r é s beau })our nos deux nations. A T é p o q u e de ce 
« D é b a r q u e m e n t k A n v e r s » , les grandes idees de l i b e r t é et de 
jus t ice . que m a l g r é des e x c è s et des tur i ) i tudes i n d é n i a b l e s , 
no t re r é v o l u t i o n a s e m ó e s aux quat re coins de l 'Enrope, 
accompagnent encore Ie Premier Consul. Sa m e n t a l i t é de 
j eune g é n é r a l de la R é i m b l i q u e n'est pas encore c o m p l è t e -
ment a l t é r é e par la g'riserie d u p o u v o i r absolu ; et i l v ien t 
re t rouver c h ^ vous, dans vo t r e v i l l e d 'Anver s , qui f u t 
t o u j m i r s Tune des v i l l e s les p lus f o n c i è r e m e n t l ibres 
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d 'Europe, les grandes i rad i t ions de vos conimuues et de vos 
m é t i e r s . 

De ces deux tendances si heureusement r é u n i e s i c i , deva i t 
n a i i r e v i n g t sept ans p l u s t a r d vot re belle l u d é p e n d a n c e . C'est 
une raison suftisante pour f a i r e n i ieux connaitre et Ie tableau 
de Versail les et les por t ra i ts d u Louvre ( ' ) . 

KDOTARI) M I C H E L . 

(1) Nous tenens k remercier tout \iarticulièrement MM. Jean Guiflrey, Con-
servaieur de la Peinture au Musée du Louvre, André Pératé, Conservateur et 
Gaston Brièro, Conservateur-Adjoint dn Musftft de Versailles qui ont obli-
geatnment facilité notra travail. 



A propos de 1'art a Qand 
avant les Van Eyck 

Amicus Plato, sed magis 
amica veritas. 

Sous le t i t re (V Une Ecole préeyckirnne méconnue ( B r u x e l -
les, Van ( lest etC'a, lw2r>), NL Mae le r l i nck , consei*valeur h o n o 
ra i re du M u s é e de Gand, rompt une nouvel le lance en faveur 
de sa t h è s e l a v o r i l e . Son t i 'avai l , abondaiument i l l u s i r é e l bien 
i i n p r i m é p a r les soins de la maison G. V a n Oest, a i)our but , 
éc r i t - i l , de r o m p r e « l e silence g a r d é comme par le f a i l d 'une 
v é r i t a b l e consp i ra l ion , au sujet de l ' é c o l e gantoise p r i m i t i v e » . 

Je me plais k l o i i e r le sentiment q u i an ime Tauteur . I I 
a f f l rme que « Gand est le centre d ' a r l le plus ancien comme 
aussi le plus a c t i f de la Belgique et des P a y s - B a s » . « T o n t 
prouve, a j o u t e - i l , qu 'e l le surpassa en richesse, en luxe et en 
art les aulres v i l l es de la r é g i o n . » 

M . Maeter l inck exp l ique P é p a n o u i s s e m e n t p r é c o c e de Tar t 
gantois par la s i t u a t i ë n g é o g r a p h i q u e et po l i t ique . au c o n -
fluent de TEscaul et de Ia Lys venanl de France. I I c r o i t k une 
p r é d o m i n a n c e d ' in f luence fran^aise, et sous les comtes de 
Flandrf t et sous les ducs de Bourgogne . 

Cette t h è s e , dans la p e n s é e de 1'auteur, est é i a3 ' ée , en ce 
nouvel ouvrage, par de nombreuses reproduc t ions de chefs-
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d'oeuvre p r é e y c k i e n s gantois et par un commenta i re p o u r 
lequel M . Mae te r l inck s'est ins})iré , d i t - i l , des sentiments de 
bonne f o i et de ju s t i ce . 

La plui)ar t des documents p r é s e n t é s i)ar Tautear son l 
connus ; j ' e n a i c o m m e n t é plusieurs au cours des v i n g t 
d e r n i è r e s a n n é e s . Je ne i>artage pas l 'avis de M . Mae te r l inck 
sur p lus ieurs d ' en t r ' eux , et j e p r i e mes c o U è g u e s de l ' A c a -
d é u i i e de me ])ermettre de l eu r s ignaler ces (livergen.ses de 
vue t ou t en y j o i g n a n t les rec l i f i ca l ions qu'elles m e s u g g è r e n t . 

Les peintures nuirales du r é f e c t o i r e de Tancienne abbaye 
Notre-Danie de la By loke , et n o t a m m e n l la Cèue d é c o u v e r t e 
en 1924, ont é l é s i g n a l é e s par une connnunic'ati(m de 
M V a n Puyvelde ft l ' A c a d é m i e , i)ar M . Van W e r v e k e dans 
des ar t ic les dans la presse p é r i o d i q u e gantoise, et par 
m o i - m ê m e dans la revue Gand-Artisiique. t r a v a i l p u b l i é p a r 
les soins de la (^ommission des. Monuments et des Sites de 
Gand. 

Dans ces t r avaux que M . Maete r l inck ne cite pas, est u i e n -
f i o n n é un document des archives gantoises d ' o ü 11 ressort 
indiscutablenient que les k U i m e n t s de l 'abbaye sont [ ) O s l é -
r i e u r s a 1316. 

Les i>eintures sont inconteslaldement [ )os t é r i eu res k cette 
date, p e u t - ê t r e de 1340 a 1350, d ' a p r è s M . van Puyve lde . ou 
d ' e n v i r o n 1300, i ) e u t - ê t r e 1370, d ' a p r ' è s d 'autres c r i t iques . 
N ' e s t - i l pas excessif de les dater du XIII» s i èc l e , a insi que 
r é c r i t M . Mae te r l inck a la page O, et sous les planches 3 et 4 
de Ron ouvrage ? 

Les relat ions q u i existeraient . au d i r e de r au l eu i ' , en l re les 
tentures de l 'Apocalypse d 'Angers (dont les m o d è l e s sont dus 
k Hennequin de Bruges) et la pe in lu re de la Cè^ie au r é f e c t o i r e 
de la By loke , ne paraissent pas t r é s a c c e n t u é e s ; de pa r t et 
d ' au l r e , i l est v r a i , on constale los « ' a rac té r i s t iquos g é n é r a l e s 
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de l ' a r l d u XIV» s i è c l e , n o t a n m i e n l dans les p l i s des v ê t e m e n t s 
et f lans i juehpies lypes de l igures ; mals cela su f ï i t - i l pour 
a f ï i n u e r uue commune o r i g i n e ? M . Maeter l inck e s t - i l b ien 
cer ta in que la tapisserie de la Préseniation de Jésus-Christ 
du tempte, des M u s é e s royaux d u Cinquantenaire , remonte au 
XlUe s i è c l e (planche 1) 'i 

A s s u r é m e u l fa i l - e l l e songer a des r é j u i u i s c e n c e s d ' e n v i r o n 
1300 ; mals comuie Ie disent M M . Jos D e s t r é e et Paul van de 
Ven dans leur t r a v a i l sur les tapisseries des M u s é e s royaux , 
quelques lêle.^, v o i r e des at t i tudes, se rapprochent d ' A n d r é 
Beauneveu e l des tai)isseries de l 'Apocalypse d 'Angers . C/est 
vers la d n du XIV® s i è c l e (1370-1390) que ces tentures f u r e n t 
t i s s é e s par Nicolas Batai l le d ' a p r è s les dessins de Jean de 
B r u y n . En toute l i y p o t h è s e , on ne pour ra i t f a i r e reuionter 
celte tenlure avant 1350, vo i r e 13öü. 

N ' e s t - i l pas t é m é r a i r e d ' a t t r i bue r uue re la t ion entre cette 
tapisserie et les t ê t e s des A p ó t r e s de la Cène de la Byloke? 
L 'au teur est bien p r é s de par tager ce l avis, p u i s q u ' i l i m p r i m e , 
i m m é d i a t e m e n t a p r è s , que l 'on ne re t rouve plus dans la pe in -
ture m u r a l e gantoise les r é n i i n i s c e n c e s gothiques du m o d è l e 
et qu ' e l l e est plus p roche de la renaissance i t a l i enne . 

* 

L'au teur insiste avec raison sur l ' impor t ance des fresques 
de l a Leugemeeie, de Gand. On ne saurait n i e r que « plus de 
cent ans avant 1 ' a c h è v e m e n t de PAgneau Myst ique , i l existai t 
k Gand une é c o l e ( r e s t h é t i q u e , d igne p r é c u r s e u r de ce l ledes 
Van E y c k ». M . Mae te r l i nck appel le cetle é c o l e f r anco-be ige ; 
d 'autres la c ro ient autochtone, flamande par c o n s é q u e n t , tout 
en admet tant les inf luences i n é v i t a b l e s et constantes des é c o l e s 
é t r a n g è r e s et r é c i p r o q n e m e n t . 
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Au chapi t re I I , c o n s a c r é nux sculpteurs, touibiei's e( g r a 
veurs desceaux gaulo is a u l é r i e u r s aux Van Eyck , M. Mnele r -
l i n c k signale avec raison l ' i n t é r è t du beau l iu leau c e i i s e r v é 
au M u s é e lap ida i re de l 'abijaye Saint-Ravon a (Jand. Dans une 
co inmunica t ion M'Aca<lé in ie royale d ' A r c h é o l n g i e , J'ai é t u d i é 
e n l 9 ü 8 ce p r é c i e u x docuinenl Sous Ie l i l r e : Une aciilptuTe du 
XII" siècle (lu Musée de Gand. A la m é m e date, j ' a i i>ublié sepl 
tiches dans r i n v e n t a i r e a r c h é o l n g i q u e de Gau<l s<ius Ie l i t r e : 
Tyvipan de porie sculpté, Avant de lancer Ie r é su l l a t de mes 
recherches, j ' a i soumis re l les -c i a rapi ) réc ia( i (Ui de plusieurs 
savants, uotammont a M . Rnlart, qu i s'est r a l l i é c o m p l è t e m e n t 
^ mes conclusions, 

J ' a i é t é surpr is de t rouver dans l ' é t u d e de M , Maeter l inck un 
ex t ra i t textuel de m o n t r ava i l , sans d é s i g n a t i o n de la source, 
mais dans une fo ru i e qu i fait supposer que M . Maeter l inck a 
c o n s u l t é M . Eula r t et que Ie texte ]>ublié é n i a n e decesavant . 

* 
* * 

J'ai é t u d i é a i l l eurs la slalue de Saint Alexis qu i p rov i en t 
du Grand B é g u i n a g e Sainle-Klivsabeth de Gand et appart ient 
a u j o u r d ' h u i {> M . de Tracy . Elle date a s s u r é m e n t du XIV<^ s i è c l e 
et non du XIII«, date a t lop tée par M Maeter l inck a la page 18, 
bien q u ' i l « s e demande si Ie m ê m e m o d è l e n 'a pas p o s é 
devant Ie m ê m e ar t is le » et pour ce Sa in l -Alex i s (XlIIe s.) et 
pour la Vierge d ' i vo i r e (XlVe s.) de la col lec l i (Hi de B é t h u n e . 

I / é c a r t de date semble excessif pour un memo m o d è l e . 

(1) Vavt ancien dans les Flandres, par .los, Canier ut Paul Horgmans, T. I . 
(Rruxelles, Van Oest, 1914). 



— 230 — 

Je m e j o i n s k M . Maeter l inck i )our louer le beau r e l i q u a i r e 
du v o i l e de sainte Aldegonde de T é g l i s e de Maubeuge. I I me 
permet tra toutefois de l u i f a i re observer 1' inexactitude de 
son a t i r i b u t i o n k u n o r f è v r e gantois . A i ] i s i que Texpose no t re 
not ice de VArt ancien dans les Flandres ( ' ) , le po ingon de 
v i l l e de ce r e l i qua i r e n'est pas ce lu i de Gand, mals p robab le -
ment un poingon de Bruxe l les : u n l i o n insc r i t dans un é c u . 
Le p o i n ^ n onomast ique est une grappe de ra is ins . M M . Crooy 
s ignalent que les o r f è v r e s b ruxe l lo i s re^urent , en 1355, d u 
duc Jean U I , la m a r q u é du l i o n rappelant les a rmoi r i e s de 
Brabant. La l ê te de saint Miche l y f u t a j o u t é e plus tard, au 
d é b u t du X V P s i è c l e . A u surplus la p lupa r t des o r f è v r e r i e s de 
r é g l i s e de Maubeuge s<mt d ' o r i g i n e bruxe l lo i se ou montoise. 
On peut p r é s u m e r (non a i l i r m e r ) que cel exquis r e l iqua i r e est 
une p roduc t ion b ruxe l lo i se de la secon<le ino i t i é d u X V ^ s i è c l e , 
probablemeut en i4(>9, R i e n ne favor i se P h y p o t h è s e d 'une 
o r ig ine gantoise. Le poin^^on au l i o n n ' a j a m a i s é tó celui de 
Gand. La corpora t ion gantoise a tou jours eu pour m a r q u é 
(poin^on de v i l l e ) le casque v u de p r o f i l ou de t ro i s -quar t s ; 
au XVII® s i èc le appara i t u n d e u x i è m e p o i n ^ n , u n G, po in -
gon secondaire, su ivant M M . Crooy mais f i d é l e compagncm 
d u p remie r (le casque) j u squ ' au X V I I I " s i è c l e . 

* * 
Dans son Gent door de eeuwen, Frans de Pot ter a r ep rodu i t 

le dessin (non une photographie) d 'une emprein te d ' un sceau 

(1) Ouvrage cit*, T . I I , planche CXVI, notice page 16. — Voir cgalement la 
biyiio^m^&ie qui ac^eompa^e 4a notice. 

est P. Croojj. Vot^rr«an« religie«se en Belgiquü. Hruxelles, Vro-
isaaat, 1911. 
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de Gand c o n s e r v é e aux Archives nationales de Par is . L ' e x a c -
t i tude de Ia r ep roduc t ion me [)arait douteuse. En eifet, d 'une 
part, r i n s c r i p t i o n en exergue atleste q u ' i l s 'agit b ien de saint 
Jean-Baptiste et de Ia V i l l e de Gand ; raais d 'autre part , la 
figiu'ation i conograph ique du sa in l , v u k m i - co rps , ne c o n -
corde pas avec Ie P r é c u r s e u r d u Ghrist . Le dessinatenr de 
Frans de Pot ter l u i me t dans les mains un vase (calice?) e t u n 
l i v r e (Evangi le ?). Ges at tr ibuts sont ceux de saint Jean 1'Evan-
g é l i s t e , p lu to t que ceux du Baptisle. M . Maete r l inck en f a i t 
l ' observa t ion . 11 eut agi p rudemment en c o n t r ó l a n l l ' e x a c -
t i tude de ce dessin avant de l ' i n v o q u e r k l ' appu i de sa t h è s e . 
Mais pou rquo i l ' au teur i m p r i m e - t - i l sous la r ep roduc t ion 
g raph ique du sceau : « Saint Jean-Baptiste, pa t ron de Gand, 
di t la messe ». L ' e r r e u r est manifeste , puisque ie saint p r é -
curseiu' du Ghrist a é t é m a r t y r i s é sous H é r o d e (S* Mat lneu , 
chap. X I V ) , ^. la demande de l ' i m p u d i q u e H é r o d i a d e , pendant 
la v i e pub l ique du Ghrist , par c o n s é q u e n t avant r i n s l i t u t i o n 
du Sacrement de 1'Eucharistie k l a d e r n i è r e G é n e . 

» 
* * 

Eu ce q u i concerue les tableaux qu 3 M. Maeter l inck c o n -
s i d è r e comme gautois et a n t é r i e u r s aux van Eyck , j e laisse 
aux s p é c i a l i s l e s le so in d ' a p p r é c i e r . Qu 'on me i)ermetle t o u l e -
fois de daler du XY" s i èc le ( a p r è s 1450), et n o n du X l V s l e 
Ghrist dans une mandor i e , avec qua l re anges, devant lequel 
sont a g e n o u i l l é s la V i e r g e el u n donateur, tableau ex-voto de 
la ( ^ a t h é d r a l e de Bruges ( f l g . 50). Les v ê t e m e n t s , le tyi)e des 
i t i sc r ip l ions , le d iaprage d e r r i è r e les flgures a g e n o u i l l é e s 
appuient cette a p p r é c i a l i o n . 

La t igure 52 (planche X X V I I I ) est une variante du panneau 
deSaiu t -Sauveur de Bruges. Mais au l i eu d 'un donateur, on y 
voi t une donatr ice v è f u e du costume espagnol. L ' o r i g i n e g a n -
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toise et la date du m i l i e u d u XIV® s i è c l e paraissent toutes deux 
e r r o n é e s . 

La Madone du m u s é e de Vienne ( t i g . 56, p lanc l ie X X X I I ) 
est-el le d ' o r i g i n e gantoise ? M é m e question pour celle de la 
l i gu re 57 (planclie X X X I I I ) appartenant l o r d N o r t b r o o k e , et 
celie d u Musée M é t r o p o l i t a i n de N e w - Y o r k {tig. 58, ])lanche 
X X X I V ) La p r é s e n c e <le mot i f s a rch i t ec tu raux est saus p e r t i -
nence, puisque la p l u p a r t des é c o l e s de pe in ture les u t i l i sa ien t . 

L 'Annonc i a t i on de r H e r n i i t a g e a S a i n t - P é t e r s b o u i ' g , c h e l -
d'cBuvre de van E y c k , est c o n s i d é r é e par M . Mae te r l i nck 
comme é t a n l a n t é r i e u r e aux van E y c k . Un serait heureux de 
connai t re les a rguments q u i engagent l 'auteur. a contester 
T o p i n i o n admise. 

De Ibrniol les r é s e r v e s s ' imposent encore è propos de T i d e n -
t i f i ca t ion du paysage (gantois, su ivan t M . Mae te r l inck ) dans 
Ie vo le t senestre d u t r ip tyque de r A u n o n c i a t i o u de M é r o d e . 

Je ne veux é t e n d r e plus l o i n les observations q u i m ' o n t J té 
s u g g é r é e s p a r la i ec tu re du l i v r e d e M . Mae te r l i nck . L ' i l l u s t r a -
t i o u est abondante- On peut regre t te r les appréc ia t ions placées 
sous les planches ; l eu r place est dans Ie texte. Les t i tres des 
planches s ' é c a r t e u t de l a commune d ë s i g n a t i o n des oeuvres : 
m é t h o d e qui p r ê t e k confus ion dans une m a t i è r e q u i exige , 
pour é t r e tr-aitée sc ient i f iquement , de la p r é c i s i o n et une 
absolue c l a r t é . 

Jos. C A K I E R . 



Les Béguines 
et 1'Hérésie Albigeoise. 

Sej)! pas.sages des C(mtinuations I I en I I I de la faineuse c h r o -
n ique a p p e l é e « C h r o i i i c a Regia Coloniensis »- p rouven t qu 'au 
comuiencemonl du X I I F s ièc le Ie vocable « b e g h i n u s » é t a i t Ie 
n o m p o r t é ^ Cologne par les adeptes de l ' h é r é s i e A l b i -
geoise ( ')- A p r e m i è r e vue cela ne manque pas de parai t re 
assez é t r a n g e , v u que les mots beghinus et beghiua d é s i g n a i e n t 
dans nos c o n t r é e s , et Ji la m é i u e é i )oque , les i)ersonnes 
pieuses, q u i s ' é l a i e u t lai.^sées eu l ra ine r par Ie coui'ant d ' u n 
mys t i c i sme poi>ulaire au fond t r é s orthodoxe, et dont une 
par t ie des adeptes f é m i n i n s fonda les b é g u i n a g e s beiges. 
A. Mos l ie i in (*) et Greven O ont [)arlé de ces textes dans leurs 
é t u d e s sur les b é g u i n e s et les b é g u i n a g e s . Plus r é c e m m e n t Ie 
R. P è r e van M i e r l o (^) s'eu est serv i pour é t a y e r Ia t h è s e 
que Ie mot Albigenses, a p r è s a p h é r è s e du a l , pou r r a i t a v o i r 
i i i f l u e n c é la f o r m a t i o n des mots b e g h i n i e l beguina. 

Ne tenant pas h toucher èi la que.stion de l ' o r i g i n e du v o c a 
ble beghina , nous voulons s imp lemen l a t t i re r l ' a l l en l i on sur 
Ie f a i t ( ju ' e i i se se rvan l de ces texles, i l faut t en i r coiupte de 
l ' e x t r ê m e I junl i té avec laquelle, t\ cello é[>0(pie, on p o u v a i l 
con fo f td re les b e g h i n i et les begh in i© de nos c o n t r é e s , m ê m e 



— 23-1 — 

ceux q u i é t a i e n t les i)lus or t l iodoxes , avec les adeples des 
sertes albigeoises ou cathares. 

Les pays d ' empi re connaissent le nom begh ina . et donc 
au.-^si ce lu i de beghinus a la f i n du X I P s i è c l e . Ce n o m beghina 
est tout h f a i t popu la i re chez la popula t ion braban^onne 
avant IlOU (•»), quoique , au commencemenl du X I I P s i è c l e , 
i l y soit encore un « n o m e n n o v u i n • (^). Le n o m d ' . \ lbigenses 
se rencon t re pour la p r e m i è i ' e fo is dans les monuments 
é c r i t s a p r è s 1184, et cela dans le d i o c è s e de L imoges , t r é s 
é l o i g n é du Brabant. Ĉ ) I I nous semble qu 'entre 1184 et 1109 
i l n ' y a pa.s d ' i n t e rva l l e assez g i ' and pour y placer un t r a v a i l 
d ' é v o l u t i o n . q n i d o i t changer le vocable l i m o u s i n l i t t e r a i r e 
Albigens is en sobriquet popu la i re brabanpon : beghina . Ce 
mot beghinus, é l a i t dono connu dans la par l ie c i s r h é n a n e de 
r e m i i i r e avant les croisades antialbigeoises comme n o m des 
adeptes du mys t ic i sme popula i re de l ' é p o q u e . Ge mys t ic i sme 
popula i re de nos c o n t r é e s g a r d a i t chez un g r a n d nombre de 
ses adoptes u n c a r a c t è r e o r thodoxe ; mais, chez u n nombre 
non m o i n s c o n s i d é r a b l e de ces personnes extat iques, i l avai t 
des a t t a c h é s avec le M a n i c h é i s m e , dont l ' h ë r é s i e cathare ou 
albigeoise n'est ë g a l e m e n t qu 'une é v o l u t i o n . Depuis le 
X I P s i è c l e j u squ ' k Ia condamnat ion des « e r rores b e g h i n o -
r u m » par le concile de Vienne le n ó m de b é g h i n i i s é t a i t dans 
la pa r t i e occidentale de Pempi re T é t i q u e t t e commune des 
gens du peuple a d o n n é s au mys t i c i sme de bon ou de mauvais 
a loi et de ces h é r é t i q u e s , antisacerdotalistes et autre.s, appa-
r e n t é s aux sectes cathares du sud de la France. Le m y s t i 
c isme popula i re o r thodoxe l u i m ê m e , è cause de colte 
c o m m u n a u t ë de n o m et de certaines ressemblances avec le 
mys t ic i sme h é r é t i q u e , passait p o u r suspect aux yeux de 
beaucoup <le nos p r é l a t s . O*) Se basant sur ces c o n s i d é r a t i o n s , 
ne p e u r r a i t o n ê t r e a u t o r i s é k c r o i r e que les chron iqueurs 
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Colonais onta}) j )e lé les h é r é t i q u e s d ' A l b i dos hegh in i u n i q u e -
inent parceqne les doctr ines et les organisations albigooises 
ressemblaient h celles de ces mystiques dangerenx dont Ie 
n o m , si bien connu depuis des a n n é e s dans des d i o c è s e s 
suf f ragants de Cologne, é t a i t b e g h i n i . Les Albigeois n ' é t a i e n t 
peut é t r e k leurs yeux qne les begh in i des en^irons de 
Toulouse. C'est a ins i que dans T id iome n é e r l a n d a i s Ie n o m 
cat l iare . devemi ket ter , a é té d o n n é dans Ie cours des s i è c l e s 
s u b s é q u e n t s aux adeples de toutes les h é r é s i e s que nos c o n -
t r é e s on t connues. ( '°) . 

L ' ex i ) l i c a t i ou de l ' anomal ie qn'h Cologne Ie m é m e n<uu sert 
k d é s i g n e r las h é r é t i q u e s a lbigeois et les pieuses mystiques 
qu i f o n d è r e n t les « domus ct curies beghinaj^m » peut donc 
é t r e t r o u v é e sur tout dans Ie f a i t d 'une ressemblance super-
l i c i e l l e entre Ie b é g u i n i s m e or thodoxe et Ie catharisme. 

I I n ' y a certes aucun m o t i f pou r c ro i re que les contempo
ra ins q u i avaieut quelque i n t é r ê t k d i f f amer celles qu i se 
p roc lamaien t les a p ó t r e s de la v i r g i n i t é , en s'attaquant aux 
feinmes pieuses ap] )e lées par d é r i s i o n b é g u i n e s (i"), aui 'aient 
n é g l i g é d 'avoi r r e rours a l ' a rme hab i tue l l edu l i b e r t i n a c c u l é , 
c'est-a-dire aux umncBuvres tendant k rendre suspecte la 
m o r a l i t é de Tadversa i re Cependant les é c r i t s du t r e i z i è m e 
s i è c l e p rouvent que Ie rei)roche p r inc ipa l qu'on faisait aux 
beghinae n ' é ta i t pas celui d ' i m m o r a l i t é , mais celui d ' h é t é r o -
doxie . 

Une anecdote r e l a t é e par Jacques de V i t r y et r eprodui te 
deux fo i s dans ses oeuvres, mais avec quelques l é g è r e s 
var iantes , ( " j nous f o u r n i t des renseignements p r é c i s sur la 
na tu re de la ca lomnie dont les beghinai é t a i en t l 'obje t . U n 
moine in l e r roge l 'Esp r i t Saint pour connaitre, au poin t de 
vue do la s p i r i t u a l i t é , Ia va leur <le ces femmes, (pie Ton 
n o m m a i t boghinye. El l 'Espr i t Saint de n ï p o n d r e « I n v e n i u n t u r 
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in iide .stabiles e l i n opere e f f l c a r e s » . Elles ont une f o i slable, 
a<'compagn(»e des « e u v r e s n é c e s s a i r e s au salut. C ' é t a i t Ih une 
l)reuve de r i n l é g r i t é de la f o i qu 'e l les professaient, p l u t o l 
qu ' i i i i e attestat.ion de Texcellence de leur m o r a l i t é . I I est bien 
v ra i que Ie texte « I n v e u i u n t u r i n fide stabiles et i n opere 
e f f l r a r e s » se r e t ro i i ve dans l ' o ra i son « sui)er p o p u l u m » et 
dans celle des v é i ) r e s du Merc red i de la seconde semaine du 
c a r ê m e , et q u ' i l y est en connexion avec la res t i tu t ion de 
r innocence (•*), mais Jacques de V i t r y s'est c h a r g é l u i - m ê m e 
de nous donner dans une de ses let tres la s ign i f l ca t ion q u ' i l 
attachait h cette expression. I I en f a i t tout s implement l ' é q u i -
valent d ' u n cer t i f ica t d 'o r thodox ie . (̂ )̂ 

En ou t r e en par lan t du sobriquet beghina que les E g y p -
tiens. o 'e.sl-a-(lire les p r é l a t s s é c u l i e r s , donnaient aux femmes 
d é v o t c s <le la Flanrire et du Rz-aba/if, Jacques de V i t r y place 
cetfe appel ln t ion dans uno s é r i e de c i n q noms dont t ro i s sont 
cer la ineinent synomymes d ' h é r é t i c j u e . (Ie qu i semble bel et 
bien p r o u v e r q u ' i l y a t t a c h é Ia i n é m e s ign i f l ca t ion . ('") D ' a i l -
leurs dans Ie m ê m e « sermo I I ad v i r g i n e s » Ie m ê m e p r é l a t 
relate « c u m m u l t i et magn i v i r i de staiu hu jusmod i m n l i e r u m 
male sent i rent » et dans Ie P ro logus ad. v . M . O i l a f f i r m e 
« v id i s t i quosdam praed ic ta rum m n l i e r u m reJigionem i n f a -
mantes ». (") C'est donc b ien l ' é t a t de v ie et non la m o r a 
l i t é de ces femines extatiques q u i est en j e u . Or eet ('lat 
de v ie r e v ê t a i t un c a r a c t è r e quelque peu dangereux en m a l i è r e 
d ' ( t r lhodoxie , p r é c i s e m e n t èi cause de la teinte cathare que 
l u i donnaient une exal ta t ion e x a g é r é e de la v i rg in i t (^ e l une 
cerlaine tendance a v o u l o i r c l ianger Ie conseil é v a n g é l i q n e 
de la cont inence en une v é r i t a b l e ob l iga l ion g é n é r a l e . Si la 
c h n s t e t é d e s beghina:^- pouvai t donc f o u r n i r m a t i è r e h criticpie, 
c ' é t a i t pa r Ie t rop et n o n pas Ie t rop peu de cas qu'elles 
faisaient de cette ve r tu . 
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Partoiit, mais snrloTit (lans los nii l ieux coloiiais, si nrdents 
k combattre ran t i sacerdo ta l ï s ine C) Beylinup, Hef^diini et 
Alhigenses courraieiit dono au commencemenl du XIJP siècle 
Ie risqne d 'ê t re pris pour des indési rables ejusdem fariiiae. 

Gomment cette antipathie pour l 'é tat de vie hég-uiuale l u i 
m ê m e é ta i t -e l le possible ? 

Elle s'explique ditttcilement si oi i adniet les Ihéories aucieu-
nes sur Torigine des bégu i i i e s ; facilement si on accepte les 
nou velles. 

De Mirée h GodelVoid Kurth les auteurs qui out trai té fles 
Béguiuai?e.s eu lont un inslitut foudé soit pai' sainte Begghe, 
soit i)ar Laiubert Ie Bègue. L'opiuion qui en atlribuait Ia f o n -
dation k la l i l le de Pepin de Landen a été ahaudonnée de]>uis 
loijgte]ni)s. Geile qui cousidérai t Laniberl Ie Bègue, comnie Ie 
fondateur des bégu ines , a depuis quelque tein])s fai t place k 
Topiuiou qui ne voit i)lus en l u i qu'un des uiulliples promr)-
teurs du mouvement b iguinal . M. O. Sheridan a vainenieut 
tenlé eu 1914 de faire i>asser sainte Begghe jiour foudatrice 
inconsciente et t rés iudirecle de nos béguines I I aï l l ruiai t 
que les converses du convent d'Andeune, fondé par sainie 
Begghe, auraieut qui t té ce couvent après que Ie concile de 
Reims ent sui)i)rimé en 11W ia règ le d 'Aix-la-Chai»elle (^es 
soeurs de saiule Begghe, aveo quelques nouvelles recrues, 
seraient al lées v ivre daus les villes voisiues tout en cont i -
nuaut de porter leur costume religieux Après avoir vécu 
isolées ces béguines se seraient constitufios en associations, 
auraieut choisi de^ su[)érieures et auraient lait uaitre ainsi 
les bégu inages . ('^). 

Eu voulaut ^ tout pr ix douuer au b 'guiues uu Ibndateur ou 
unt; foudatrice et surtout eu considi^rant Tinslif ut des bégu iuos 
00mme uu<j iusli tuliou caractér is l iquo ct cxclusive das auci(Mis 



— 238 — 

Pays-Has, la plupart de uoa liistoriens Belg^es ont i)ris dans 
Iciirs investig'alions i i i i fanx poii i tde dévBrt. 

r.es travaiix r.ioents concernaiit les beg-uiiiag-es o i i l élabli 
qiie Ie vocable «]3eg-hiiia» n'a fai t son api)arition dans les 
documents écr i ts que vers la f in dn douzième siècle ; qn'a 
celte ftpoqne on appliqnait Ie nom de beghina h toutes sortes 
de femmes pienses et de religienses et que ce n'est que vers 
l ' année 1245 que begliina, béguine , devint dans nos cont rées 
Ie noin spécif lque des femmes dévoles, qui habitaient renclos, 
que nons appelons de nos jours un Bëgu inage . 

Au commencenient du treizième siècle ces bé^^uines 
n'avaient i)as enoore de nom pi^opre è eux. On les nommait 
odlcieliemenl juulieres leligiosae, virgines continentes, 
femmes reli^ieuses, vierges continentes. Vers Ie mi l ieu du 
treizième siècle elles ])rennenl dans les documents Ie nom 
de beghina, beguine, une dés ignat ion populaire, m ê m e un 
sobriquet, qu'elles acceptent, comme Ie feront un peu plus 
tard les f r è r e s cellites avec Ie nom loUardi. Elles s'intitulent 
alors muliei'Bs religiosae vuLgaiHter dictae bpghinae, femmes 
pieuses nommées c o m m u n é r a e n t b é g u i n e s . Bientót toute cette 
explication tombe et leur nom devient dans les actes tout 
simplement ^«^^««a. 

Déjèile ]>rofessenr Greven de TUnivers i tè de Bonn, quand i l 
a pré tendu trouver l 'or ig ine des bégu ines dans l'insuftisance 
des couvents de femmes, avait pris Ie grand mouvement 
mystique du dt)uzième et t re iz ième siècle pour base d'une 
autre theorie. U constale qu'h par l i r de la fin du douzième siècle 
un élan irrésistil)le pousse les femmes de nos cont rées vers Ie 
mysticisme et vers Ie cloitre. I^s Norbertins ayant temporai-
rement i 'enoncé k fonder des couvents de itioniales et les 
abljayes cisterciennea pour femmes ótant trop[)eunombreuses, 
les i^ersonnes du sexe, qui se sentaient appelées ö la convorsio. 
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c'est ?i dire h qiii t ter Ie moiuk^. no purent trouver jilnco (Unus 
les couveiits et fondèrei i t les oon^réj^-ations bégii inales. 

Ce mauque de couveuts iie siifïit cepeiidant pas i \ cjxiiliqiier 
la faveur imiverselle el 1'exten.sion prodi^ieuse de r ins t i lu t 
des hégu ines . I I serait plus raisoniiable d'aUrihiier l 'em[ires-
sement avec lequel des foiiles (riioniines el de femuies 
embrassère i i t Ie genre de vie béguiiiid h ia déiuocratisalioii 
du inouvemeiil inystique qni avait commencé a se jiiauifesfer 
en Euro[)e occidentale au X I * siècle La vie bégninale é la i t 
une vie idéale i><)ur les e lémenls extatiques de la poindation 
iirbaine de la fin du XI I^ et du X I I I " siècle. Celle bourgeoisie 
n'ainiait plus r i m m i x l i o n des abbayes dans sa vie religieuse, 
(̂ '̂ ) et nianifestail son esprit dMndépendance n iême en n ia t iè re 
de si>iritualité. Elle trouvait dans la vie béguina le la jdupart 
des avantages de la vie religieuse sans en ép rouver lesgrands 
inconvénien ts . La béguine n 'é ta i t pas une religieuse. Sa 
man iè re de vivre étai t mixte et tenait pour ainsi dire Ie 
mi l ieu entre Tétat religieux e tTé t a t séculier oii laic. Elle ne 
faisait aucun voeu i)erpétuel, mais seulement Ie vceu (empo-
raire de chasteté et d 'obéissance, qui ne ia l iait i>as plus 
loiigtemps qu'elle ne voulait demeurer béguine . en sorte qu'a 
toute beure elle pouvait quitter librement r i n s l i t u l , renoncer 
k ses voeux et contracter mariage. Elle ne s'obligeail point 
au voeu de pauvre té , pas m ê m e temporairement, el q u o i -
que b é g u i n e conservait la p ropr ié té de ses biens. Elle 
pouvait acqué r i r , exactement comme les aulres femmes 
laiques et sécul iè res et disi)Osait librement de ce qui l u i 
appartenait ou de ce qu'elle gagnail par lui lionnête Iravail 
manuel. I I n'est pas é lonnanl que ce genre de vie, qui 
n'exigeait j)as m ê m e la rés idence dans une communau té , 
oblint un succès inoui dans loute rEurojie comnuuiale. (Üe 
mouvement niystique démocra t ique se fit senlir avec Ie i)lus 



— 240 — 

d'iiiltmsiln (lans les coiiches populaires des deux grands 
ceutres de la puissance communale, d'abord dans Ie Nord de 
r i la l ie , (Uisuite dans les Pays Bas. I I ent des abontissements 
différents dans les divers pays oü i l se manifesta. En règ le 
généra le Ie béguin is ine i)onssa les populations vers Thérés ie , 
surtout vers les hérés ies anli.sacerdotalistes et i)seudo-mysli-
ques, condamnées par les conciles du XlIIe et du XIV» siècle. 
Tel fut Ie cas [)rincipalenient en Allemagne. Le béguinisme ne 
resta orthodoxe que dans les Pays Bas. 

En Belgique, le flot de vie religieuse, déversé sur le pays 
par ce mouvement mystique fut canali.sé de bonne lieure 
l)ar l 'autori té écclésiast ique et dorma naissance h eet institnt 
des b.^gnines qui , avant la fondation des bégu inages eut è 
parconrir un ir iple stade : le i)remier comportant l 'é lat de 
dispersion, lo second Tétnl d'association, le t rois ième Télat 
de gronpement lonal ; et ce n'est qu'alors qne v in t le statut 
paroissial, c'est h dire le bégu inage qn'on ne rencontre 
pour ainsi dire que sur le terri toire des anciens Pays-Bas. 
Malgré cela nos bégu ines pai-tagèrent Tana thémal i sa t ion 
commune de tont le bégu in i sme . 

Les béguines beiges furent bel et bien condamnées comme 
Iiérétiques et sni)pr imées en 1311 par le pApe Clement V, au 
concile de Vienne, { '̂) tout comme les bégu ines de France, 
d'AUemagneet des pays l imitrojihes, et cela parceque l ' insti-
tut des bégu ines ne p résen ta i t pas de garanties snfflsantes 
d'orthodoxie et professait des erreurs ^ teinte Cathare et 
fratricelliste. A Anvers et dans d'antres locali tés beiges on 
avaitdéjèi c o m m e n c é la confiscation des biens des béguinages , 
{^) (fuand grace è l ' interventinn du haut c lergé de notre 
pays qui réponda i t de l 'orthodoxie des béguines des Pays-Bas, 
le« bégu inages beiges b é n é f l c i è r e n t d ' n n e t o l é r a n c e pontiticale. 
Cela eut liou, a p r è s qu'uae. enquête papale eut étabii leur 
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carac tè re inoffensif. En Belgiquo par exception tout i\ fai t 
spéciale, ie genre de vie béguinal fut t o l é r é p a r Rome, mais 
Ie document j)ontifical portalt (pie Ie souveraiu pontife ne 
voulait ni approuver, u i désapi)Z 'ouver Tinslilut des béguiues 
beiges. Partout ailleurs eet é la t était i»roscrit. 

Gepeudanl déja <lepuis i)lus d'iui siècle avanl celte con-
daumation déttnil ive, nos bégu ines , orthodoxes, elles mêmes , 
pouvaient s'atleudre a ce verdict. Le fait., ne doit pas nous 
éloimej ' , quand nous consid(h'ous que i>ar leur origiue 
popidaire el leur orgauisaliou, les congréga t ions de nos 
b.>guiues resseuiblaienl a ti'y u i ép rendre aux associations 
oathares<le Tépoque. La ditiicullé de reconnaitre ces associa
tions orthodoxes de celles qui ne l 'élaient pas, est at testée 
par les éc r iva ins ecclésiast iques du temj)S, entre autres par 
saiut Bernard dans sa réponse k Everviu de Steinfeld. i^*) La 
rlistinctiim était dilïicile k é tabl i i ' i )ar l 'autori té ecclésiast ique ; 
elle r ë t a i t d'autant plus pour les simples hdèles e t j ' a i la cou-
vicl ion que beaucou]) de persormes égarées dans les sextes 
héré t iques de Tépo/pie, étaient de bonne foi et que condaui-
nées i)ar une autor i té , qui elle mèine n 'étai t pas loujours 
in t èg re , i ls ue l 'auront pas été i)ar le maitre sup rème qui 
scrute les reins et les coem'S. 

Je me conté iterai d'attirer votre attentiou sur quelques 
unes des resseuiblances les plus frappantes. Le si in téressant , 
mais mallieureuseuient si rare commenlaire de A. Mosheim de 
Beguinis et Beguinabus en fourni t encore une abondance 
d'autres. Les Gathares, les héré t iques classiques du uioyen-
kge, se divisent en deux groupes distincts les dualistes, 
plus rai)procliés de la doctrine de Manés enseignaient 
l'existence de deux dieux éga l emen l puissants Tun bon et 
1'autre mauvais; et les monarchiens. Ces dei'niers étaient les 
catliares de nos cont rées , ils inclinaient d'avantage vers le 
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catholicisme et cela k tel point que sa int Bernard les appelle 
des hé ré t iques occiiltes ou clandestins C'est la seconde des 
deux espèces d ' l iéré t iques dout parie Evervin de Steinfeld 
dans sa lettre au saint abbé de Clairvaux. Dans sa réponse , 
(les sermons 05 et 00 sur le cantique des cantiques), saint 
Bernard reconnait leur aus tér i té et le carac tè re i r r épro-
chable de leur vie ex té r i eu re . Comparant les égl ises soumis 
èi la j u r id i c t i on de Cologne k la vigne du Seigneur .et les 
hé ré t iques de ces contrées a des renards qui viennent d é v a s -
ter celte vigne, i l écr i t . Je ne sais par quelle adresse ce 
renard r u s é confond et mêle si bien les traces de ses pas qu ' i l 
est presque impossible de voi r par quel endroit i l entre et par 
OU i l s'en va. On voit bien l 'ouvrage ; on ne voit pas 1'auteur 
lant i l a soin de se dégu i se r sous les plus belles aj)parences. 
Interrogez le sur la toi.rien de plus chré t i en : examinez sa con
duite; elle est i r r ép réhens ib le ; et i l senibleJustitier sjs paroles 
par ses actions. En preuve de sa foi i l f réquente Tégl ise , i l 
honore l e s p r ê t r e s , i l ofifre sou p résen t k l'autel ; i l se contesse 
et participe aux sacrements. Qu'y a - t - i l de plus catholique ? 
Quant k ce qui concerne la vie et les moeurs, i l ne circonvient 
personne, i l ne fait ni tort u i violence ; ses traits sont p^lis par 
le jeune, i l ne mange pas son pain dans Toisiveté ; i l travaille 
des mains i)Our gagner sa vie. Ou est doUc le renard ? Gr les 
dégats de la vigne prouvent sa [)résence Les femmes quittent 
leurs maris et les maris leurs femmes pour se retirer a u p r è s 
de ces seclaires Les clercs.et les p rê t r e s , jeunes et vieux 
laissent \k. leurs peuples et leurs ég l i ses et on les trouve parmi 
cas héré t iques , nièlés k des tisserands et k des ouvriers ; n'est-
ce-pas Ik un grand dég^t et 1'oeuvre dos renards ? (") 

Nous reoiarqiiftc^ donc que ces hé ré t iques m è n e n t une vie 
ext::»netirenient parfaitement i r r ép réhens ib le , i l se distinguent 
móme par une i^iétó e i t é c i ö a r e . {)l«s; g que celle des 
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fldèles ordinaires et par des tendances mystiques jiareilles h 
celles qui carac lér i sen t les béguines et les béguins orthodoxes. 
Vivaut saus aucun luxe ils séduisen t les fonles qui coni -
paraient k leur genre de vie la nmllesse el les allures trop 
souvent mondaines des pi-élats catholiques et qui reslaient 
f r appées de leur aus tér i té et de leur culte de la v i rg in i té . 

Nous voyons en outre que les adeptes de l 'héres ie se 
recrutaient surtoui dans les families de tisserands et de 
pelletiers. Un des reproches que Ton fit t> LamberI Ie B è -
gue pour l ' inculper d 'hérés ie , fu t qu ' i l f r équen ta i t ces 
mil ieux. Avant la i)ersécution les membres des sectes 
cathares portaientun costume particulier ; un cerlain nombre 
d'entre eux vivai t en communau té ; ils formaient une espèce 
t l ' insti tut religieux, d'autres se réunissaient en conf ré r ies . 
Ces conf ré r i e s é ta ient dir igóes les bons hommes et les bonnes 
femmes en l a t i n « b o n i homines, bonae mul ie res .» La pr iè re 
obligatoire et j o u r n a l i è r e des membres de certaines de ces 
congréga t ions comportaiet sept paters. Un chapitre mensuel 
réunissa i t les adei>tes pour la couli)e. Les associations cathares 
tachaient de batir des infirmeries pour les membres impotents 
de la secle. Les femmes se nonnnaient virgines continentes 
mulieres religiosae Les supér ieures des confrér ies pour f e m 
mes portaient Ie nom de magistrae, parfois par humil i të 
celui de Marthae, servantos. Ces héré t iques professaient 
une aversion profonde pour Ie serment, et montraient une 
prédi lec t ion spéciale pour la prédica t ion , dont se chargaient 
non seulemenl les hommes mais aussi les femmes. Les statuts 
des conf ré r i e s attachaient éga lement une grande imi)orlance 
k rob l iga t ion de garder les secrets de la communauté . (") 

Gr toutes ces par t icular i tés se rotrouvent dans l ' insti tut des 
bégu ines beiges du treizième siècle. 

Comme Matheus Parisius nous Ie décr i t dans sa chronique 



— 244 — 

majeuro, Ie mouvement bf'guinal in i t ia l mettait en branie 
les personnes exiatiques des deux sexes, les bégu ins et les 
l)éguines. En Helgiqueles bégu ins fu ren l les fondateurs de 
l ' institut des Begards, les béguines los fondatiices des b é g u i -
nages. Ces diMix instiltits ont une or igine commune. Dans 
les di]>l<unes du t re iz ième siècle nos Begards ortliodoxes 
portent Je nom lioni Hcunines, boni valel i , boni pueri, f*) nos 
béguines les noms de nuilieres religiosae, virgines conl i -
nentes (""'); noms qui sentent absolument Ie catbarisme. Les 
supér ieures de certaines conf ré r ies de béguines orthodoxes 
s'apiiellent magistrae et plus spéc ia lemenl Martbae, celles des 
associations béré t iques onl Ie m ê m e nom. (") 

Les Begards et les bégu ines orthodoxes se recrutent surlout 
dans les families de lisserands, et leurs relations avec Tindus-
li'ie dra])itire sonl arcliiconnues. (•'-; I I y avait a celle époque 
un doublé id(^ai héréti(xue Tidéal catliare, qui exagéra i t i ' i m -
I)ortance el l 'obligalion de la v i rg in i t é el l ' idéal vaudois qui 
pr(5nail Texcellence de la i )auvreté. En ne faisant pas de vosu 
de pauvre lé , mais en se vouant sous la fo i de leur parole de 
chré t ienne è I'observation temi>oraire de la chas te té , nos 
béguines sen)blaient,*A ceux qui regardaient superficiellement, 
rapprocher s ingu l i è remen t leur idéal de celui des adeptes des 
sectes cathares. L'aversion pour Ie serment se retrouve é g a l e -
ment dans les plus anciens staluts bégu inaux , ils mentioimenl 
la probibition spéciale du serment. Les béguines ne peuvent 
« niet gesworen eede iets steunen », c'est-k-dire r ien aff l rmer 
sous serment. (̂ ^̂  A leur profession elles doivent s'engager 
sur leur foi ch ré t i enne au lieu de Ie faire par serment, « zy 
zullen gheloeven op haar chrislelyken. trou in stat van 
eede .» Q^) Le soin jaloux avec lequel les béguines doivent 
tèidtL^t g a t d ö r lös secrets de l'institut, se retrouve dans la 
plupltrt des r é ^ e m e n t s ^ C^) « secreta oustcKlient» elles garde-
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rent le secret. Avant l 'érect ion des béguinages les béguines 
ont éga l emen t leur inf i rmerie C^) 

L'insl i tut des béguines ressemble donc a s'y u iéprendre aux 
associations cathares ou antisacerdotalistes. Bien plus le nom 
de cerlains bégu inages et leurs actes de fondation attestent 
que leur construction a été iufluencée par la préoccuj)at ion 
d ' éca r te r de Tinstitut tout dangerou tout ca rac tè re hé ré t ique . 
Plusieurs bégu inages s'appelleut « La Vigne ». Nous ne cite
rons que le Béguinage de Bruges et celui de Bruxelles, 
qui portent le beau nom do Notre-Dauie de la Vigne. 
L'acte de fondation du bégu inage de Lierre mentionne qu'on 
l ' é r ige «ue vulpeseffodiaiit vineaiu Domini» (•̂ **), pourque les 
renards ne ra vagen t pas la vigne du Seigneur. Empêcher 
les renards de dé te r io re r la vigne du Seigneur c'est une 
expression qui depuis Saint-Augustin siguifie dans le l an -
gage théologique combattre Thérésie . 

Dans la partie fran^jaise de la Belgique, c'est ö dire dans les 
Flandres, la direction des béguinages était ctmflée aux grands 
pourchasseurs du catharisme et des albigeois, aux Domini-
caius. Ges religieux qui avaient commencé leur action contre 
r i i é r é s i e en faisant d'une communauté de femmes cathares, 
l'abbaye fémin ine de Notre Dame de Prouille p r é s de Tou-
louseC^), continuaient en Belgique leui- mission en acceptant 
la direction des bégu ines dout la simplicité faisait parfois 
des viotimes de l ' hé rés ie . 

La conclusion s'impose donc qu'au treizième siècle la con-
fusion entre les associations de cathares et celles de béguij is et 
de bégu ines orthodoxes était pour ainsi dire inévi table pour 
un observateur superfflciel et chose t rés facile èi exploiter pour 
les ma l - i n t en t i onnés . Dans certains cas les yeux les plus 
experts ne parvenaient qu'avec peine k ëtablir la di l férence. 
U n'est donc pas é tonnan t non plus que les contemporains 
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aient donné a[ixi)ieuses fenunes qui <>nt fondé nos bégu inages 
lesurnom do b«?guines, s ignif ianl hé té rodoxes , un nom donné 
éga lemen t aux calliares ou albigeois dans les pays du ressort 
de r a r c h e v é c h é de Cologne. 

Après cela on pourrait se demander si les ressemblances 
que nous avons s igna lées ne doivent au fond nous faire con-
clure il l 'or igine l iéré t ique des bégu ines beiges. Nous croyons 
pouvoir assurer que non. Le mouvement mystique femmin, 
dont Jacques deVitry nous a donné une si in té ressante desci'ip-
t ionponr le pays de Liége, est en Belgique essentiellement 
un mouvement de bonne et orthodoxe réfor ine . I I n'a pas t ou -
jours plu aux hauts dignitaires ecclésiast iques et pour cause. 
Quand le pftpe Innocent I I I appelle certains p ré l a t s de ceLte 
époque « des aveugles, des chiens muels qui ne savent plus 
aboyer, des siinoniatpies qui vendent la justice, absolvent les 
riches et condamnent les pauvres » (*°) ; ce n'est pas précisé-
ment pour les canoniser. Jacques de V i l r y nous di t que ce sont 
préc i sément ces prélats- la qui ont j e t é k la tê te des pieuses 
mol iè res religiosae ie nom insultant de beghinse. I I est 
probable que parmi les bégu ines beiges i l y a eu k cette 
époque des brebis éga rées , mêmes des brebis galeuses, que 
des évéques leur ont é të défavorab les , mais en somme i l est 
impossible d'admettre que l ' inst i tut des bégu ines ait eu, au 
moins en Belgique, une origine hë ré t i que . 

L. J. M . P m L i p p E N . 
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Povir la bihliographic des B é g u i n a g e s a consviltor : L . J . M . P i i n . i r P E N : 
De Begijnhoven-Anvers \9\8-p. 4 3 5 a 4 7 2 . Ont paru a p r è s : H . HooR-
N A E R T : Ce que eest qu'un Béffuhiage. Bruges 1921 — H . L E V E R T ; Het 
Begijnhof buiten Bergeti op Zoom. Bergen op Zoom 1924 . — H . N E U S : 
Document falsifié • elatif d Vorigine des BégutJies. (1154) Revue Beige de 
Philoloffie et d^Hisloire. Tomelll n° l. Janvier-Mars, \9Z4:. — R O D O L P H K 
H o o R N A E R T : Les Béguines de Bruges. Bruges i9Si. — J . V A N M I E R L O 
JuN- De bijnaam van Lambertus li Beges. Gand 1925. Verslagen en Mede-
dealingen der Koninklijke Ylaamsche Academie, 1925. — ( R O D O L P H E 
H O O R N A E R T ) De Wyngaard van Brugge. Het Brugsch Begynhof. Bruges 1926. 

1) N ' a y a n t pas a m a clisposition .• W A I T Z : Chro ica regia Cnloniensis : 
Hannoverae 48fi8 des Scriptores rerum Germanicanim in usiim scholarum, 
je doune les textes d 'après P E R Z . M. S. R. G. 

12 )9. Ipso siqtiidem anno abbas Cysterciensis et alii abbates ejusdem 
ördin i s iterum a papa in Proventiam convertendi gratia Begglnos ad 
fidem mittuntiir, sed ab eis contempti et cum ignorainia repulsi sunt. 
P E R Z . s c r . X V I I p. 8 2 4 . 

1210 E o d e m anno hortatu Apostolici plurima multitudo ex omni 
F r a n c i a , Ang l ia et Lothar lng ia cruce signati ad eosdem Begginos pro-
fecti sunt, qui ductoribus et rectoribus Abbate scilicet Cisteriensi et 
Simone c o m i t é de Montfort, ad Tolosam deducti eam obsidione cinxe-
Tunt P E R Z . scr. X V I I p 825. 

1211 Ipso anno multitudo nobilium ex diversis partibus cum turba 
imiumerabili , ad Begginos iterum profecta. P e r z . s cr . X V I J p . 825. 

121 •>. E o d e m anno multitudo popuH ex omnia Saxonia et West fa l la et 
F r e s i a et diversis partibus cruce signati ad expugnandos Begginos 
proficiscuntur. Perz . scr . X V I J p 826. 

A D . 1213, S y m o n de Monte For t i cum christ ianis qui ei in 
auxil ium veneraut T o l o s a m civitatem contra comitem sancti Egyd i i et 
Besrginos profectus, bel lum intulit. P F R Z scr . X V I J p. 8 2 7 . 

1210 E o d e m tempore apud Hispaniam que terra Sanct i Eg id i i nun-
cupatur in civitate T o l o s a heresisquedam cuius cultores Beggini deno-
minabantur. emergens, ramos sue perversitatis, in brevi longe lateque 
nlmium propagando in tantum distenderat, ut non solum humiles atque 
meliores, verum etiam primores et principes totius Hispanie cum 
aliarum provinciarum capitaueis necnon inuiunerabili multitudine 
utruisque sexus huius perversi dogmatis error involveret. Set ne virus 
tam execrabile latius inomnera hominem catholicum irreperet et ecclesia 
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detrimentum in suorum desolatione membrorum sustineret, multi ex 
regnoTheutonicorum atqtie F r a n c o r u m alli isque nationibus zelo insticie 
a c c e n s i p r o nomine Cruci f ix i , vestimentis cruclbus afi&xis pro jam dicta 
heresi destruenda- in partes occiduas i re unanimiter se preparaverunt. 
Abbas quoque Cisterciensis vir mire probitatis et industrie, de consilio 
et mandato domini pape et consensu totius ordinis sui cum nonnullis 
suorum prono animo se comitantibus i l luc se transferrens, multa ibi 
viri l i tér operatus est. P e r z . sci'ipt. X X I V p. 14. 

1 2 1 1 . A n n o Domini iacarnationis 1211 contigit quod sequitur. C u m 
diabolus pers\iasione eorum qui Begglni dicebantur execrabll is doc
trine semen paulatim irreperet, et j a m in plures transfuderetur eorum 
perversitas, quidam magister Radulphus de Namuco, vir prudens et 
religionis, considerans tantum periculum uni^/ersali imminere ecclesie, 
ad investigandum plenius eorum nequitiam et ad eos convincendos, si 
necesse esset. quendam sacerdotem, de cuius vita plurimum presume-
bat, secum assumens, ad eos venit. attestans, eorum secte se veile 
participare. U t itaque ipsi beretici de magistro R(adulpbo) plene con-
fidereut ipsique eos de se certiores redderent, quandoque vultu elevato 
se spiritu in ce lum raptum simulabat et publice eorum fidem, immo 
Infidelitatem, de die in diem se predicaturum spondebat. T a n d e m cum 
omnis error eorum ei perfecte Innotuisset, ad episcopum Paris iensem 
venit et que ab els audierat per ordinem enarravit Q u o audito, predic-
tus. Pa i i s i ens i s episcopus, quasi fidem eorum defensatuxus, per pro-
vincias pro eis misit. congregansque vicinos episoopos et magistros 
tbeologos satis subtiliter eos examinavit. Quorum quidam manifeste 
errorem suum protestabantur, qiddam res i l ire conati, cum viderent. se 
non posse evadere, erubescerentque convinci , si negarent cum ali is 
stabant In eadem per l inac ia , nee negabant. Tanta audita perversitate, 
ex sententia omnium preiudicati, ducti sunt in campiun, ubi in conspectu 
totius cleri a c populi degradatl c lerical ique exuti privilegio, regis 
custodie d e p u t a ü sunt, Quo non multo post regresso, in eius Conventu 
jQ^mmis exusti sunt. E r a n t autem 14 tam clerici diversi ordinis quam 
et la ic i qui diabolicis adeo irretiti machinatlonibus erant, ut nee in 
ipso mortis articulo ul lum in els posset perpendi indicium penitentie, 
set mente obstlnata ultro atque certatim corporis etanime sese ingere-
baat supplidio. P B R Z , Script. X X I V , p. 1 5 , 1 6 . 

Jo. L A U R A M O S H E I M . De Beffhardis et Beguinabus Commentartus. 
IjipjxiM l790. p . 5 2 . 
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3) D ' J o S E P H G R E V E N . Die Anfange der Beginen. Munster liU?. p . 79. 
4) J . V A N M i E R L O J U N . De bynaam van Lambcrtus li Beges. Gand 1925. 

p. 24. 
5) C ^ A R i u s H E I S T E R B A C H E N S I S : Illustrium Miraculorum et Historiarum 

memorabilium Liber XII, Cologne 1599, p. 104. « Dum intellexissem s i ipra-
clictum monachum gratiam l l lam lacrymarum percepisse a feminu tali 
religlosa, rogavl abbatein meum, tune recenter factus monachus, ut 
l iceret mihi tales visitare faeminas, et concessit mihi statim Veniens 
itaque ad domum cujusdam honestae matronae Brabantiae hospitandi 
gratia, cum iutellexisset desiderium meum, dixit in joco « Quid quaeritis 
videre istas b e g i n a s ? » vultis ego ostendam vobis nuiUerem bonam, 
quae quicquid vult. obtinet a D e o . » C e s feminae religiosae a p p e l é e s 
beghinae appartenaient » ad coenobium quoddam s a n c t i m o n ï a l i u m 
ordinis nostri, c'est-a-dire de Tordre de Gauthier, a b b é de l'abbaye cis • 
tercienne de Vi l l ers . Voyez : L . J . M . P H I L I P P E N . Da Begynkoven, p. 25. 
J . G R E V E N a d é m o n t r é que les mots « quid qu'aeritis videre istas beginas » 
ont é t é p r o u o n c é s avant 1199. Voyez J . G R E V E N . Bie ünfange der Beffinen, 
p. 124. 

6) J A C Q U E S D E V I T R Y : Prologus ad Vitam Marice Oignacensis. Vo ir le 
texte note 13. 

7) Cette p r e m i è r e mention se trouve dans l a chronique de Gaufredus 
de B r u i l , cenobita, prieur de l'abbaye de St. Pierre du Vigeois , dans le 
d i o c è s e de L imoges . Gaufredus termina son oeuvre en 1184. V o y e z 
C H . J H E F E L E - Histoire des Conciles. Traduction Frangaise de H. Lfclei-cq. 
T . V . P . I I . P a m , 1913, p 263. 

8) J A C Q U E S D E V I T R Y : Prologus ad V. M. O. et surtout Sermo secundus 
ad Virgines. Vo ir le texte note 16, 

9) V o i r note 27, 
10) J , V E R C O U L U E . Beknopt Etymologisch Wóordenboeh der Nederland' 

sche Taal. Gent, 1898. A d vocem Ketter. 
11) L e s erreurs des b é g u i n s et des b é g u i n e s . « E r r o r e s Beguardorum 

et Beguinarum » sont connues ; non seulement celles qui furent condam-
n é e s a u Conci le de V i e n n e en 1311 mais aussi celles que certains b é g u i n s 
professaient longtemps avant. V o i r H . D E N Z I N G E R . Enchyridion symbo-
lorum. Fiubourg en Br. 1908 p. 207. 

12) S a n s le moindre doute « b é g u i n e » fx\t un sobriquet a u comme nee 
ment du X I H " s i è c l e . Voyez L . J . M . P H I L I P P E N . De Begynkoven, p . 32 ó. 3ti. 
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Pmltiffus ad vitam Mariic 
Oiffniacensis. 

C.'uin qniilain saiictus adhuc de 
S Heniardi monachi.s in abbatia 
quae tlicitur .'\lna. Domino mil i -
taiet, et ex siinplicitate dubitaret 
cuiuFinodi essent homines et inu-
lieres. qui quibusdam novis noini-
nibus a malitiosis appellarentitr, 
huiusmodi responsum in oratione 
accepit a Spiritu Sancto : Inve-
nie.niur in fide stabiUtS et in opn'ibus 
e/pcaces. E x tune senex ille tanta 
dilectione il l is adhaesit quod non 
poterat «ust inere , qnod aliqiiis 
coiam se maluni disr.rt?t de eis. 

Secundus sermo ad Vil-ffijies. 

Vidi quendam valde religiosiim 
Cisteraensisordinismonacum,qvii 
adhuc de monachis sancti l i er -
nardi superstes erat, cum audiret 
quod multi et magni viri de statu 
huiusmodi mulierum malesentirent 
et contra eos latrare non cessa-
rent, rogavit Dominura nt os-
tenderet ei cuiusmodi mulieres 
essent, guas Begüinas secularcs 
nominabant et accepto divinitus 
responso : Invenientur in fide 
stabiles et in opere efficaces, tan
tum postmodum eas diligebat, 
quod earum detractoribns sera-
per opponebat se . 

D"" J . G R E V E N . Die Anf&nge der Beginen. Munster 1912, p. 46. 

N) Deus, innocentisa restitutor et amator, dirige ad te tuorum corda 
servorum : ut spiritus tui fervoreconcepto, et in fide inveniantur stabiles 
et in opere efficaces P e r Dominum etc. M I S S A L E R O M A N U M . Missa 

Jitrias IVpest Dominioam secuHdam Quadragesimce : Oratio super populum. 
15) « Veni in civitatem quandanx Medio lanen sein, scilicet que foveaest 

hereticorum, ubi per aliqxxot dies man s i et verbum Domini in aliquibus 
locis predicavl. V i x autem invenitur in tota civitate ^ « i resistat heraticis, 
exceptis quibusdam sanctis hominibus et religiosis mulieribus, qui a 
maiiciosis et secularibus hominibus patroni nuncupantur. A summo 
autem pontifioe. a quo babent auctoritatem predicandi et resistendi 
beriticis (q,ai etiam rellglonem confirmavit), Humil iat l vocantur. H l sunt, 
qui onanta pro Cbrls to rellnquentes in locis diversis congregantur. de 
labore manuum s-uarum vivunt. verbum D e i frequenter predicant et 
lihenter audlunt, «n fide petfecti et stabiles, in operibus efficaces. J A C O B I 

V i T R l A C B V S t s . Epislala I . Zeitschrifï für Kirchengeschichte. Gotha, 1894, 
X I V , p. UW C i t é par L m c i ZANONX, Oli Umiliati nsi loro rapporti con 
l'Brisi^n, t'indugtria deUa lana ed i Cnmuni net secoli XII e XIll. Milano 
1911, p . l |8 l . . 

16) Quando autera puella virglnitatem suam custodire proposuit et 
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parentes offerunt ei marititm cum divitiis conculcet et respuat . . -
Sapientes autem E g y p t i , id est sapientes huius seculi, prelati scilicet 
seculares et al i i maliciosi homines,voluut eam interficere et a bono pvo-
posito retrahere dicentes: H e c vult csse Beguina — sic euim nominan-
tur in F l a n d r i a et Brabanc ia —, vel Pape larda — sic enim appellantur in 
F r a n c i a —, ve l Humi l ia ta — sicut dicitur in L o m b a r d i a —, ve l Bizoke 
— secundum quod dicitur in Italia — ve l Coquennunne—vit dicitur in 
Theotonia — et ita deridendo eas et quasi infamando nituntur eas 
retrahere a sancto proposito. J A C Q U E S D E V I T R Y . Secuiidus Sevmo ad 
"Virgines. J . G R E V E . V . Der Ursprwig des Begineniccsens, Münc/ien, 1914, 
p . 19, 18; auss i dans : Historisches Jahrbiich, 33 Baud. / Heft, Munch.'v, 
191.1, p. 44. L e s Pape lard i furent coiidamncs dans nu synode Paris ien 
en 12](i; les Humil iat i ont p a r t i e l l e m e n t a d h é r é a l 'hérés ie en Lombavdie; 
les Bizoke sont les frutricelles c o n d a m n é s par Boniface V I I I et 
Jean X X I J V o y e z J . G R E V E N Der ÜJ-sprung der Beginenioesens, München 
1914, p. 19, 2U. 

17) J A C Q U E S P E V I T R Y . Secundus sermo ad Virgines- Texte note 13, — 
« Vidisti . q u o s d a m . . . praedictarum m i ü i e r u m religionem malitiose 
Infamantes. . nova nomina contra eos fingebant, sicut Judaei Chris tum 
Samaritanum et Christ ianos Gali leos a p p e l l a b a n t » Jacques de Yiiry. 
Prol. a. V. M. O., dans Greven op. cit p. 71. L e s mots Samari tanum et 
Gali leos sont les é q u i v a l e n t s d h é r é t i q u e . 

18) V o y e z . J . G R E V E N . Engelbert der Heilige und die Bettelorten. Bonner 
Zeiischrifi für Theologie und Seelsorge. U . He f t I . Dusseldorf 1925. p. 32. 

19) Revue Beige d'Histoire. I , Bruxelles, 1914, p 164. — L' l i i s to ire des 
converses quittant le couvent est une h y p o t h è s e non é t a y é e de preuves 
et une affirmation purement gratuite. B ien des historiens oublient qu'une 
h y p o t h è s e reste toujours une h y p o t h è s e , m ê m e en histoire, et que les 
h y p o t h è s e s ne valent que ce que valeut les raisons a l l é g u é e s pour les 
rendre acceptables. « Q u o d gratis asseritur, gratis n e g a t u r . » E n tout cas 
les h y p o t h è s e s ne constituent que des p o s s i b i ü t é s et « a posse ad esse 
non valet illatio ». 

20) H . P I R E N N E . Histoire de Belgique, I . Bruxelles, 1902, p. 33Ö. 
21) P . F R E D E R I C Q . Corpus Documentorum Inquisiiionis haereticce pravi-

tatis Neerlandicce. I . Gand, 1889, pp . 167, 168. 
22) L . J . M . P H X L I P P E N . De Begynhoven. p. 136. 

23) P . F R E D E R I C Q . Corpus. I I . pp . 95, 96. 

24) Cette r é p o n s e se retrouve dans la s ó r i e des sermons sur Ie Cantique 
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des cantiques portant les n u m é r o s 63 a M dans 1'édition de Mabil lon de 
lG:iO. V o y e z la lettre d 'Everwinus Steinfeldensis dans : J . M A B I L L O N 
Vetei-a Anaiecta, Parissiis. 1723, p. 473; la r é p o n s e de St . B e r n a r d dans 

J . M A B I L L O N . Sancti Bamardi abbatis primi Clarce-callis. Genuina sancti 
Docioris Opej-a. I Parisiis, 1690, p . 1483-1499. 

25) S A N C T I B E R N A R D I , Sermo, " L X V . J , M A B I L L O N . S . Bernardi opera. I . 
Parisiis, 1690, p. s490 1494-

26) A R N O L D F A Y E N . UAntigraphum Peiri et les lettres concffi'nant Lambert 
le Bégue conservées dans le manuscrit de Glasaiw. (Compie-rendu des séances 
de la Commission royale d'HisloireJ. Tome L X V I I I [1899], p. 344. 

27) Vo ir I G N . D Ö L L I N G E N - Seitrdge xur Sektengeschichte des Mittelalters. 
München 1890 Tisserands I , p. 91, 131; boni bomines, bonae mulieres I , 
p . 127: pr ière I , 99,211; cbapitre I , 2.34 infirmerie I I , 279; magistrae, 
martbae I I , 411. Serment 1,182; secret I I , 412. — M G R . A L F R E D B A U -
D R i L L A R T ' . Dictiomtaire d*Histoire et de Géographie ecclésiastiques, Paris, 
"1912. Costume, c o m m u n a u t é s , bonnes femmes, monarcbiens, p. 1639, — 
Pour les ressemblances en g è n é r a l voyez: L . J . M . P H I L I P P E N . De 
Begynhoven, p- 53, note 3: 66. note l ; 99, note 1; 135, note 2. 

28) Voir letexte dans P H I L I P P E N . Begynhnven, p . 31. 
29) A . M O S H E I M . Commentartus de Beguinis et Beguitiabus, p . 36. 37. 
30) L . P H I L I P P E N , op. cit. p. 49. 

31) PBEDJUPPBN, op ck. p. 135, 226, 240. 

32) L . P K I L I P F B N , op cit. p. 38, 46, 59, 67. 

33) Ancwna staiuts de Saini-Trond. L . P H T U P F E N , op cit. p. 306. 
34) ld . L . P H T L I P P E N , op cit. p . 809. 

35) ld . L P H I L I P P E N , op cit. p . 311. 

36) L . P H I L L I P P B N , op cit. p . 113. 

37) t , . P H I L I P P E N , op. cit. 99, 

38) A R Y C K B L . Vita S, Beggce. Lovanii 1631 p . 302. 
89) Voyez J. Quirawd. C-xrlulaire de Notre Dam* de Prouille, précédé 

cTvn* ^desur PecUngtitme languêdooien au XIJ et XIIJ' siécles. Paris 1907, 
4<ï) M G R . A L F R E D B A t n o a i L L A R T : Les Albigoois. Dictionnaire d'Hstoire et 

de Géographie éecUxiastigtus. P a r i s I , 1912, p, 1649. 



Les 
Monumenta Historiae 

Tornacensis 
(Saec. X I I ) 

ÉTUDK GRITIQUE 

Les premières manifestations conmies de ractivité littéraire 
des écrivains tournaisiens relative k l'histoire locale gravilent 
autonr du Iroisième quart du XlJe siècle. On signale couram-
ment cinq pièces d'allure iiarrative sorties des scriptoria 
ecclésiastiques de celte ville entre les années 1140 et 1185 ,• 
ce vsont: 

10 Ie Liber de f^eslauratione Monasterii S. Martini Tor)ia-
censis; 2o sa Continuatio proprement dite; 3° les Historiae 
Tornacenses ; 4° la Viia EleutheiHi et une de ses parties èi 
laquelle i l faut faire place h. part: 5° Ie JAber de antiquitate 
urbis Tornacensis ('). 

1) En dehors de 1'Encyclique de 1146 et d'un autre Liber de antiquitate sur 
lesquels nous reviendrons, on peut encore signaler les Versas de dignitate 
urbis Tornacensis, édit. WAITZ, Mon. German. Hist. Script., XIV, p. 357; les 
Versus de abbatibas S. Martini Tornacensis (1160-1184), publ. M. O. H. S,, 
XIII, p. 384; Ie Liber de fandafione monasterii S. Medardi, édit. Vos, Mém. 
Soc. Histor. Tournai, XI, 1879, p. 279-303, et édit. HOLDER-EOOER, M. G.H.S., 
XVS, p. 1113 SS. 
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G. Wailz a été Ie premier qui ait saisi toute la valenr de 
ces sonrces, aussi bien du point de vue de l'hisloire de France 
et de Flandre que du point de vne de Fhistoire de Tournai 
m ê m e ( ' ) ; aussi a-t-il consacrë k leurédi t ion — sauf h celle 
du 4 0 — une cenlaine de pages (266 k 360) du lome XIV des 
Scriptores de ia collection des Monumenia Germaniae Histo
rica (1883). G'est h cette édition, la plus récente, qu' i l convient 
de se référer, tout au moins pour la i)uretë des textes. La 
Vita Bleutheini, de son cóté, a été Ie mieux publiée par Ie 
boUandiste Henschenius dans les Acia Sanctorum (Febr. I I I , 
1658, pp. 180-196). Cette édition a été reprise par Ghesqiuère 
dans les Acta Sanctorum Belgii ( I , 1783, pp. 455-494). 

Si Ton a pleine connaissance de Torigine inimédiate de la 
Vie d'Kleuthère et de son annexe, on 31'est pas inslruit des 
sources ou a puisé leur iiigénieux auteur. Par contre, 
alors qiie l'on peut souligner la plupart des emprunts faits 
par les premiers historiograplies — c'est-ó-dire ceux de la 
Restauratio, de sa Continuatio et des Historiae — soit èi Ia 
littérature antique, sacrée ou profane, soitaux chroniques des 
monastères roisins, soit encore èi Ia Vita précitée qui leur est 
antérieure de peu, on n'a pas réussi ^ restituer k chacun de 
ces auteurs ce qui lui revient en propre. Gomme la critique 
de provenance directe paraft devoir être de quelque appoint 
dans la critique de provenance indirecte, i l importe de traiter 
Ie groupe historique de nos sources avant d'en étudier Ie 
groupe hagiographique, bien que ce dernier soit Ie premier 
en date. 

l) d . Herman von Tournai and die Oeschichtschreibang der Stadt, (For-
scktmgrenzar deatschen Geschichte, XXI, 1881, pp. 431-448). 
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I . HÉRiMAN ET 8ES ÉMULES. 

Lh oh iious opérons iiae division tripartite enlre les auteurs, 
ie moyeii Sige el 1'époque moderne, dépourv^us trés lót des 
mauuscrits originaux, ii'ont généralement cru avoir affaire 
qu'èi deux chroniqueurs: Hériman ('), abbé de Saint-Martin, 
comnie rédacteur du Liber de restauratione qu'on ne dislin-
guait pas de son complément, et un anonyme comme com-
pilateur des Historiae. II ne faut mêmei semble-t-il, expliquer 
la survivance de cetle séparation origineüe que i)ar une 
circonstance purenient matérielle : aucun codex ancien ne 
contenait en même temps les deux oeuvres (*); l'esprit c r i t i -
que n'y est pour rien. 

Si l 'on passé h. la première oeuvre en particulier, c'est-è.-
dire au Lièer de reaiauratione, on constate que, comme tous 
ceux dont la « noble entreprise » a suscité Témulation, Héri
man a iaissé des disciples. On en compte aujourd'hui deux. 
Dénoncer Ie plus récent a été chose relativement facile : 
son addition, peu étendue, se révélant au premier coup d'oeii 
par un changement radical d'écriture k l'explicit de la plus 

1) Conformément è la tradltion locale nous tradulsons Herimanntis par Héri
man et non par Herman. 

2) Voyez SAKDERUS (BlöUofheca Betgica manascripia, I, Inaulis, 1641) p. 108 
(Biblloth. S. Martini Tornac. ass. 4, c6te D, 42), p. 128 (ass. 4, cóte F . 57), 
p. 141 (ass. 4, c6te I, 34), p. 210 (Biblioth. Capitul. B. M. Tornac). 

Contrairement k ce qui est dit dans Bult. Commiss. Roy. Hist., 3" sér,, VII, 
1865, p, 209, Ie n'" 4441, 7, de la Biblloth. Harlélenne, Brit. Mxxs., ne provlent 
pas matériellement de S. Martin, mais y a été copié comme I'lndique une de ses 
parties : (Nobillbus fundata viris...) * in Tornaco Nerviorum éx manuscripto 
vefasti in membranis bibliothecae S. Martini Tornacl Benedictorum sodalium ». 

U contient aussl les Historiae Tornacenses (Quonlam traditum tenemus.,.). la 
Civitatis Tornacensis vastatio et ecclesiae S. Martini Benedictorum etc. 
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aiicienne coi>ie du Liber de resia?iraiioiie ('). L'analyse 
interne est, dn reste, anssi exiiéditive k son égard 

II n'en est x>as de même du continuateur immédiat qne la 
même copie a accueilli sans rompre son unité graphiqne, sans 
signaler son appori, ni niêine son existenco. ü 'est ponrquoi 
les vieux historiens sont fort excnsables de s'y être laissé 
prendre, d'autant plus que la prédoniinance, chez eux, de 
rimagination, les empêchait d'avoir recours au seul argument 
Interne qui était èi leur por tée: Ie Liber de restauratione 
se termine è rélection de l'abbé Yvon, quieut l ieuen llöO, 
et Hériman parti pour la deuxième croisade, en 1147, n'en 
revint pas. Outre que ces derniers renseignemeiits se trou-
venl — et o'est logique — Textrême fin de l'ouvrage ( 3 ) , que 
toutes les copies ne re{)roduisaient pas intégralement, on sait 
assez les tours qu'ont joué, jusqu'aux proches parents des 

1) SANDERUS, O. c, p. 128. Actuellem. ms. 3791 (II. 1020) de la Bibl. Roy. 
de Bruxelles. L'écrlture des additions est du XIV° s. 

2) /voni successft... domnas Egidius li Muists prior, electus abbas septimus 
decimus anno 1331. Af. O. H. S., XIV, p. 327. — Cette ajoute peut avolr été 
falte par Ie dernier abbé cité, LI Mulsis, dans Ie but dereller l'oeuvre d'Hériman 
è sa propre chronique (édlt. D E SMET, Corpuschronic.Flandr., II , 1841,p.95ss.). 

3) Voici cette fin : Domnus etlam Herimannus, quondam abbas noster, cum 
etsdem princlpibus gloriosum domini lesu Christi seputchrum invlsere multo 
ardore sülens, anno dominice incarnationis, ni fallor, 1147, lerosolimam reli-
gloso cam apparafu ire perrexlf, fn itinere quid egerit, actum qald de eo sit, 
nil cerii habemus : alli enlm pro Christi nomlne et proxlmi dilectione martlri-
zatum, alii captlvum abdudam referunt. Domno Anselmo dejuncto atque in 
ecclesia sancte Mar ie ante majus altare sepulto, Oerardas abbas Vltariensis ei 
successit anno dominice Incarnationis 1149. Cuius temporibus domno Waltero 
abbate nostro defuncto atque a tota processióne sancte Marie et duobas episco-
pls, Tomacensi scilicet et Laudunensl, honorifice ante altare Sancti Johannis 
bapilste sepulto, domnus Ivo ei successit anno dominice incarnationis 1160, 
indidioneS, concurrente 5, epacta II. Af. O. H. S., XIV, p. 326. 
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croisés, les liistoires de «revenants» de Terre-sainte. Du fait 
que les transcriptions les i)lus anciennes des Historiae })ré-
tendaient, erronénienl, qu'Hériinan avait écrit l'histoire de 
son abbaye jusqu'a la soixantième année de sa reslauration ('), 
opérée en 1092, on était amené ^ croire qu'il vivait encore 
en 1151 et que, i)ar conséquent, Ie i)assage Ie portaiit comme 
disparu en Oi'ient — une inter[)olation — devait être tenu en 
suspicion, sinon écarté. 

Cette concei)tion einpêcha longtemps d'yvoir clair. Dom 
l i U C d'Achery, dans son Spicitrgium {^) semhle avoir été Ie 
premier qui ait rompu avec Ia routine. Ivlais son principal 
argument est d'un autre ordre: a un certain endroit de la 
clironique, d i ( - i l , i l est parlé d'Hériman en des termes que 
des témoins de sa vie et de ses vertus pouvaient employer 
mais dout a.ssurément eet Immble moiue ne se serait pas servi 
lu i -même. Critère excellent de discrimination par lequel, 
cependant, Ie savant bénédictin ent ie tort de se laisser éblouir. 
I I fait commencer, en effet, la continuatiori au premier soup-
QDU de panégyrique, c'est-^i-dire au c. 103. 

Après d'Achery, vis-è-vis duquel dom Bouquel et de 

1) Ipse etiam tertius tocam regiminis tenuit et usqae ad senilem saam 
aetatem et restaurationis annum lx vivens cuncta quae suis temporibus in 
eodem coenobio acciderunf memoriae digna claro stilo digessit. M. G. H. S., 
XIV, p. 351. — II y a évidemment erreur de copiste (lx pour I) ; comparez 
avec rintroduction d'Hériman infra. 

2) Edit. in 4°, 1675, XII, 368 ss. - Edit. in f", 1723, II, p. 888 ; (par les 
solns de Louis Frangois de la Barre qul, né k Tournai en 1688, mourut membre 
de TAcadémie des Inscriptions et Belles-Lettres). 

3) Recueil des Historiens des Gaules, X, p. 236 ; XI, p. 254 ; XIII, p. 392-
410 ; XIV, p. 80-83. 
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Smet (•) niarquent Ie pas, tandis qiie Wilmans («) et d'Hei-bo-
mez 0̂ ) avancent de trés peu ou rétrogradent, i l faiit attendre 
jusqu'èi Waitz pour sortir du sillon esquissé et envisager la 
question sous un aspect beau coup plus vaste. 

Pour Waitz, cependant, la situatiën en face des documeiUs 
était encore moins favorable que pour d'Achery. Entre eux 
deux un événement capital avait frappé d'un même coup Ie 
monde religieux et Ie monde scientifique. La Révolution, 
détruisant l'abbaye de Saint-Martin, en avait dispersé les 
richesses bibliographiques aux quatre coins de l'Europe. Des 
deux manuscrits anciens du Liber de restaui-'atione qui s'y 
trouvaienl et dont toutes les autres copies sont dérivées(^),l'un 
avait définitivement disparu (^), Tautre avait trouvé asile en 
Angleterre, h Middlehill (Worcester), puis k Cheltenham (Glo-
cester) (^). L'ai>plication de la méthode comparative nelui étant 
doncpa5<permise entre les lepons, éventuellement divergentes, 
d'un même ouvrage, Waitz n'en est pas moins resté attaché au 

1) Corp. chronic. Flandr., 11, 1841, pp. 476-477, è propos de Ia publicatlon 
de la {Chronica Tornacensls Historiae Tornacenses). II est yraiment regrettable 
que la Commlssion Royale d'Hlstoire n'ait pas donné suite au projet, de Warn-
koenlg, de publier Ie Liber de Restauratione plutÓt que les Historiae Tornacen
ses qui n'en sont, en partie, qu'un dérivé. 

21 Archiv der Oesellschaft für attere Geschichtskunde, IX, p. 364 et ID. 
Af. a . H. S., XII , p. 660-662 (édit! fragm.). 

3) Messager des Sciences historlques, 1891, p. 47». 
4) SAKDBRUS. O. c , p. 128 et 141. Pour les mss. (et les édit.) cf. POTTHAST, 

Bibliotkeca historica medii aevl, 2" édlU, p. 588. 
5̂  (Ass, 4, cóie 1,34).Tous nos efforts pour en suivre la tracé sont restés vains. 

II faut cependant remarquer qu'il n'a pas été d'un grand secours è d'Achery 
dont la publlcation s'lnspire de I'autre ms. cf. WAITZ. Af. G . H. S., XIV, p. 271. 

6) (Ass. 4, cóte I , 67). Aujourd'hu! k Ia Bibl. Roy. Bruxelles : 3791 
<n. 1020). 
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principe de comparaison. II en a fait usage sur un autre plan, 
c'esl-^-dira en metlant en regard tantót les diiférentes oeuvres, 
connues ou présumées, d'Hériman, tantót les trois sources 
historiques tournaisiennes, afin d'en découvrir les parties 
communes, sinon quant k la lettre, au moins quant ^l'esprit. 
S'en est-il bien trouvé ? Bn partie, oui, car i l est parvenu k 
jeter un jour lumineux sur les è.-cótés de la question, int i ' in-
sèqiiement trés importants. Mais i l ne parait pas avoir résolu 
de la meilleure fa^on Ie problème essentiel de la sépai'ation 
enti'e Hériman et son continuateur immédiat. 

Wailz reprend d'abord certains argunients tirés de Tanalyse 
du Liber de restauratione ('). Pour lui , en premier lieu, 
rhumi l i té réelle d'Hériman Ta empêché de composer non pas 
Ie c. 103, comme Ie vent d'Achery, mais Ie c. 107 oü, de toute 
évidence, on ne peut ])lus admettre -rautobiographie: «ad 
pedes ynagistri Odardi litteraH scieniia adprime eruditus, 
divini verbi claruit predicaior ma.ximus, egregie ewange-
lijzans...et lingua ejus principaliter inter principes loque-
baiu7^ sapientiam... Qui mansuetudine nimia et humilitate 
cordis pollens...nemine prorsus cogente, sed propria volun-
iaee et humilitate, curam sibi commissam... reddidit»{*). 

En second lieu, Waitz signale dans l'ensemble de l'ouvrage 
des répétitions incompatibles avec l'hypothèse d'unicité 
d'auteur. Au c. 105 notamment, i l y a des rediles concernant la 
mort du comte de Flandre Charles Ie Bon (^), déjèi traitée 
précédemment (*); au c. 96 (̂ ) surlout, i l est question, en 

1) Forschungen... p. 438 ss. 
2) M. O. H. S., XIV, p. 324, Confin., c. 18. 
3) Ibid., p. 324, M„ c. 16. 
4) Ibid., p. 287-8, Herim., c. 35. 
5) Ibid., p. 320, Contin., c. 8. 
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peu de mots. de la restauration de Saint-Martin, alors que 
l'objet du livre tont entier se trouve préciséinent être ia 
résurrection de ce monastère el qne déjè au c 7.s (') im pareil 
résumé a été fait en des termes analogues. 

En troisième lieu. k partir du c. 113, certaines expressions 
du récit de la restauration de révêchó particulier de Tonrnai, 
telles que ponimus, convocamus, eligijnus, ne laissent pas 
de surprendre paree qu'Hériman, comme membre du clergé 
régulier, ne disposait pas du pouvoir que reflètent ces mots. 

Mais ces ^ constatations, encore assez proches de celles 
de ses devanciers, ne sont pour Waitz que subsidiaires h. 
cette autre déconverte : Thistoire de la restauration de Tévê-
ché particulier de Tonrnai qui, dans Ie Liber de restauratione 
S. Martini, snit Ie récit de la restauration de Tabbaye de 
Saint-Martin propreinent dit, se retrouve, en termes parfois 
idenliques. dans la première partie des Historiae Tornacen-
ses C). Comme ces dernières, a ce sujet, nous renseignent 
im{)licitement sur leur sourco — une encyclique rédigée au 
nom des clianoiaes de Notre-Daine — et qu'elles laissenl, 
par deux fois, percer la date de cette source (1140) on con-

1) Ibid., p. 3 0 9 . 
2) Editées de fa?on tout k fait insufflsante par DE SMET. [loc. cit.) d'après Ie 

ms. de Cisolng, commenc. XVl* s., aujourd'hui h la blbliothèque municipale de 
LlIIe (n° 287 , anc. E . 2 1 ) . L'éditlon de WAITZ est meilleure, quoique nous ne 
croylons pas nécessaire d'Incorporer aux Historiae Ie I. IX (Liber de antlquitate). 
II faut cependant remarquer que Ie texte de Cisoing est en général plus proche 
de l'orlginal et plus complet que celui du ms. 169 de la bibliolhèque de Tournai 
{Liber S. Martini, SANDERUS O. c. p. 3, 108) écrit, pour cette partie, au X l i r 
siècle, II n'en dérlve donc pas. 

3 ) Voyez plus loln. 
4 ) in presenti anno Domini 1146 nondum vldemas ea ad episcopatum 

redisse.,. 1. III . c. 9. Af. O. H. S., XIV, p. 338 de singulis vero usque in 
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nait, par Ie fait même.le genre et l'age du docuineiil qui a servi 
k la rédaclion de Ia seconde parlie du Liber (fe j^eslauraiione. 
II faut (bmc changer d'auleur, dans cette dernicre oMivre, 
i\ partir du c. 90 oü commence rencycliqtie. C'est, du resie, 
au-del^ de eet endroit que se présentent les anomalies citées 
plus haul et qui ne peuvent provenir que d'un continuateur. 

Rien que Ie fait de réduire pour ainsi dire a leur siinple 
ossatiire les arguments du savant allemand, dont l'exposé est 
asse-: diffiis, en fait toucher du doigt Ie i)<)int fuible Avant 
d'envisager les hypnlhèses d'oü Hériman est exclu.s, jie cun-
venait-il pas, en eltet, de se demander s'il n'a pu lui-même 
employer rencycliqiie et, i)ar ce moyen. poiirsuivre son 
travail au delh du c. 89 k travers la restaui'alion de l'évêclié, 
connexe, en certains points, avec celle de son monaslère ? I I 
n*y aurait a tenir coinpte, en ce cas, que d'une continuatiem 
insigniflante — Textréme fin du récit, oü i l est porlé comme 
disparu — et de légères iiiterpolations. C'est ce que nous 
allons examiner. 

Waitz, toul d'abord, sans aiiti'ement en tirer parti, admet 
qu'Hériman a complété son recueil bien après 1142, année oü 
i l fut commence, jusque vers 1147, année du départ de la 
deuxième croisade. 

Voici, è. eet égard, ce qu'il reconnait plus ou molns expli-
citement. 

Au c. 85, l'abbé de Saint-Martin, parlant de saint Norbert, 
fondateur de Tordre dePrémontré , fait reinarqiier que «pas 
encore trente ans » ne se sont écoulés tlepuis sa conversion 

presens tempus, qui est annus dominlcae tncarnationis 1146 1. V I I , c. 1, 
ibid,, p. 350. (WAUTERS Table cfironologique des diptómes imprimés... I I , 

p, 258, 427, 436) date cette encyclique d'envlron 1145. 
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(accompiie en IH9) ( ' ) . Cette expressitm, et non celle de «k_ 
l>eine [ilus <ie vingt aiis » qui s'imposait eu cas contraire, 
j)uisque Ie but était de mettre en reliëf ia brièveté de l ' inter-
valle, indique que Ie narrateur était plus i)rès de l'année 1149 
que de l 'année 1139 (*). 

A un autre endroit (c. 57), ia rédaction des faits est présenlée 
comme absolument contemporaine de la mort de l 'avoué de 
Tournai Gauthier d'Avesnes,ditle Pclukel ,survenuepeuaprès 
uujour de Toussaint Gr d'après des sources sérieuses, on 
peut placer eet événement en 1140 (^). 

Partant de la considération que, dans ia partie la plus cer-
laine du Liber de restauratione, Hériman n'a i>as toujoiirs 
raeonté l<̂ s faits k la première personne — comme dans Ie 
prologue — maïs a aussi employé un style impersoniiel, Waitz 
irait mème(^), sauf op]>osition d'autres j)artiesdutexte,jusqu'èi 
lui reconnaitre la j)aternité,refusée i>ar d'Achery, du commen-
cement du c. 103, oü i l est question de Ia prévóté de ce moine 
en des termes pleins d'bumilité et de sincérité dans l'effort 
qui luioonvdennentadmirablement (<*). 

1) Cum necdam conversionls ejas tricesimas annas sit, jam fere cemtam 
monasterla a seqnadbus eins per diversas orbis part es construct a aadivimus, 
ita at etiam in lerttsatem asqae regnla eoraxn servetur. Af.G.H.5., XV, p. 315. 

2) WAjrz, Forschangen... p. 434. 
3) Preaenti vero anno, post festum sdlicei omnium sanctorum.... defunctus 

est. M. a H. S., XIV, p. 3O0. 
4) WAITX, PerschangefL.... p, 435. Ce ne peut-être en 1147, comme Ie pense 

Amét éms mn édition de la cbronique de GJsJebert (M.O.N.S., XXI, p. 511), 
patsqwe m cooimencement de cette année Ie successeur de Qauthler, Qossuln, 
céda Ie mouUn du Fossé k S. Martin, cf. infra. 

5) ForscAangen.... p. 437. 
8) CoepH pro posse patemoa mores imttari et maxime at in ftabita facfisque 

«BSir iatmiSiÈm potitu qtrnn saperbia posset notart. M, O. H. S., XIV, p. 323. 
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I I lui attribuerait aussi la fin du méme c]ia|)itre oü i l est 
donné connaissance de l'esprit exégélique dn m ó i i i e éorivain 
bien moins en vue de sa propre gloire que de la- gloire rle 
Dien dispensateur de tous dons naturels ('). Le capncis ingenii 
dont Hériman s'honore dans un autre de ses ouvrages, ie 
de Incarnaiione Jesu Christi ('), <'onflrme pleinemeiit celte 
manière de voir. 

Enfln, en supposant toujoui's que le reste fut d'accord,_ 
Waitz prêterait k Hériman Tannonce de la croisade a laquelle 
i l prit part et Texposé du profil que tii^a vSaint-Martin des 
préparatifs de cette expédition (^). 

Pourquoi s'être arrêto en si bon cliemin ? 
Quelle que soit, en effet, la valeur des derniers passages 

signalés ci-dessus k un poiiit de vue spécial, ils prouvent au 
moins - et d'autres passages aussi — que la partie du Liber 
de restauratione qui les renferme (après le c 89 de d'Acherj') 
ne traite pas U N I Q U E M E N T du sujet de Tencyclique et que, par 
conséquent, elle ne dérive pas E N E N T I E R de cette encycliqiie. 
I I n'était donc pas permis a Waitz d'arracher radicalement 
k Hériman le c. 90 et tous les suivants. Poussaut è bout sa 
méthode de comparaison i l aurait dü, une fois de plus, 
mettre en présence le Liber de restauratione et les Historiae 
Tornacenses. II aurait ainsi remarqué que le premier parcourt 
la restauration et l 'antiquilé de Saint-Martin, puis Tantiquité 
et la restauration de l'évêché, tandis que les divisions succes-
si ves des secondes sont 1'antiquité et la restauration de 

1) Quoniam cum eet er is aliis donis etiam inteltigentiam scripturarum et 
disertiiudinem ea que intellexisset proferendi el Domlnus contuferat. Ibid., 
p. 324. 

2) Et gala tune eram adolescens et capacis ingenii. Ibid., p. 296. 
3) Forschungen.... p. 437. 
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révêclié, puis Tantiquité et ia restauration de Saint-Marlin. 
Oi'ceKti dernière rostaur^dion de Saint-Martin, que l'auteur 
des Historiae avoue explicitement avoir emi)runtée, soit 
comme fond, soit comme fnrme, A H É R I M A N ('), rappelle. i>ar 
l'idée O U Ie texte, cerlains passages attribués hativemenl au 
continuateur I > A R D E L A rnlili.satioii de renc3 clique dans Ie 
Liber de restauratione. El parini ces pas.sages figurent pré 
cisément ceux que Waitz aurait volontiers laissés a Hériman. 
(c. 13 de la soit-disanL conlinuationi. II s*en trouve anssi oü 
la mort des parents de ce moine est contée en détail (*), avec 
une piété filiale qui fait penser auc.03(^). Deplus. Taccord 
cntre les deux monuments se termine avec les j>réliminaires, 
narros on termes idenliques, du départ d'Hériman ]M>ur la 
croisade. Kidin quand. flans un récit qui, j>as plus que les 
précédents, n'a rien do rtunmun avec i'eucyclique, Ie paral-
lélisme est rompu entre les Historiae et Ie Liber de resiaura-
i!io«e,c'estprécisemeïit lorsqu'ii s 'agitderabbaliald 'IIériman: 
Iti oü Ie Liber de reslaurortione procédé h une véritable oraison 
fuuèbre( ') , les Historiae, i>lus proches de Toriginal, glissent 

1) Cttlas restaurationts series a quodam monacho elusdem cenobii nomina 
Herimanno clare et lacul enter monument is litterarum tradita apud nas habetur. 

... Ipse etiam terclus (cf sapra, p. 250, n.l) ...dlgesslt. In quo opere nonnulla 
gesia comltum Flandrensium tune temporis terram tenentiam inserult. Que 
nos propter ntmiam veritormm coplam dimittentes, de eius facunda narratione 
illa tantum excerpsimut que ad restaurationem videbantur pertinere ei huic 
operi Inseraimus, at qatbm tltad opus onerosum est propter sul enormltatem 
istad fiat gratnm compendiose dlgestam. L. VII,c. 4..M.O.H.S., XIV, p. 351. 

2) Ibid., p. 323. 
3> Jiaiusfjwdi ergo futt conversio Radutfl et Mdinsendls, calus non credo 

piam lesum pt>«** oèlivisci. Ibid. p. 304. 
41 Supra, p. 252. 
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discrètement (*) sur^'ce qui fut en réalité, une période de 
sidendeur pour l'abbaye. 

Ainsi donc Waitz aurait pu, au moiiis, revendiquer formel-
lementpour Ie troisième abbé de Saint-Marlin la paternité des 
passages de la seconde parlie du Liber de restauraiione 
dont les Historiae Tornacenses donnent copie on résumé sans 
les distinguer aucunement des passages empruntés par elles 
è la i)reniière partie du méme livre d'Hériman. L'oeuvre du 
continuateur aurait consisté ö iutercaler Teneyclique, ö chan
ger la iiotiee relative i\ l'abbatiat d'Hériman et, en connexilé 
avec ce léger remaniement, a ajouter quehjues ligiies a Tan-
nonce de la croisade pour mener Ie récit jusque peu ai)rèsllU0. 

Mais i l faut tirer plus des renseignements sur Tactivité 
d'Hériman ai)rès 1142. 

Pourquoi eet auteur n'aurait-il pas utilisé lu i -même l'ency-
elique de 1146, dont Waitz a déraontré d'une fagon saisissante 
Qu'iL E N ÉTAIT P R É c i s Ê M E N T L ' A U T E U R (*) ? L'iiitercalation de 
cette encyclique est amoreée de la manière la plus naturelle ; 
ello ne constilue imllement Tinterpolation en hors-d'oeuvre 
qu'elle formerait dans l'hypolhèse précédente ; au contraire, 
elle fait corps avec l'histoire de la restauration de Saint-
Martin et, bien que Ie développement qu'elle eomporte manque 

1) Herimannus autem supra nominatas, fiiius Radulfi prepositi, post 
decessum domni Segardi ecclesiam nostram suscepit regendam et prejuit per 
decem annos, Quibus transactis, infirmitaie corporis gravatus, quam poralysim 
[id est dissolutionem membroram] vocant, sponte pondus pastoralis curie 
reiiquit et habuii successorem dominant Galterum, de civibus Tornacensibus 
progenitum. M. G. H. S., XIV, p. 324, n. 

2) Forschungen... p. 440. Aux preuves données par Waitz ajoutez notam-
ment, coinine dignes d'être notés, les sentiments anticapétiens — c. a. d. pro-
caroUngiens - - professés dans Ie Liber de restauraiione ( c l , M. G. H, S., XIV, 
p. 274) et dans l'encycHque {Contin.,c, 6, ibtd., p. 319). 
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un peu de mesure, elle est dans la note d'Hériman. dont les 
digréssions sont caracléristiques, et sa suppression absolue 
l>rovoquerait un manque de symétrie. Voici, du reste, ce 
qui 1'amène. Au commencement du X I I ' siècle une violente 
querelle avait surgi entre les chanoines de la cathédrale et 
les moines de Saint-Martin au sujet de la dime et du droit de 
sépultiire. Un aecord intervint en 1108 et, depuis lors, leur 
amitié fut tellement réciproque que les chanoines contribu-
èrent, par dons ou autrement, au développement matériel de 
l'abbaye tandis que, de leur cóté, les moines (Walter, Ségard, 
Hériman, par ex.) dépensèrent leur temps et leurs forces è. 
courir h Romesoutenir la cause séparatiste du clergéséculier 
tournaisieii ('). On se demande vraiment pourquoi Wailz a cru 
nécessaire de dïsséquer le doublé ténioignage de cette bonne 
entente en attribuant l'exposé de la seconde preuve {objet de 
l'encyclique) et son énoncé méme (') au continuateur. 

II y a, du reste, des rappels et des renvois qui se font de 
Tune des parties du Liber de restauratione k l'autre. Rien 
n'est annoncé dans la première partie qui ne paraisse dans la 
seconde et aucune allusion n'est faite dans la seconde qui ne 
trouve son principe dans la première. Signalens, au hasard, 

1) Finita Itaqne conex>rdia, clerici, gal dadam nos radlclfas evertere conaban-
tar, tanta nabis rnrsum conlancti sunt amlcltla, ut Ipse prefatus Gonterus 
preposttas, vlr strenaisslmas, nostrls necessltatlbus omnt conaiu subvenlret et 
mala, que nobis tempore discordie fecerat, navis serviclls et auxtllls dtlaere et 
émenéare stnéeret, tanta ergo deineeps dllectlo et famlllarttas tnter nos et illos 
iett, tet pre ceterts vidnis eccleslls ad invicem amorls vlnculo conlungeremar. 
Uttde etiam in negoclo quod post factam concordlam protinus inceperunt quasi 
fratres. ei socll els falmas. Esi aatem hulasmodl negoclum. 

Tornacensis eivltas olim proprium habult eplscopum... (suit l'encycHque). 
M. O. H. S., XIV, p- 317-318. 

2) Tanta ergo deineeps... 
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qu'au c. -43 on promet de parler plus loin des donations de 
(^hilpéric Ier ^ ja calliédrale (*), et que cette promesse est tenue 
au c. 3 de la soi-disant continuation (^); qu'au c. 45 i l est 
question [)ar préterition decertains faits relatifs aux églises 
de Saiut-Quentin et de Saint-Pierre i-^) et que l'explication 
réclamée par ce récit est donnée au c. 5 du même préteudu 
continualeur ('*); qu'au c. 9 de ce dernier (̂ ) i i est question de 
l'abbé Hugues de Cluny cujus supra meniioneyn fecimus — ce 
qui renvoie au c, 81 précédent (̂ ) — de Tévêque Gaucher de 
Gambrai superius )nenioralus — ce qui nous reporte au 
c. 83 (') — et du prévót de Notre-Dame prefatus Gonterus — 
ce qui rappelle Ie c. 00 (*̂ ) — ; que Ie domnus Radulfus ille 
Normannicus (soi-dis. continuat. c 13) (Ö) est celui qui a été 
dépeint au c. 67 (i"). 

Quand on aura observéqu'Hériman avait un plan d'ensemble 
qui lui faisait appuyer sur certains détails seulement au 

1) Lotfiarii, regis Francorum, filii Cfiilperici qui ecclesiam beate Mar ie 
Tornacensis valde ampliavit, de qua postea dicemus... M.G.H.S., XIV, p 293 . 
WAITZ {Forscftungen... p. 441) a fait erreur en parlant de donations « de 
Lotiiaire II ». 

2) Af. G. H. S., XIV, p. 318 . 

3) Quod vero liabeant privilegia ecclesiarum sancti Quintini de joro, beatlque 
Petri de media urbe, in qaibus congregationes Cfiristo famulentium olim 
manserunt et adhuc inresiaurate manent, possessiones que earum teneant, 
plenissime fatentur. Ibid., p. 295 . 

4) Ibid., p. 3 1 9 . 
5) /bid., p. 320. 
6) Ibid., p. 313. 
7) Ibid., p. 314 . 
8 ) Ibid., p. 3 1 7 . 
9) Ibid., p. 3 2 3 . 
10) Bodem tempore quidam presbyter et monacfius religiosus nomine 

Radulfus, genere Normannus. Ibid., p. 305. 
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moment voulu (*) on conclura k une homogénéité parfaite de 
coneep(i()n et de réalisation. L'hypothèse d'un continuateur 
au courant des projets de son maitre et visant b. la mystifica-
tion ne peut être envisagée, vu que, dans Ie seul passage oü 
rintervenlion du continuateur est évidente, la belle unité de 
rédaction, découlant du róle plus ou moins continu de 
narrateur que garde Hériman, est roinpue par la notification 
de la mort de eet auteur. 

Reste ii savoir si quelques-unes des objections préliminaires 
de Waitz ne nous sont pas opposées. 

La première est qu'il existe des répétitions impossibles èi 
coucevoir chez un même écrivain. 

Nous répondrons par Ie raisonnement que Waitz a tenu 
lui-méme dans un autre endroit de son é tude : c'est qu'un 
inênie auteur, i)uisant matériellement èi deux sources diffé-
rentes — fussent-elles toutes deux de lui — peut être entrainé 
a des redites (*). De i)lus, nous ferons remarquer que Waitz, 
encore, en prétendant notamment qu'il serait assez élrange 
que dans un ouvrage détaillant la restauration de Saint-Mar
tin, on résiim^t cette restauration (c. 96), n'a pas pris garde 
qu'il signalait un mêrae résumé dans la i>artie du Liber de 
resiaurationequetous s 'accordentèat tr ibuerk Hériman(c. 73). 

La seconde objection est qu'Hériman ne pouvait user de 

1) Caias qaia m^ntio incidii, et alias refendi locus non erit, quiddam de 
eo dicam ttnde legendi cuillbet et imitari volenfi utilitas possit conferri. c. 56, 
md., p. 296. 

A remarquer que WAITZ a manqué plusleurs renvois du Liber de restauraiione 
Ex. p. 297 (c. 52) il est question d'un clerico nomine Bernardo, filio Vitalis, 
de qaa wpra dictum est; 1'éditcur note (n. 2) *Nifiil supra de eo legitur» alors 
«la'on era a parlé au c. 8 (ibid., p. 278). 

2) Forschungen... p. 442. 
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termes tels que convooamus, eligimus etc, èi propos de la 
nomination des évêrjues. 

L'objection croiüe si l'on se souvient qn'il utilise en eet 
endroit sa propre enoyclique rëdigée en 1146 au nom des 
chanoines de Nolre-Daine et dont Waitz, toujours, a expliqué 
la forine particulière en la nielfcant en regard du Liber de 
laudibus S.Ma7nae Laudunensia du mêine auteurC), introduit 
comme snit: ut majoris auctoritatis essent et a nullo propier 
dictaminis rusticitaiejn despicereniur, parmiaiistneae nomen 
illis praemittere nolui, sed sub nomine canonicorum ejus 
ecclesiae praetitulavi »(-). 

Qae si, cependant, on insiste sur Ie fait que, toul en em-
ployant un de ses ouvrages, Hériman aurait dü en changer les 
termes puisque dans Ie Libe7' de Resiauraiione i l parle en son 
noui OU, tont au moins, en style impersonnel. on se trouve dans 
une impasse. Le continuateur, puisque conünuateur i l y a 
alors, avait aussi k modifier le ton de rencyclique, car,comme 
simple móine de Saint-Martin, i l ne prenait part ni k la con-
vocation du clergé ni k l'élection de l'évêque. I I avait même 
beaucoup plus de raisons de le faire qu'Hériman, puisque si 
quelqu'iin est intervenu dans les décisions capitulaires de 
Nolre-Dame, prises inito consilio cum religiosis viris (^), c'est 
bien le troisième abbé de Saint-Martin, une des principales 
autorités monastiques de Tendroit. 

Ainsi donc, en ce qui concerne ie Liber de restauratione 
Sancti Martini, nous croyons devoir reyenir k une hypothèse 
beaucoup plus simple que celle du célèbre critique d'outre-

1) cf. Forschungen.... p. 440. 
2) Edlt. W i L M A N S , M. O. H. S., X I I , Hanovre, 1837, et édit. PAPEBROCH, dans 

Acta Sanctorum, Junii, I , Anvers, 1695. 
3) M. G. H. S., X I V , p. 325 (soi-dis. continuat. c."23). 
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Rhin. Hérimaii a rédigé eet ouvrage en entier. I I Ta com-
meiicé a Hoine, ati i)alais <le Latran, entre une octave de 
Paques et ime oclave de Pentecole. peu après Ie premier c in-
quantenaire de la restauralion deSaint-Martin (reslaur. 2 mai 
1092) ('). Vu que roccasion de ce déplacement a été une 
leltre d'Irmocent I I datée du 28 décembre 1142 (*) on pourrait 
Ie placer en 114:J. Mais comme, d'autre part, l'anteur nous 
annonce lu i -même que Ie dit pontife, suivi chaque fois èi une 
année d'intervalle par ses deux successenrs immëdiats.mourut 
au cours de l 'annóe postérieure au voyage (^), et qu'en réalité 
les décès d'Innocent I I , de Célestin I I et de Lucius I I prirent 
place respeclivement en 1143 (24 sept.), J144(8mars), 1145 
(löfévr.), Ie séjour en question d'Hëriman dans la Ville Eter-
nelle doit étre daté de 1142, la lettre d'Innocent I I ayant été 
rédigée suivant Ie style de Noël, anticipant de huit jours sur 
Tannée civile ordinaire. 

Le Liba^ de restauratione a donc été entrepris entre Ie 
g mai et le 14 j u i n 1142. 

1) Nunc vero qaia Jam..,' cpdnqaagesimam caitmm restaurationls nostre 
iransisse mm ignoro Af. O. H. S., XIV, p. 274. cf. n. suivante. 

2) Qaia ergo, sicat nostis, piettrito naper natall Domin.i....Roma rediens 
liüeras domitUpope Iimocenfti Tarttaaun detali (cf. Archives de Ia cathédrale de 
Tcmrnal, catrtulalre D, f* 2 v ' j stciim...Romam rogatas sum redire. Damque 
dorrmi pope. renpoit^iM exp&èto, iam ab octavls püsche usque ad odavas pente-
edstes mt Eioms éemormttm ésse-compicio ; ne penitu$ iam longi temporis fedio 
de^idiam vet oci^-de^ermiat,in Laiaranetisi palatia restaurationis ecclesie nostre 
ordia^ scribere aggrtdior ditcripfamque vobis transmittere cupio.... /bid. 

3) Votd ia stttte dea talts d'après I'encycHque : Nerimannus Roman 
pergit...tateras <Kcip4i...pr^ntat Tornacensibus...Clerici autem Tornacenses, 
tismCÈ0-.i^U^^ Herimènm Roman proficiscuntur...de die in diem expectant eius 
ijtape) responswn... Legaiis nostris sperantibas causam suam citius terminan-
iism, posiea eos plus guam 15 dt^as papa detuintt... Sic itaque legatos 



__ 271 — 

II a été terminé après Ie l^" novembre 1146, vraisembla-
bleinent au coinmeiicoment de Taimée lt47, iiniuédiatement 
après la prédication de la deiixième croisade. 

Un contiriuateiir y a ajoiité. a rex t rême fln, qiielques 
ligiies relatives è la disparition d'Hériman, h la mort du 
premier évêque distinct (1149) — sans doute pour clore défi-
nivement I'histoire de la séparation — et h Télection du 
quatrième abbë de Saiut-Marlin. Yvon (1160), ce qui pennet 
de preadre comme terjues de la continuation les années 
extrénies de rectoral de eet abbé (ll()0-ll«4). Peiit-être 
poiirrait-ou uiême ra()prüclier ces ternies par une constatation. 
Le continuateur, en effet, en [)lus de ses additions finales, 
a procédé h de légères moditications dans le corps du récit. 
I I a, iiotamment, remanié, dans Ia seconde partie du lii?ej\ la 
notlce concernant l'abbatiat d'Hériman et accolé, deci-delè, 
au nom de eet abbé, les mots domnus o\i quondam qiü ne 
flgurent pas dans les Hisioriae Tornacenses. Soucieux de 
Texactitude aurait-il lui-méme intercalé dans la prejnière 
partie la mention de l'épiscopat de Walter, qui compléte 
l'indication du décanat du même personnage (') ? En ce cas, 
la contiimation serait postérieure k la mort de eet évêque 
(1171) qui y semble un fait accompli, et Ton s'expliquerait 
ainsi Tignorance « ni fallor » (s) de ia date exacte du départ 
d'Hériman pour la Terre-Sainte dont témoigne l'auteur. Mais 

nostros tristes dimittens... seguenti anno moriens, Cetestinum habuit succes-
sorem. Qai infra unius anni spacium defanctus, Gerardo cancellario, qui Lucius 
dtdus est, apostolicam sedem dimisit, Eo quoque simillter infra annum de-
functo, Eugenius succedit. Ibid. p. 325-326. 

1) Walterus, decanus Tornacensis, qui postea episcopus fuit, altare de Vais-
[dedit nobls), c. 74, Af. G. H. S., XIV, p. 310. 

2) Supra, p. 256, n. 3. 
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l^abseiice de tont manuscrit antérieur nous empêclie de savoir 
si la transcrii»tion du XIII° siècle, iiotre senle source, doiit 
1'écriture uiiiformise tout, a copié k cetle place iin texte du 
continuateur ou une interpolation intermédiaire. 

Quant èi la mention de 1'épiscopat d'Evrard d'Avesiies (vers 

1173-vers 1192) dont la même traiiscription gratifle la notice 
sur ce clerc C), ce n'est qu'une glose suscrile, qui relève de 
la raain du transcripleur même et dont i l ne faut, par consé
quent, pas tenir ct>mpte (*). 

* * 

Comme conséquence indirecte de I'acquis précédent, la 
coniiaissance des circonstances de composition des Historiae 
Tornaccnaes se fait plus compléte. Envisageant Ie même sujet 
que la Restauratio, et bien que rédigëes è. Saiut-Martin aussi, 
elles se placent k un point de vue plus général, moins monas-
tique G'est pourquoi elles commencent par Tantiquité et la 
restauration de rëvóclié. Pour développer Ie premier objel 
elles font appel k deux rëcits légendaires de l'antiquité de 
Tournai dont l'un est è. la base de Tautre. Ge soiit: Ie Libej' de 
antiquüaie urbis tornacensis contenu dans la vie d'Eleuthère 
soi-disant révélée en 1141 etnn autre Liber de antiquüaie 
urbis tornacensis dont a employé la version du ms. 169 de la 
bibliothèque de Tournai — provenant de Saint-Marlin — et 
non la version adoptée par Ie ms. 287 de la bibliothèque de 

1) Qnarto ettam cïerico facto Bvrardo [postea episcopo Tornacensi], Af. G. H. 
S., XIV», p. soo. 

2) WAÏTZ, ioc. ctt.t la croit * atia sed coaeva manu > ( X I I * s.). 
Z) No«8 en pulerons plus loin. 
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Lille - autrefois h. Gisoing — ainsi que Ie vent Waitz ('). Mais 
011 les Historiae puiseut surtout pour toute cetle partie c'est 
dans Tencyclique de 1146 qui, leur fournissant directement 
des renseignements que Ie Liber de vestauratione n'a pas cru 
nécessaire de reprendre, est employée de préférence h ce 
liber, même pour les passages communs Ainsi s'explique que 
ces Historiae soient, è. tous points de vue, plus i)roches de la 
prétendue lettre capitulaire de 114(> que Ie Liber de restaura-
tione, et qu'elies en reproduisent même l'exorde. 

Quant h la seconde partie des HistooHae: Tantiquité et la 
restauratiou de S. Martin, elle est. i)ar contre, tirée en entier 
de Touvrage Iraditionuel d'Hëriman. Pour Tune des subdivi-
sionsremi)runt n'est pas déclaré, sans doute paree que Taiiteur 
y intercalant certaines données personnelles, témoignantqu' i l 
a pris pari aux événements ('), c'est cru dispensé de donner 

1) Ce L/ber de antiquitate, deuxième du nom {Tornacam Gallie Belgice 
civitatem..,) a été publié a deux reprises ; une fois par WAITZ, qui en a donné 
la version tournaisienne (ms. 169, partie du X i l ' s.), dans Af. G. H. S., XIV, 
p. 358-60, et une fois par D E SMET, qui en a livré la version de Cisoing h la 
suite de la Chronica Tornacensis ou Historiae Tornacenses{l, c.,p.563). Le texte 
de Cisoing abrège le texte tournaisien, de fa?on bien visible. en plusieurs 
endroits (cf. WAITZ, / . c.,); par contre, i l lui ajoute une terminaison relative ö. 
l'abbatiat de Ségard (cf. DE SMET, l. c, et WAITZ, p. 352). JWalgré la place 
qu'occupe ce liber h la suite des Historiae dans le ms. de Cisoing, XV° s., — 
ce qui l'a fait considérer par WAITZ comme le I . IX de ces Histoires — il est 
certain que l'auteur même de Historiae lui est étranger. Cette juxtaposltion ne 
correspondait pas au bul indiqué dans sa préface. Elle est due h un scribe 
postérieur. C'est d'autant plus certain que l'extrait du Liber de antiquitate 
donné au fivre I des Historiae ne correspond nullement è la version du sol-disant 
1. IX (lefon cisonnlenne), mals è la version du ms. 169 de Tournai, (cf. par ex. 
la mention de S. Ouen, existant seulement au ms. 169;. 

2) Au c. 42 d'Hériman, son propre c. 8, i l ajoute le nom de l'abbé de Fer-
rières ; (Al. G. H. S., XIV, p. 347} au c. 1011 fournit la source de certalns faits 
rapportés par Hériman au c, 54 \,lbid., p. 349) etc. cf. WAITZ, Forscfiungen 
p. 445-446. 
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des référencesC). I/autre snbdivision, de son aveu même, est 
copiée OU résuniée d'Hériman, et 1'on y passé volontairement 
les digressions relatives aux comtes de Flandre ('). Nous ne 
croyons [ta-̂  devoir exclure de eet emprunt les toutes dernières 
lignes du récit, celles qui suivenl 1'annonce de la deuxième 
croisade ('). Sans doute, le Liber de restauratione, tel que nous 
le connaissons ne les contient pas, mais rien n'indique que le 
continuateur proprement dit ne les a pas supprimées lors de 
son remaniement. EUes s'adaplent parfaitement au texte p r é 
cédent et ce serait vraiment déraisonnable de ne pas profiter 
de l'indication que le eompilateur nous donne de ses sources, 
la seule fois oü i l le fait avec toute précision et en toute sincé-
rité 

Pour flxer l'age des Hisioriae Tornacensesy on ne peu^ se 
baser sur celui de la version tournaisienne du second Liber de 

1) Comme dft trés bien Waitz (Forschungen.,. p. 44fi;. 
2) Cf. &ttpra, p. 264, n, 1. 
3) Volei cette fla : « nonnalta predia et possessiones que habebant venden-

fes pretimmque earum secam deferentes. Unde advenit quod Oossuinus Torna
censis advoccdus quoddam molendinum in Scaldo quod dlcitar de Fossato, 
gaod de episeopo Tornacensi ei ecclesia beate Marie in feodo ienebat, novies 
vigenas marchas iwbis venderet, concedente Anselmo episeopo et sub privilegii 
sul auctoritate confirmante, personis ecclesie qui Interfaerunf et assensum pre-
buermt in iextomotUam sabnotatis : sicqae hanc possesslonem cum sapra 
determlnaits tenentes et cofidie fines nostros ampllficamas. Terras etiam apud 
Wez WaUeras de Oerbos nobis veadldit, Eodem tempore concedente supra-
dicto^ Öossttim de axius feodo erant, alia etiam apud Warcolng emlnus,.. » 
M. O. H, S., XIV, p. 326 B . **. (Après Ie mot properaverunt. l d . pour supra, 
p; 256. «, 3). 

4) privflège épiscopal dont i l est parié d-dessus ö propos du moulln du 
Po««é B*e^ paa celoi de 1169 — qui est du reste au nom de l'évêque 
WtóÉer —• fd'awRBO^JABZ, Ckartes de S. Martin, 1,1898, p. 109), mals celui dont 
ö «9* ^ m l o t t datss ce demier acte et qui n« conatltuait en ré^Iiti qu'un 
«Kteotthn^ proviaoire. 
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anliquitate, qui y est reprise, car on n'est pas absolument 
cerlain que cette version soit postérieure a 1160, coinme l'est 
celle de Gisoing (*)• Tout ce qu'on peut dire c'est que, comme 
l'afflrme le compilateur dans une réflexion qui parait or ig i -
nale, le premier Liber de antiquitaie veuait de voir le jour 
(nuper est revelata) (*), ce qui eut lieu en I M l . I I faut 
cependant döscendi-e jusqu'après 1146-1147 pour permettre 
rutilisatioii de Teucyclique et du travail complet d'Hériman, 
sans toutefois dépassei' la date de rédaclion de la Continualio 
qui parait avoir é\é inconnue. 

On ne sait rieii de l'auteur des Bisioriae, si ce n'est qu'il 
était déjk moine ^ Saint-Martin en 1110, ainsi qu ' i l appert de 
sa présence k un rapport verbal d'Hériman fait k cette 
dale('^). Antérieur au conliaiiateur proprement dit, i l ne peut 
donc, pour de multiples raisons, s'identifier avec lui (•*). 

Enfin, la reconstitution provisoire de l'ouvrage longtemps 
inconnu d'Hériman, rencyclique de 1146, peut se faire de 
fagon plus aisée que Waitz ne Ta entrevu. I I sufflt, après 
l'exorde fourni par les Historiae Tornacenses au 1. IV (*) (et 

1) Dans Ia version de Tournal, en effet, 1'autorlté de l'abbé Walter est invo-
quée comme suit : stcut dompnas abbas Galterus testabatur (Af. G. H. S., XIV, 
p. 359). Le fait que le scribe de Cisolng a cru nécessaire d'ajouter « Vivens * 
indiquèrait, peut-être, que la mort de Walter (1160) était survenue enfre les deux 
transcriptions. WAITZ {Forschungen..,, p. 446, consfdère Walter comme déjè 
mort dans les deux cas. Pour lui les Historiae sont donc postérleures è 1160. 

2) Af. G. H. S., XIV, p. 328. 
3) M. G. ƒƒ. S., XIV, p. 348, c. 8, et 292, c, 42. 
4) Voyez les hésitations de WAITZ (Forschungen,.. p. 447). 
5) Universis sancte matris ecclesie fiiils per orbem terrarum dispersis beate 

Mar ie Tornacensis ecclesie canonici super ne Jerusalem civlbus in cetesfi car ia 
sociati. Quoniam... per 600 et amplius annos eo caruisse. M.G.H.S., XIV, 
p. 340. Le dernier mot de Ia première phrase : sociari (lecture WAITZ) est corrlgé 
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dont la ferme est conftrniée i)ar l'exorde de Liber de laudibus 
S. Mariae Laudunensis) C), de re]>rendre les faits de la reslau-
ration de l'évêché particulier dans L ' O R D R E que leur donne le 
Liber de resiauraiione S. MaW/ni èpart ir du c. 1 du soi-disant 
continuateur mais en prenant comme T E X T E celui des 
Hl'iioriae beaucou{) plus intégral P). La péroraison est celle 
qu'ont reprise les deux monuments (*). 

I I . LA YITA ELEÜTHERfl 

ET L'HISTOIRE FABULEUSE DE T O U f i N A l . 

La plus récente « vie d'Elenthère» a un auteur bien connu : 
c'est (luibert de Tournai, de l'ordre des Frères-miueurs, 
maitre Lrès écouté en Sorbonne(^) et, comme son nom l ' i nd i -

tnsociati (sources tournaiaiens) Cf. un autre passage de rencyclique-: « qua ita 
lyeatis spirtttbtts socicdo In celesti solio,...> repris aussl par les Historiae seules. 
M. O. H. S.,XIW, p. 331. 

1) cf, W A I T Z , Forschungen... p. 440. 
2) Af. O. H. S,. XIV, p. 318. 
3) Deiuc exemple» entre cent: concanonicus devlent canonicus S. Mariae; 

prepositas nosier devlent prepositus ecclesie S. Marie. 
La version de I'encycliqne donnée par les Historiae peut résoudre certalns 

proWèmes rrfatifs & la Hste dea évêqoes. Alors par ex. que la cople d'Hérlman 
(Braxefles) lalsse llce : Hanatmo Oaidc cam Eanotio (f° 30 v°, col. 2) le ms. 
1<60 de Tcmrtud dcmne Hanaario Qatdo Oi (OtUdonlJ Eanotio (f 185 r*"). Une 
erreur anaJ'Offae a été ccmimlse par le ms. de Clsoing qui a lu : Quandelmaro 
Rmegarlm B T Ricardxts ... Ramelinas E T Heidilo, en prenant dans les deux 
cas R. tRooesrarto) (Rajj»eMi»o) pour & (et). 

4) « Sictd urgo per semctam Afedardam... sine raga et macula conservare 
véllet *. ma., p. 326, l . IV c. 6. et 346, c, 24. 

5) A»c» «ifet cf. Blograpk. nation., VIII , p, 416 et ULYSSE CHEVALIER, 
gj^é^tertoifv des sources fiistorlqaes du moyen-Age, I , X90fi, p. 1917. 
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que, d'origine tournaisienne. Guibert Técrivit k la demande 
de son parent, i 'évêque de Tournai Jeau [Jean Huchiau {I2ö2-
1260) ou Jean (rEughien (1267-1274) (')]. Le but de Tauteur, 
comme celui de tant d'autres hagiographes.était de présenter 
la narration des gestes d'Eleuthère sous une foriue plus litté
raire qu'elle ne Favait été précédemment : «ut actus et 
praeconia glorlosi confasoris Christi Ehutherii vel ordinare 
debeam, vel diligentiori lima, velmeliore siylo praeseniibus 
et postej-is eoaplanare » (*). L'occasion de ce remanieineiit fut, 
sans doute, le transfert, relativement récent (1247), des re l i -
ques du saint dans la magniflque chasse encore existante, 
transfert qui revêtit une telle iniporlance aux yeux des con
temporains (̂ ) que son jour anniversaire C25 aoul) se substitua 
rapidement au jour anniversaire de la véritable translation 
antérieure (*). 

A un culte rénové i l fallait une base rajeunie. Guibert s'y 
appliqua (^) en se servant d'une vita plus ancienne, que nous 
possédons encore en entier et envers laquelle, au vu el au su 
de tous, i l s'est permis les plus grandes iibertés. 

Gette vie est celle dont nous avons spécialenient t nous 
occuper. Nous la nommerons dorénavant Vita Meutherii sans 

1) Reverendo Patri ac Domino loanni Tornacensi Episcopo, Gulbertus, ori
gine Tornacensis, professione Minor, merito minimus..., Prol. AA. SS. Febr., 
I I I , p. 196 . Sed quia dudum inita familiaritas, et concivilitatis idenfitas, 
patria, parentela, sanguinis et affinitatis propinquitas, et cetera id genus... 
Ibid., p. 197 . 

2 ) Pour de nombreux autres cas cf. L. VAN DER ESSEN, jRev. d'Hist. eccles., 
2 4 ' ann., X I X , 1923 . p. 3 4 0 . 

3 ) Sur ce transfert cf. COUSIN, Histoire de Tournay, I V , 1620, p. 5 7 . 

4 ) Nous y reviendrons. 
5 ) Ms. du X I I I ' s. k la fin du recueil 169 de Tournai (f° 158 r°). Edit. AA. 

SS. Febr., I I I , pp. 196-206 . 
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nous inquiéler davantage de la vie de Guiberl, si ce n'est pour 
rappeler, a tilre d'exemple, ses circonstances de C()inposition. 

Les plus anciens manuscrils c<mtenant le Viia Eleutherii 
ne romontent i)as beaucoup aii-delèi du milieu du X I I ' siècle. 
Onen compte trois. Le plus complet constitue la i)artie la plus 
ancienne du recueil 169 de la Bibliothèque communale de 
Tournai, oü i l forine un cahier intercalé (') muni d'une 
pagination spéciale. I I date, selon l'^ge a attribuer aux 
Historiae Tornacenses qui Tont utilisé„ soit de pen après 1147, 
soit de peu après liöO (*). Le deuxième manuscrit, n** 1408 
(K. 78<0) des mss. de la Bibliothèque municipale de Reims t^), 
nö ronferine que la première partie du ms. tournaisien; son 
ocrilure est de la fin du douzième siècle. Le troisième manus
crit, noi4ü9(K 794) des mss. de la même bibliothèque deReims 
(*), ne donne qii'un fragment de cette première partie (la fin). 
L'écriture de la troisième source parait, h première vue, assez 
antérieure k celle des deux autres, — elle porte encoredec 
cédillés : 5 — mals cette particularité peut s'expliquer par la 
raain d'ua vieux scribe. 

Rien nes'oppose donc, matériellement, èi accepter l'opinion 
de MM. Warichez (*) et Van der Essen (Ö) attribuant cette 

1) 117 r* - 155 r*. 
2) Voyez supra, p. 275. 
S) Legenéarium, ad n&am ecclesiae Sancti Tkeoderld, vulgarlter appellatum 

* Magnam pofnmen ; Vttae sanct&rnm a principio minsts mail asqae ad nonas 
Hoyembrls ». Catatcg^ae général des Mss. des Biblicthéqaes de France, XXXIX, 
I . 621-631. 

4) Ugendarimn. ad mum ecclesiae Sancti Theoderici. Ibid,, p. 633-635. 

5) Les órtgines de TEgllse de Tournai, Ree. de trav. publ. par les ralembres 
des confér. <I*Hl*t. et d« PMIol. de rünlvers . de Louvain, 10* fasfc., 1902, 
pp. 10 as. 

6) Etude crttiqae et littéraire mr les Vitete des tainis miro^iagiens de l'an-
ctenrte Belgique, même recueil, l7* f»»c., 1907, p . 394 «», 
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vie, dans sa forme actuelle, au chanoine tournaisien Henri 
qui, au cours de r année 1141, prétendit l'avoir lue en vision. 

Voici, avant d'essayer de poursuivre l'étude amorcée par 
ces deux savanis auteurs, comnieui se sont déroulés les fails 
en question. Nous en dev(ms le récit ^ Tencyclique de 1146, 
lue k travers le Liber de restauratione S. Martini et les 
Hisioriae Tornacenses (^). 

Le lundi 21 avril 1141 («), ^ la tombée de la nuit, le jeune 
chanoine Henri traversait snns crainte les nouveaux b^\tiinents 
de la cathédrale de Tournai quand, soudain, i l entend des 
voix semblables ^ celles d'une im})étueuse et terrible marée 
humaine ; i l sent un torrent de tlammes s'api)rocher de lui et 
Ini griller, avec un fragment de sa tunique un pen de chair de 
l'avant-bras. Eperdu, i l se jetle è terre et aussitót, comme i'avi 
en extase, i l voit s'avancer des personnes défuntes, bien 
connues, qui lui adressent la parole ; puis i l se croit trans-
porté dans parterre délicieux, parmi les lis et les roses dont 
le doux parfum repose ses seiis liorrifiés. Quatre liommes 
habillés de blanc se dirigent vers lu i , tenant des chandeliers 
et des encensoirs. Derrière eiix.marchent trois nobles person-
nages, vêtus comme des évêques, erosse en main et initre d'or 
en tête. Des noms sont inscrits sur ces mitres ; ils désignent, 
au milieu saint Eleuthère, k gauche saint Eloi et k droite 

1) Voyez surtout M . O. H. S., XIV, p. 328 et AA. SS, Febr.^ I I I , p. 195. 
[Bibliotiieca Hagiographica Latina antiquae et mediae aetatis, Brux., I , 1900, 
n° 2469]. 

2) Paschall tempore, ferla secunda, XI° kalendas mail. Ces synchronismes 
permettent d'établir I'année en toute certitude. Au surplus, on annonce qu'è 
l'octave de la Pentecóte suivante eut lleu le conclle de Sens, qui prit place en 
1141,et la vita renferme cette phase : « Fellx... per quem etiam ab Incarnaiione 
domini millesimo centesimo et quadragesimo primo anno corporis mei clevatlo 
declarabitur ». AA, SS, Febr., I I I , p. 194, A, d. 
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saint Achar. Feu Gf^rard, liomine dévot, qui avait été i)rocu-
rateur des auniónes u Nolre-Dame, feriue ia marclie, couvert 
d'orneiueuts sacerdotanx. 

Saint Eleutlière, s'approchant du chanoiue Henri, pose sur 
lui , cojnine par caresse, son manipule ; ensuite, i l lui moiitre 
le « livre de sa vie » et lui en ordoune la lecture en sa p ré -
sence('). Après quoi, i l repreiid sa biograpliie et regagne sa 
place. Saint Eloi s'apprête k faire de même, mais le jeune 
liömme, avec une présence d'esprit remarquable, le con
gédie assez cavalièremeut : liörum sibi satis notum esse 
dicois, legere, noluit ('). Saint Achar, plus pratique, présente, 
de .sa inaiü droile, une seule feuille oü brille cetle phrase 
unique : « Tn yiomine Domini Jesu, per me mortuus ressus-
citaius est». 

La procession s'éloigne alors dans sou ordre d arrivée. Le 
visionnaire se réveille, se relève et regagne la raaison pater-
nelle oü, toute la nuit, i l est fiévreux. Le lendemain matin, 
i l se fait asperger d'eau bénite et, se sentanl idus dispos, 
raontre la brölure de son vétement et de sa chair. I I conté 
aussi quelques~uns des événements. 

Le vendredi suivant (3) (25 avril) ayant mandé en secret le 
doyen des chanoines, Guillaume, i l se confesse et le lende
main, communie. Immédiatement, Ia mémoire compléte lui 
revient et i l se met, en présence de tous, k réciter la vie 
d'Bleuthère, lue six jours auparavant, avec autant de facilité 

1) Deinde librum vite sue qaem in manu sua gestabat ei osiendif, et 
coram se legere precepit, perlectumque ab eo recipiens in sinu suo reposait, 

2) De fait, les Gesta beati Eligii episcopi attrlbués i saint Ouen étalent 
cooBüa i Tournai. Voyez le second Liber de antiqultate, M. Q. H. S., XIV, 
p. 358. 

3) Seqaenti feria sexta. 
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que l'oraison dominicale. Tous sont slupéfaits; on s'assemble 
et on raisonne Sans doute, convient-on, nn jeune homme 
habile dans Tart de la i'édaction et de la versification, aurait 
pu composer pareille biographie. mais i l est ceiHain que le 
clerc Henri, dont on ne niéconnait cependant pas la valeur. 
n'est pas coutumier depareilstravaux et que, même s'il en était 
capable, i l lui serait impossible de les redire par cosur ('). 
Gonseil pris auprès des autorités ecclésiastiques locales, on 
met par écrit le récil et on l'envoie (*) a Samson. archevêque 
de Reim.s, a (saint) Bernard, abbé de Glairvaux, et aux autres 
évêques et abbés, réunis en concile, ïx Senŝ  en compagnie du 
roi de France, durant Toctave de la Pentecóte, pour juger les 
oeuvres de Pierre Abólard. On leur demande ce qu'il faut 
faire. Réponse : attendre les manifesLalions ultérieures de la 
volonté divine. 

De fait, quelqiie temps aprèsC*'), c'est-èi-dire a la fin de ju in ou 
au commencement dejuillet(*), le même chanoine, pressentant 
le retour de la vision et s'étant encore pourvu des sacrements 
de la Pénitence et de rEiicliaristie,entre avec quelqiies privilé
giés dans le secreiarium capitulaire oü reposait la chasse de 
saint Eleuthère. I I se met èi prier et, soudain, le voici de nou
veau étendu ^ terre. Sur un signe de ses compagnons, ceux 
qui étaient au dehors viennent è. leur tour et le voient gisant 
sur le sol, les yeux clos, quasi mort. Le rédacteur de Tency-

1) Licet enim quidam adolescentem, dlctandi et versificandi peritum, dicerent, 
fianc vitam potulsse componere, nos tarnen scientie ejas non ignari, certl 
eramus fiufusmodi diciaminis nunqaam eum assuetum fuisse, quamquametsi 
eam composuisset, nullo modo tarnen eam sine libro tam cursim memoriter 
et cordetenus totam legere valuisset. 

2) Visionem istam scriptam transmisimus. 
3) Post pancos dies. 
4) D'après la date de la vision sulvante. 
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clique. qui n'est autre que l'abbé de saint Martin, Hériman, — 
ce que Waitz a Irop oublié ( ) — est du nombre de ces témoins 
(*). /Vprès quelques instants d'aUente, le jeune homme se met 
h lire rélévation du corps du saint (3) et k répondre k de 
nombreuses questions qui lu i sont posées. L'exlase terniinée, 
i l en écrit lu i -même l'objet (•*). 

A peine quarante jours plus tard, ie vendredi avant la 
Saint-Laurent (^), c'est-k-dire le 8 aoüt, même répétition. 
Prémonition et réception des sacremeats ; même retraite, en 
ïïn&ne cémiiaigïiie,. au-M^éwie eadeoit v uiomes phénomènes 
suivls dé rentrée des mêmes personnes — dfml Hériman — 
guettant k la jporle, ün .quar t d'heure ne s'est pas écoulë que 
le clerc Henri l i t quelques miracles de saint Ëleuthère (") 
el trouve réponse tout ce qu'on lui demande. 11 déclare, 
entre autres, ouvertement, que TEglise de Tournai obtiendra 
sous peu un évêque particulier et recouvrera ainsi sa dignité 
première ('). 

Tel est le récit d'un téinoin oculaire et auricuiaire des évé -
noments, réoit qui doit comprendre aussi ces mots, suivant 
immédiatement dans les Historiae : priinam quoque cons-
tfmctionem civiiaiis Tornacejisis in libro sancti Elentherii 
legity quam cordetenus retinens nobis scribendam et legen-
dam tradidit (^). Le róle jouë par Henri dans la produclion du 

1) Forschungen... p, 444. 
2) Ingreditttttnr quamplures cmn qutbus ei nos ingredimar. 
3( Et ecce post paaltaum eam sancti Elentherii elevaiionem legere audimus. 
4) €>e extasi vero reversas «o que leger ai scripstt. 
5) Necdam dies transiermt, ... ferla sexta cuttefestum sancti Laurentii. 
6) Et ecce audimus eum legere qaedam miracala sancti Eleutherii. 
7j Ittter que palam predixit qaod ecclesia Tornacensis, Infra non multum 

tempos, proprium esset episcópam AasWitara ei pristinam dignitatem receptura, 
éf e H. S., XIV, p .32«. 
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livre fabuleux des origines tonrnaisiennes ne laisse aucim 
doute si l'on ajoute qu'è. ce propos, dans son introduction au 
récit des révélations précitées, l'auteur des mêmes Hisioriae 
tornacenses s'exprime ainsi: de cujus (urbis) prima consirnc-
iione sive destj'uctione quidam apud nos libellus habeiur ; 
que quidem scripiura nobis seu ynajoribus nostris nunquam 
antehac visa vel audita ipsa saltem Uitere superficie digesta, 
alicubi locoruin inventa, uni tanUim Tornacensiwn cleri-
corum adolesceniulo per Spiritum nuper est revelaia hoe 
modo ('). et que le ms. 169 de la bibliothèque de Tournai, en 
exergue de la Vita Eleuthet^ii et du ])remier Liber de anli-
quitate, formant un seul cahier écrit aux Xll® siècle, porte ce 
quatrain : 

Erat Tornaci clericus, puer, civis, canonicus 
Henricus dictus nomine, alumpnu^ magne do7nine 
Cui revelaniur omnia huius libri seqentia 
Qua fuerani igni data a gente nimis elata (s). 

Ge Liber de antiquitate et, sans doute ce qui le précédait 
immédiateinent, c'est-èi-dire tout Tobjet de latroisième vision, 
ne fut cependant pas mis par écrit par Henri lui-méme (a). 

Que le cahier relié dans le ms. 169 de Tournai, bien qiie 
n 'étant pas le ms. original — caractéri^sé par la multiplicité 
des mains — de la Vita Eieutherii reproduise néanmoins cette 
vita dans son intégralilé primitive, c'est ce qui ressort des 
constatations suivantes. L'auteur des Hisioriae Tornacenses, 
qui écrivait peuax^rès 1146, ne marqué aucune opposition, ne 

1) Ibld., p. 328. 
2) Nous devons des remerclements tout spéciaux h. IVl, A. Hocquet, blblio-

tiiécalre de la vllle de Tournai, pour la bonna gróce avec laquelle i l nous a 
communiqué Ie ms. 169. 

3) Primam constractionem nobis scribendam tradidif, Histor. Tornac, M„ 
O. H, S., XIV, p. 329. 
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signale aucime difïérence entre la vie de 1141, qu'i l divise 
largement d'ai)rès Tencycliciue, et Texeniplaire qu'il en pos-
sède dans sa librairie monastiqne de S. Martin (*) Or cef 
exeraplaire n'est autre que celui-la même qui est inséré dans le 
recueil 109. Le même auleur. en eflfet, dans ses premiers 
chapitres, renvoie le lecteur simultanéinent k la Vita Eleu-
therii, au Liber de antiquitate de Henri, k un autre Liber de 
aniiquifate, au second livre des «Comnientaires» de Jules 
César, c'est-èi-dire k des sources que ledit ms. lOü, qui 
provient effeclivement de S. Martin — « Liber ecclesie S. Mar
tini » — contient toutes, comme groupées a dessein, dans sa 
Itartie du XII® siècle et dont la bibliothèque du même 
monaslère ne parait pas avoir possedé d'autres coj)ies(^). 

II en résulte de suite que les divisions de la ««Va selon le 
codex tournaisien doivent corre.sj>ondre aux divisions som-
maires données par l'encyclique, et c'est cette concordance 
qu'il importe d'établir en premier lieu. 

Un critère excellent est celui qui ressort du caractère lit té
raire de la rédaction qui, non seuleraent requiert un auteur 
* diciandi et versificandi periius », mais encore obéit aux 
lois du genre contemporain en. se divisant nettement en viia, 
elevatio, miracula O. 

I ^ Vita ou, pour être tout k fait d*accord avec le texte, le 
liber viiae s'étend sur tout Ce qui prócède Velèvaiio dont le 

1 ) . . . Qm cnm Itbfo Vite ejus ^cripta apad nas hc^ar. Ibid. 
2) Sauf pour un Uher de eaüiqaitate (lequel ?). Voyez SA>f0ERUs, o. c, 

pp. cc. 
3) VoyesE le i'édt des révélatloiw. Le texte même oppose Velèvaiio k la vita : 

Feiix ilU per qaem^,. vite mee restaaratio revelabitur... per qaem corporis mei 
eievtii«^4etiarat>itm-, m«. Tournai, t" 124 r«. Voyez plus loin l'opposltlon entre 
te& mHracMe et la i ^ . Un fait atwOogue est obaervé notamraent dans la vita 
OmlSttae, {Rev. Beige de PMtal. et dCHist., I I , 1013, p. 630). 
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débnt , nettement m a r q n é , sert conime de pivot au t ravai l de 
r<^partiüon. EUe comprend la narraLion de l'existence terrestre 
d 'Ele iühère , de sa naissance k sa mort — sur laqiielle on glisse 
assez rapidemeut (O — puis (*) deux paragraphes l iétérocl i tes 
énuméran t , Tun les chapilres d'une vie qui ne correspond pas 
du tout k cel le-ci C), Tautre des tribuis dus aux évéques C). 
EUe se termine par un signiticatif Iterum valeie in pace. 

I I est e x t r ê m e m e n t in téressant de conslater que des mss, 
préc i tés de ia b ib l io thèque de Reims, Ie ms. 1408 donnant une 
vzia qu ' i l cons idè re comme compléte ne reproduit que cede 
p r e m i è r e partie du ms. tonrnaisien C). Quant au ms. 1109 son 
examen est encore plus curieux. Son fragment de la vie dont 
Ie remploi a fai t un feuillet de garde ne portant au verso que 
des essais de j)lume — ce qui t émoigne de sa posil ion a 
Texplicit d 'un volume an t é r i eu r — fourni t la fin de la m ê m e 
p r e m i è r e partie C') avec les deux lisles y annexées . Nous 

1) Temporibus imperatorutn Diocliciani et Maximlanl per universum orbem 
maxima seditio... qui gaudet cum angelis, exultat in astris, regnante Domino 
nostro Jhesa Christo etc. (Blbl. hag. lat, n° 2455;. 

2) Après la liaison « Ego autem Eleutfierius servus sanciorum Dei ». Ibid., 
n° 2456). Les mss. de Reims et de Qand [comm, X I H * s., BibI, Unlvers., 
n° 244, f° 43''°] dotinent servus servorum. 

3) In nomine domini'jhesu. Hec divina manu scripta sunt: Capituloprimo... 
liberata est. (Bibl. hag., lat., n° 2457). 

4) Incipiant de tributis ejusdem pontiflcis : Capitulo primo... incertos faciat. 
Iterum omnes valete in pace. {Ibid. n° 2458). 

5) II en passé même un petit fragment: Itaque inito consilio decreverunf... 
cultoribus recusabant. (AA. SS. Febr,, I I I , p, 188, du milieu du § 7 au § 9) 
ainsi que les deux listes annexées. 

6) Le premier mot lisible de cette garde, qui n'est composée en réalité que 
de la seconde colonne d'un feuillet, est [^au] dio. Cf. AA. SS, Febr., I I I . , 
p. 189. 14. 
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sommes évidein inent Ih. en préseiice ile copies dft la r é d a c -
tion <1G la p r e m i è r e visi im q i i i , mms l'avons vu, fu t envoyée 
k r a r c h e v ê q u e ó I'occasion (iu concile de SensC). 

L 'élendue de cetle vision se trouve encore par Ik netlement 
déterminée . 

A la deux ième vision donl l 'übjet fut , d i t -on, l ' é lévat ion 
des reliques du saiut, correspond la division suivante du 
ms, iö9 in t i tu lée : Blevaiio coj^oris beati Eleutherii Torna" 
oensis episcopt ei confessoris C). 

La t rois ième vision^ d ' a p r è s reucyclique, traite des miracles 
et contóeat des propl iét ies relatives au ré tabi issement de 
l ' évêché particulier. Si uous observons qu'un soi-disant 
Tractaius snncii FerioU, qui suit dans Ie ms. 169, ne com-
prend que des miracles et q u ' i l e s t a c c o m p a g n é d'explications 
sur Fërëol oü se lisent des pareilles propMties <*), nqus devons 

1) On ne peat fak» saus sigoater qüe l'abbaye de S. Thierry (au n.-o. de 
RejxDfi) Xî p ĉ3»a!ent les tns. 1408 et 1409 fut en relations trés étroltes avec 
saJat Beraard, nl surtout que l'abbé Oulllaume de S, Thierry fut un des promo-
tears du concile de Sena. Notts devons les renselgnements matérlels concernant 
les xnss, précités k M. Loriqoet, conservateur de la Bibliothèque de la vllle de 
Reims. Qu'il agrée ici l'expresslon de toufe notre gratitude. 

2) BSft. l i f f g . Lei., n* 2465, ei nn parage non cofé . 
3) BUL, 24(66, 2462, 2463 et ajotttes. 
4) ! • ScitiiH aMem reUqakiS Perk)U iprvsb^ et martyris per episcopam 

qai aecméms ks^ »oU preesrtt ccc^esfè apaé, vos re^arl. Ilte nrnltas pas$iones 
msHndbtt tt eccUiiem ütma. vefwmttter exaliabft. Nomen ejtts qaia inira vos 

tcttis, ijpeumt jwo qtdtttit ignorat^ ( d . Meditts vestram stetit quem vos 
tu»dtis. l<mi, I , 26). HeiiTl aiootré mauvals propi^te en ce qui concerne 
ia culte d* «aiot Pérèöf, — 2* sSesofwr tmrtftes Nicha&lum, Ptatum, Feriolam 
iS*9<6tt pwemini qitkL in novistdmts temporittt9 per tpaos hec cMtas exaUabitur 
ei «ccf«»te tranqtaiia pace gmedeM M saMtmcéttw, {BiM. Hag, Uit., n» 2470] 
AA. SS. Febr., 111, p. 1»6. 30. 
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commencer la t rois ième visiou avec ce « t r a i t e » . Le m ê m e 
jou r , ai)i)renons-nous enoore, le Liber de antiquitate urbis 
Tornacensis fu t révéXé. Par conséquent , vu la confiance èi 
accorder au ms. 169, tout ce qui, u ia té r ie l lement , se trouve 
entre les miraciila proprement dits et ce dernier Uber^ n o m -
m ë m e n l les preuves de Torthodoxie d'EieutJière et le réc i t 
détal l lé de sa fin C), doit nécessa i ren ien t se ranger dans la 
m ê m e division de l 'ouvrage. Quoique l 'objet de cette partie 
i n t e rméd ia i r e , surtout la mort, la rapproche assez du Hber 
viiae, nous ne pouvons l ' y inclure, au nioins dans Tesprit 
de Henri . Une plirase, du resle, s'y oppose foi-mellement car 
elle renvoie k la }iremière vision : ut ejusdem vite narrat 
historia D'ailleurs, la mort d 'E l eu thè re est pleine de 
miracies et c'est sans doute pour cette raison que ie visionnaire 
l u i aura r é s e r v é cette place, se contentant plus haut, et 
souvent dans les raêmes termes, d'un simple r é s u m é . 

Si nous ajoutons que les sermons mis, comme le reste, dans 
la bouche du saint C) ne nous paraissent que des amplifications 
l i t t é ra i res — imitées des historiens antiques — développées 
lors de la rédac t ion des visions — qu i ne s'est pas faite su r - l e -
champ —, et que, pour cette raison, on n'en doit pas plus tenir 
compte que l'auteur de Tencyclique, nous pouvons établ i r 
comme suit la concordance entre les divisions fournies par 
cette encyclique et les subdivisions du ms. 169 : 

1) Blbl, Hag. Lat., n° 2464. 
2) AA. SS. Febr,, I I I , p. 192, 30. 
3) Edlt. A. ScHOTTüs. Biblioth. patrum, Co]on.,XV; Biblloth, maxima, Lug-

dun. V I I I , p, 1124; MroNE, Patrol, lat., X L V , Paris 1847, p. 83. 
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I . Vita 
I I . Elevatio 

l ï l . Miracula 

1) BolUmd. 
2) Bollaml. 
3) Bolland. 
4} nolUmd. 
5) Bolland, 
e) Bolland. 

}). I (f" 117 r") Vita beati Elenlherii episcopi 0). 
}). 8(f<'123 r")Klovatio corporis beati Eleu-

t l ier i i Toriiaceiisis episcopi et 
confessoris. (*) 

[p. 17 (fo 125 r«) Serrao beati Eleutherii .] 
p. 22 (fo 128 r") Incipi t tractatus sancti Fer iol i 

presbyteri et martyrisde Irans-
latione corporis Sancti E leu
the r i i . (») 

[p . 30 (fo 132 ro) Hymnus i n Sanctuna Eleuthe-
r ium. ] 

p 32 (fo 133 ro) Incipi t transilua Sancti Eleu
theri i episcopi. (*) 

fp . 33 (fo 134 ro) Sermo de Trinitate.] 
p. 39 (fo 136 vo) De synodo Eleutherio presente 

habito. («) 
p. 42 (f^ 138 ro) Item de transitu ejusdeni sanc

t i . («̂  
[p. 52 (f> 143 ro) Sermo beati Eleutherii de I n -

carnalione Domini.] 
[ p . 5ö (f3140 ro) Item sermo beati Eleutherii de 

Natale Domini.] 
p. 62 ( f ö 148 ro) Incipit l iber de antiquitate ur-

bis Tornacensis. 
[p . 76 (t^ 155 ro) Sermo beati Eleutherii in Ad-

nuntiatione dominica.] 

Vita I* . 
vita I I * . c. V I . 
vita 11«, c. VII , c. III (12, 13, 14), appendix. 
Vita H«, c. IV, 16-10. 
Vita II«, c. IV, 20 etc. 
Vtta Iia, c, V. 
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Nous n ' é t o n n e r o n s personne en disant que les visions du 
chanoine Henri ne sont, comme fait , que pure invention. Nous 
indiquerons plus loin dans quel but on a cru devoir recourir 
k ce pieux s l r a t a g è m e ; en altendanf, qu'on nous fasse credit 
en se rappelant que Henri n'a pas éié Ie seul p ré t endu v i s ion-
naire connu en liagiographie. 

Mais Henri , pas plus que son successenr Guibert, n'a pas tout 
inven té . En etfet, dès Ie premier coup d'oeil on n'est pas sans 
noter que son ouvrage, quoique t r é s bien slylé et sous des 
divisions ai)pnremment é léganles , est for t mal composé : i l 
manque d'harmonie et de suite logique dans ses subdirisions, 
L'auteur de la forme est en conflit permanent, semble- t - i l , 
avec un autre aideur. Une rédac t ion préexis tante parait Ie 
g é u e r . Cette rédacticm, du reste, u u l ne la nie formellement. 
Au contraire, Ie jeune clerc, au l ieu de se poser en complet 
novateur comme dé ten teur d'une vé r i t é révélée , absolument 
inconnue jusqu'alors, n'insiste qne sur sa connaissance « l i r a -
culeuse d'une composition a n t é r i e u r e dont la disparition, qui 
aurait fai t cesser les miracles, ne remonte, par conséquent , 
pas au-delk de la iranslalion {10(54), a laquelle s ' a r r ê t e n t les-
dits miracles ( ') I I appuie inême avec une telle insistance 

(1) . . . Felixilla per que m corporis mei f iet elevatio, infelix ille per quem vite 
mee f iet per dit io, felicior autem per quem corporis mei depositie revelabitur, 
infelix qui non credlderit... fclix ille per quem corporis mei depositie et vite 
mee restauratio revelabitur, per quem etiamab incarnatione domini 1141 anno 
corporis mei elevatio declarabitur. AA. SS. Febr., I I I , p. 194, A. d, 

... Ab Ulo autem die in quo ejus rapta est historia, miracula que singulls 
diebus faciebat cessaverunt. Vita... ab illa die in qua depositas stim scrlpta 
est... Postquam autem quod apud vos perierat inventum est, memorabilis 
pater vester miracula incipiet et sic operando non desistet usque in secula 
seculorum. Ibid., B . 1. 

..sPreterea nobis referebat {Fcriolus, circa 899, qualiter omnis noticia 
Sancti Eleatfierii destrueretur, sed in novissimis temporibus per eundem 
oresulem certificaretur. Ibid., p. 194. 40. 
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sur la perte compléte de celte rédac t ion qu' i l évei l le notre 
déf lance. D'autre part, dans le récit de l'encyclique, l ' é t o n n e -
ment des clianoines, on l 'a déja vu,ne va pas au fond raais h la 
forme et surtout a la puissance de la mémoi re ('). L'auteur dés 
Historioe Tomacenses, de son cóté, parlant de choses inouïes 
k propos des révé la t ions , n'a en vue que Tannexe : le Liber de 
antiquitate urbis (*). 

Ges constatations autorisent k p rocéde r en détail k l'examen 
du texte H y a d'abord des contradictions résul tant d ' inter-
polations. Exemple : dans une narration de la révol te des 
nóèiies locaux contre les seigueurs ecclésiastiques, èi peine 
s'est-on premis de taire leurs noms quia damnatorum 
nomina divina non potesi coniinere pagina, que Ton cite 
un de ces inisérables : Alardus nomina ( ;̂. Mais i l y a surtout 
des vestiges certains «Ie monuments an té r ieurs La p remiè re 
partie contient une table insolile dont certains titres ne sont 
développés que dans la troisième i)artie (*) alors que d'autres 
ne le sont pas du tout (^). La m ê m e partie renferme une é n u -
mérat ion tout aussi é t r ange de tr ibuis dus aux évêques qui 
suppos© la connaissance de la deux ième partie {^). Cette 
deuxième partie, k son tour, fait allusion k des évónements 
seulement compréhensibles après lecture de la t rois ième C^). 
Le premier tiers de cette troisième partie se présente comme 
une intercalation matér ie l le , brusque et compléte, d 'un trai té 

1) Supra, p. 281. 
2) Sapra, p, 283. 
3) AA. SS. Fébr,, UI, p. 194, A. 
4) V, plus loin, p. 293. 
5) E x . La première partie du titre VII : Fabrica Apolllnis destructa est. 
6) V . pluB loin. 
7) Culte de S. Etlenne. 
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dont on fourni t m ê m e la table. Enfin, ce dei*nier t ra i té reprend 
des express ións qui ne convieniient nullement k un révéla teur : 
Quedani etiam jniracula Heidilo episcopus Tornacensis 
mihi reiulit dicens... ('). Nunc igitur karissimi, ne vobis 
fasiidium hiferamus ad miracuïa que in ejus iranslatione 
facia sunt revertamur... Illud etiam silendujji non arbiiror 
quod ab episcopo Tornacensi Heidilone mihi relatum est, 
O-etc. 

Ainsi donc Henri [leut êlre cons idéré comme ayant utilisé 
des sources an té r ieures , les disséquant , les reliant par des 
discours verbeux ou des vaticiuations tendancieuses, les 
noyant dans Tuniformité de son style. 

I I nous suffit de deux sources pour reudre compte de toules 
les anomalies de la VUa Eleutherii de 1141, abstraction faite 
du Liber de antiquitate. 

G'est d'abord un Tractafus miraculorum qui éraerge avec 
sa table ; c'est ensuite le résidu oü nous retrouvons une viia. 

I I convient de les é tudier dans leur ordre le plus naturel. 
Le t i tre exa.ct du traité, qui apparait dans la t rois ième 

partie, est : Tractaius Sancii Ferioli presbyteri et martyris 
de iranslatione corporis Sancii Eleutherii episcopi et confes-
soris. I I faut croire qüe ce titre n 'é tai t qu'une indication de 
bibl iothécaire , indépendante de Tauteur p r imi t i f et que notre 
remanieur aura machinalement reproduite, car elle est fautive 
quant k l'auteur et quant k Tobjet. En effet, Féréol , que le ti tre 
r ep résen te comme auteur, n'est que simple acteur d'un épi
sode presque contemporain de l 'élévation, et f ü t - i l m ê m e öon 
propre biographe, qu ' i l l u i eüt óté impossible de narrer tous 
les autres événements annoncés par la table, quelques-uns 

1) AA. S S . Febr., I I I , p, 195, B . J. 
2) Ibid., p. 194, 41. 
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de cenx-ci datant de 3a translation pos té r ieure d 'un siècle et 
demi koelte élëvation. D'autrepart, l 'objet du t ra i t é n'est pas 
seulement la translalion, mais surtout les miracles contem
porains de ce fait et ceux qui i l lus t rè ren t la vie d 'E leu thère 
et r é l é v a t i o n de sa dépoui l le . On en jugera par la transcrip
tion de la table : 

Incipiunt capitula : 
I. De elevaiione corporis sancti Eleutherii episcopi. 

II. De Feriolo lig aio et liberato. 
I I I . De moriuo suscitaio. 

', JV. De Mavtilio illuminaio. 
V. De Peritio liberato. 

VI. De translatione corporis beati Efeuiherii in Tornaco 
civitate. 

VIL De viginii quinque sanatis ei aliis vij cecis illumi-
natis. 

VI11. De multere ceca ei muia. 
IX. De alia multere contracta et sanata. 
X. De laude presulis. 

Si, de suite, on remarque que Ie P n'est, en réal i té , qu'un 
résumé t rés succinct de l 'élévation, telle qu'elle est n a r r é e 
dans la deuxième vision - qui précède immédia tement - et que 
ce résumé reprend m ê m e certains termes du réci t détail lé, on 
peut cons idërer ce dernier récit eo) professo comme ayant fait 
partie l u i - m ê m e , k t i tre d'introduction, du Tractaius Sancti 
FerioU. Henri , tout en adoptant et r épé tan t certaines expres
sion de son raodèle et en y ajoutant des passages intéressés ('), 

1) Cf, AA. SS. FebT. I I I , p. 193-194, toutes les n. du c. VI . Surtout : Felix 
perqaem... (supra. p. 289 n. 1) et: De capltulls auiem sollicitos vos esse rtolo... 
captiala aaiem mana divina scrlpta sunt et idcirco /ree spacia divisa sant ne 
cetestta decrefa mens possit comprehendere fiamana. 
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l'aura répar t i entre ses deux de rn iè re s visions ])our obéir aux 
lois du genre en vigueur h son époque, c'est-k-dire séparer 
netlemenl Velevatio des miracula. 

Par la comparaison avec le resle du Iravail, le Traclaius 
oniraculorum ap2)arajt k son tour comme un amaigame de 
données venues d'ailleurs. 

Après 1'aventure de Féréol (II) et un miracle contempo
rain (III) , le récit , avant de passer k la translation (VI, V I I ) , 
fait retour k deux miracies de la vie d 'Eleuthère (IV, V). Or 
ces deux miracies, et un troisième que la table du traité i)asse 
sous silence bien qu ' i l en soit question dans le récil, figurent 
dans la table annexée au liber vifae (1» révélat ion) et y sont 
r é sumés en des termes analogues k ceux que l 'on retrouve ici 
dans leur développement ( ') . Voici cette table : 

In nomine domini Jhesu. Hec divina manu scripia sunt : 
Primo capiiulo. In nomine Jhesu Christi per me cecus illu-

jninatus est, id est ManHHus. Isie Christo credidit. 
Item, capitulo secundo. In n. Jh. Ch. Claudus gres suum 

recepit, id est Clamus. Noluit credere. 
Item capitulo tertio. In n. Jh. Ch. Leprosus a lepra cura-

ius est^ id est Periiius. 1ste liberaias est. 
Item capitulo quarto. Terre ^noius magnus factus est. 
Hem capitulo quinto. Iteritm terre motus magnus factus est. 
Item ca.pitido scxto. Tertia (die) Blanda rcsuscituta est. 
Item capitulo septimo. Fabrica Apollinis destructa est et 

ideo solemnem diem Chrisiiani in qua baptizaii erant 
constiliterunt et quia per me civitas liberata est ('). 

On peut facilement imaginer un Zt^er mïaepr imi t i f dontnous 

1) Matitilius... in Deo perfecte credidit... claudus... credere noluit... etc. 
AA. SS. Febr., I I I . p. 189-190. 

2) Bibt. Hag. lat., 2457. 
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avons ici unetable incomplète — et incorrecte. Dans ce libe7' 
l'auteur du Tractatus miraculorum aura puisë les guér i sons 
de Mantilius, Clavius et Peritius. I I en aura conservé les 
terraes, et ces termes, comme ceux du r é sumé de la table 
presque nécessa i rement identiques, Henri les aura repris, 
l u i aussi, en partie. 

A cette mta pr imit ive nous pouvons attribuer, outre Ie récit 
, des guér isons susdites de la troisièrae vision, Tobjet de la 

première vision tout en t iè re . Celle-ci gravite, en effet, auteur 
de rhistoire de Blanda k laquelle les c. IV, V et VI de ia table 
fnut ailusiort. 

Mais Ie point Ie plus important c'est que, comme i l a été dit 
plus haut ('), Ie compilaleur du tractatus Qi, a p r è s l u i , Ie cha
noine Henri deux Ibis plagiaire, out laissé subsister des tra ces 
de Tauteur de I'aiicienne vHu. Celui-ci, avant les c. IV et V. du 
« t r a i t é » , se dit formellement contemporain de l 'évêque 
Heidilon : Quedam etiam miracula Heidilo ejnscopus Toj^na-
oensismihiretulit dicetis, et k l ' égard du c. VIII i l reconnait 
encon© Ia méme sou ree r Hoe etiam silendum non arhitror 
quodaè episcopo Tornacensi Ueiditone mihirelatum est. Or 
Heidilon est I 'evêque qui a fait Télévat ion. L'auteur de la 
})remière tjtïa est donc contemporain de cette élévat ion, et 
i l doit en avoir fait logiquement Ie réci t (c. I ) . L 'épisode de 
Féreol (c. I I et III) du t ra i té , postér ieur de deux ans seulement 

la même élévation, è. laquelle i l est é t roi tement lié,. l u i 
revient aussi. I I nous l 'apprend. du reste, en disant du hé ros 
de Tavealure: que etiam nobis solebat referre... preterea 
n<fbis referebat (*). Ce n'est pas tout. L'objet de la p r e m i è r e 
vision, OU la vie m ê m e d 'Eleuthère , l u i ayant é tant a t t r ibué 

ncf . p.290. 
2\ Cf. stipra, p. 289, n. 1 et AA. SS, Febr., I I I , 194,, 40 (la saite du second 

teacte a été Interpolée). 
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plus haut.le développement sur ['orthodoxiedu saint et surtout 
sur sa mort (3^ vision), qui répoiid, avec de mémes termes, 
au r é s u m é flnal de cette preui ière vision (O, ne peut l u i é(re 
re fusé . On en trouvera une preuve surabondante dans le fait 
que l ' introduction de certains cuUes (de S. Etienne par ex.), 
détai l lés seulement dans la t rois ième partie, fa i t l 'obje t d'allu-
sions au cours de Velevatio. 

Attribuant notre vita T", ainsi reconst i tuée en partie, k un 
contemporain de Heidilon ('), qui fit Télévation, nous pouvons 
croire que l'occasion plus ou moin.s prochaine de cette i'édac-
lion pr imi t ive f u l l 'élévation m ê m e O qu'on peut placer, en 
recourant aux indications du texte, le 18 septembre 897 (*). 

Son but immédia t serait la restauration de Ia basilique de 
Saint-Étienne, que nous connaissons seulement par cette 
source et qui , placée « d e r r i è r e » la ca thédra le , venait d ' ê t re 
dé t ru i te , sans doute par les Normands (881) (̂ )-

1) Rapprochez ibid., p. 189, 13 et 14 ; p. 192, 25 et 30. 
2) On pourrait encore invoquer le baptême par infusion {aqaa prosiliens) de 

Peritius. Ibtd., p. 190, 14. 
3) Pour de nombreux autres cas cf. L . VAN OER E S S E N , Hucbald de S. Amand, 

Rev. d'Hist. ecclés., 1923, p. 343. 
4) L a vita parle d'un dimanche (sequenti itaque Dominica. Ibid. p. 193, 34), 

14 des kalendes d'octobre {Elevatio autem corporis beatissini Eleutherii facia 
est 14 kal. Octobr. Ibid., p. 193, 37), du temps de 1'évêque Heidilon. Ces syn-
chronismes répondent au 18 sept. 897 (cf. AA. S S . Febr., I I I , p. 185) et non au 
18 févr. de la même année ( J . WARICHBZ. Les origines de l'EgUse de Tournai, 
p. 206). Le ms. 1408 de Reims situe sa vita h une fêfe du saint placée enlre 
celle de S. Lambert (17 sept.) et celle de Mathieu (21 sept.). L'EgUse de Tournai 
célèbre aujourd'iiui cette fête Ie 9 juillet. 

5) Presulatum Tornacensis ecclesie Heidilone viro prudenti et jusio possi-
dente, basilica B. Stephani Protomartyris, que sita est post ecclesiam Chrlsfi 
genitricis semperque virginis Marie, destructa est,..Beatus autem Eleutherius 
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VHa J* élant maintenant connue, Ie Tractaius miracu-
lum ne iiécessitera plns que quelques mots. On parait Ie 
possöder en enlier, comme fond, avec sa table. Mais son auteur 
ne peul revendiquer Ia paternité réelle que du De laude 
presulis (c. x) et du récit des miracles contemporains de la 
translalion des reliques de Blandain k Tournni (c. VJ, VU), Ie 
reste n 'é tan t qu'emprunt k la Vila i * - La translalion, dernier 
fait, OU k peu prés , dans la série chronologique des éi)isodes, 
peut être considérée k son tour comme occasion plus ou moins 
prochaine de la compilation. Elle prit place Ie f avr i l (') de 
l 'année 1064 e). 

AprtVs ces conslalations nous pouvons revenir k ra?uvre 
conipiléo que récila Ie chanoine Henri en 1141 el dire un nmt 
des buts qui lui furent assignés. 

Un premier but était un but de piété pure : promouvoir la 
dévotion envers saint Eleutlière — donl la culte ne parait ])as 
avoir été fort vivace k celte é[K)que P) — par la C(Uól>raliün de 

pro ecclesia et civitate oravit, et a Cfirlsto cum sanctis, qui in ecclesia B. Marie 
contimntar, inductas impetravit, quoniam nisi resiaarareiar, dies ultlonum 
adveniet... (AA. SS. ibld., p. 193 , F . a)... Numquid basilica beati Stephani 
protliomartyris destructa est, quam nomini ejus dedlcaveram ? (ms. 169, 
r 123, v°). 

1) Voyez les deux passages cltés d-après dans Ie texte. 
2 ) Indication du calendrier HturgJque reprise par le brévUdre ms. deTournai: 

« Ex qm facfam anno Domini millesimo sexagesimo quarto, sedente Baldaino 
episcopo. AA. SS. ibld., p. 2 0 8 , 19, HENSCHRNIUS s'est trompé h. ce sujet, 
p, 186, A. — Cette fête est célébrée Ie 25 aoót, depuls 1247. Ibid., p. 186, B, 
et sapru, p. 2 7 7 . 

3 ) Si vero hec contempseritis reliquas meas in Viennensi ecclesia faclam 
deportari et ampllus auxllium orationis mee non vldebitis, Predecessores enim 
vestri per negligentiam reliquias beati Nidiasii perdiderunt. Sed si meo con-
sllio att volueritis, guod multl ex vestris non fecerunf, oratlones vestras fitius 
I>ei exaadlet. Ibid., p, 186, 3 0 , 
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l'anniversaire de sa déposition el do sa translation. La cé l é -
bralion de la p r e m i è r e féle (3ü ju in ) est re(|ui.se dans la 
p r e m i è r e vision : Igitur fraires, de presentia corporis mei 
gaudete ; qui usque inodo in iristiiia fuisiis, exuJtale. Inve-
nistis enim paironum nosire civllaii ... Ego autem Eleuthe-
rius servus servorutn Dei in sarcophago novo in ecclesia 
beati Peiri Blandiniensis depositus sum pvidie kal. julii. 
Festum autem sepuUure mee commeinorate pridie kal. julii 
ut nee filii boni pa{re7n bonum derclinquant nee pater bonus 
filios orphanos de pf^esentia corporis stii incerlos faciatC)-

De menie q u ' i l y a demaude de cé lébrer la fête de la dépo
sition, i l y a, dans la denxièine vision qui considère Ie 
premier résu l ta t comme acquis — ce qui date cette vision 
d ' ap rès Ie 30 j u i n (̂ ) —, requête de fêter Tanniversaire de la 
trauslation : Elevatio autem corporis mei A Blandinio m 
ecclesia beate Marie facta est in kalendis aprilis. Graiias 
autem ago Deo vero et immorlali et vobis, fratres karissimi, 
qui festum deposiiionis mee condigne eelebrastis ut etillud 
de elevatione corporis mei similiter celebreiis, ut nee filii 
boni bonum palre?7i derclinquant, nee bonus pater filios 
orphanos de presentia corporis sui incertos faciat. Illud 
autem festum quod in kalendis mariii eelebrastis neque 
scio neque novi neque in eisdem. kalendis voces vestras 
exaudivi C). 

Les deux textes préci tés appartieiinent bien h. une a m p l i f i -
cation de Henri . En effet, alors qu'ils p résen ten l tous deux des 

1) AA. SS. Febr., I I I , p. 189, Obiit pridie kat. Julii, p. 192, 30, et (discus
sion) p. 184. Aujourd'hui Ie 20 février.— Cf. encore L . VANDER E S S E N , t.c, p.343. 

2) Précisez sapra, p. 281. 
3) AA. SS. Febr. I I I , p. 194, B . i. 
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formules ideutiques (*), le second est a p p a r e n t é k une requê te 
du m é m e genre for inulée dans la t ro i s ième vision, de suite 
ai)rès le traciaitis du pseudo-Feréol : In illa autem die in qua 
fesium resiitutionis mee celebrabatis, translationeui corporis 
mei similiter celebrate, que faeta est hal. aprilis (*). Or cette 
de rn iè re phrase se glisse au mil ieu d'un fatras d'explications 
dont l 'auteur est, au plus tót, contemporain de l ' ex t r ême fln 
du XI* s iècle ( 3 ) . 

Un seeond but, aussi pieux, était Tintroduction du culte 
sïjd>sidiaire de saint Féréol (*). 

Un t ro is ième but, qui apparait subrepticeraent au mi l ieu de 
la proposition du second, était beaucoup plus intére.ssé. Son 
examen doit nous retenir davantage. 

I I s'agit du ré tabl issement de l ' évêché particulier de 
Tournal-

Inutile de rappeler i c i en entier les déraèiés que les instances 

1) Sttr ce procédé de rhétorique cf. ; Quidam mlser advenit, cartam latenter 
accepU deinde in ignem cum iracandia projecit, AA. SS. Febr., I I I , p. 194, 
A, h. fracandie zelo accensm, gladiam latenter accepit, Jerroque omnla dis-
ripait, deinde in ignem indlgnatus projecit. Md., p. 193, 32. 

2) Md., p. 186, 30. 

3) It y est question de 1'abbayé de S. Martin [ibid., p. 186, 30j qui n'a été 
fondée (pi'en 1092. 

4) Fer1ola& post hec Vlenne a Tornaco regressas, mire sanditcctis extitit... 
qei etieun pre^yter Viennemis ordinatus, sab Crlspino judlce nonas septembris 
martyris coronatar. Ego aatem Eleailterius Tornacensis ecclesie episcopus 
ttmio emore ittl Janctas sam ttt si qais meorum subditorum ipsum humili 
corée oraverlt, omne qaicquid voiuerit ante vel ab ipso impetrabit. Sic etiam 
bmtls martyribus Christi Nichasio et Piato. Sciatis autem reüqulas Ferioli... 
{at atpróc, p. 2S6 n. 3.). . . BeatosmartyresNichasiam, Platam, Feriotum devote 
veremini {ut supra, ibid.).,. Depositionem etiam beati Ferioli martyris ut 
placet commemorate. 
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en sépara t ion occas ionnèren t entre le chapitre catliédral de 
Tournai et celui de Noyon, M. le chanoine Warichez, qni a 
r é c e m m e n t trai té la question avec autor i té , pense que la trans
lation du corps de Tévèque tonrnaisien Eleuthère , de Blan-
dain k Tournai , en 1004, a été faite avec l ' a r r i è r e -pensée de 
posséder « un symbole d ' indéi )endance et uu t i tre k la l iber-
t é » ( ' ) . G'est possible. Gependant i l ne faudrait pas e x a g é r e r 
r i inportance de cette translation au point de vue séparat is te . 
Son but principal a é té de doter la cité <run patron local en 
7-emplacemenl de saint Nicaise, le vér i table patron a n t é r i e u r 
de Tournai (^), dont les reliques avaient é té voiées k la 
ca théd ra l e , durant un incendie a r r i v é peu ap rè s 1055, pour 
être t r anspo r t ée s k Reims {=̂ ). Ainsi d'ailleurs nous le rappelle 

1) J . W A R I C H E Z , La Séparation de Tournai-Noyon. Collat. Dioec. Tornac. 
1923... « Le clergé Tournaisien-ii l'assaut de 1'autonomie diocésaine », p. 7. (Lire 
1" avril au lieu de 25 aoüt) . 

2) FLODOARD au 1. I . , c. 7., de ses Histoires de l'EgUse de Reims (940-953) 
parlant de S. Nicaise écrit: Hujus beati Pontiflcis et martyris pignora quaedam 
Noviomagensium episcopus quidam obtenta suam periulit ad civitatem. Quae 
tam apud Noviomum quam et apud Tornacum castrum ubi nunc quoque servari 
perhibentur... M. G. H. S., X H I , p. 420. La figure de S. Nicaise forme le sujet 
central d'un feuillet du diptyque d'ivoire de Ia cathédrale de Tournai auquel 
M. M. L A U R E N T attribue Ia date de fin X'- commenc, XI? s., (Les ivoires prégo-
thiques conservés en Belgique, 1922, p. 52-66). En 952 c'est en l'bonneur de 
S. Nicaise, et non de S . Eleuthère, comme patron principal de l'Eglise de 
Tournai après Notre-Dame, que Louis d'Outremer confirme au chapitre la pos-
session de Marquaim. Cf. Archives cathédr. Répert. n" 42, X V s., f° 174 r° 
( I P boite de la 3» layette) et Cousm, Histoire de Tóurnay. 1620, I I I , p. 24 et 
49. C'est encore en I'honneur du même saint qu'un nommé Rostard fait une 
donation en 986. COUSTN, O. C, I I , p. 51), 
. 3) D'après le brévlaire de Reims, in festo translationis S. Nicasii, 23 Julii, 
lect. 6 (cit. Cousm, o, c , I I I , p. 51) « Quidam igltur e clericis Tornacensibus 
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Ie reproche suivant mis dans la bouche d ' E l e u t h è r e : Prede-
cessoi'es cnim vestri per negligentiam reliquias beati Nicliasii 
perdiderunt (') et la phrase déjèi citée : Jnvenisiis enim pairo-
num nostre civitati (*), 

D'autre part, i l semble que l 'évéque de Noyon, Baudouin, 
dont la déf lanco devait cependant è t re lenne en éveil , s'est 
prêfé d'aussi bonne grace è cette translalion qu'h tcmtes les 
autres dont Ie nombre é le \ é caractér ise sur épiscoi^at (1044-
1068) ( 3 ) . 

Mais si la dépouil le d 'Eleuthère , en tant que palladium de 
l iberté, n'a pas j o u é un grand róle dans r é m a n c i p a t i o n ecc l é -
siatique tournai.sienne, i l n'en n'est pas de mèine de la légende 
dont celle dépoui l le était Tobjet. Cest, en effet, autour d'un 
monument d'ordre hagiographique qui s'y rapporto, que les 
principaux combate se sonl l ivrés . 

La Vita Medardi — car c'est d'elle qu ' i l s'agit — dont 
l'auteur, tout en n 'é tan t peut-êlre i)ar Venantius Forfunatus 
comme on l 'a longtemps pré tendu, est cependant a.ssez con-

aadiens Gervasium praefatum sacrarium instaurare cepisse, ut partem corporis 
B. Nlcasii, quae in Tornacensl ecclesia servabatur, suae restituat ecclesiae, 
omnibus modis elaborabat, tempasque et locum perficendo desiderio quaerit. 
Camqae id per se praesiare non posset, quadam nocte Tornacensis ardet eccle
sia, qaod incendium universae civitati minatur ruinam. Praedicius vero clericus^ 
opportunam nactns occasionem, intrepide ardentem ecclesiam ingredltur, glo-
riosumqae t/iesauram deferens Remos pervenit, Gervasioque ut res se habebat 
ordJne exponti ». L'archevêque Qervals fut sacré Ie 15 octobre 1055 et mourut 
l e4 Jufllet 1067. 

1) Supra, p. 296, n. 3. 
2) Sapra, p. 297. 

3) WARICHEZ, l. c, p. 6. Voyez aussl, pour la même époque, Ann. SoC. 
Emalat. Brages, 1908, p. 88. 
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temporain des faits qu ' i l conie ^peii ap rès (J02 («)), t émo igne 
haiit et clair de Tépiscopal tournaisien d^Eleiithèi'e. D 'après 
elle, alors que Mëdard faisait partie de la truste royale ('^), i l 
aurait p réd i t k E leu thè re , jeune hoinme admis dans la raême 
bande aristocratique (puer), qu ' i l remplirai t des fonctions com-
tales et qa'h l'age de trente ans i l serail évêque . De fai t , 
ajoute rhagiograi)he, i l devint pasteur de la cité de Tournai 
et la prédic t ion du saint. vér i table prc)i)hète, s'est réal isée (*̂ ). 

L'importance de ce texte etait capitale. Elle n'échai>pait k 
aucun des adversaires Aussi» dès la tin du X I " siècle, alors 
que les tendances séparat is les se faisaiejit de plus en plus 
pressantes, nons voyons Ie succ-esseur i n i m é d i a t d e Baudouin, 
Rabod I I (i0ö8-1098), essayer de Ie faire servir k la cause 
noyonnaise. Dans une tactique habile i l ne lu i refuse pas 
crédi t : i l se buterait h Topinion g é n é r a l e et constituerait, de 
plus. un exeniple pré judic iable k la composition hagiogra-
phique q u ' i l va entreprendre lu i -même ; i l ne nie rien, i l 
reprend m ê m e latosensu Ie passage dangerenx {^), niais... i l 
complé te 
• Les funéra i l l e s d 'E leu thère te rminëes , d i t - i l , —et i lsemble 

1) Cf. L . VAN DER ESSEN, Annuaire de VUnivers. cathol, de Louvain, 68" année, 
1904, p. 372. 

2) C'est ainsi qn'il faut tradutre schola k l'époque mérovingienne (CALMBTTE, 
La Société féodale, Paris 1923, p. 16). Voyez d'ailleurs Ie contexte : on sort 
comte OU évêque de cette schola. 

3) Dam esset in schol is vir sanctus (Medardas), parvus et innocens, dlxit ad 
Eleutherium quemdam puerum, guod publica in actione comitivam assumeret, 
et cam triginta annorum vitae spatium caperet, ipsum dixit futurum summum 
Dei pontificem : qui in Tornaco civltate pastor est datus Ecclesiae. Ha sanctus, 
quod praedixit quasi propheta divino Spiritu, Jam probavit. AA.SS. Belgii^ 
I I , p. 126. 

4) AA. SS. Belgii, I I , p. 144. 
5) Ibid., p, 151,.SS. 
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les reprendre d ' ap rès notre Viia /« EletUherii k laquelle i l 
accrocberait ainsi iine veritale suite — les Tourriaisieiis 
hésitaient sur Ie choix de sou successeur quand, ap rè s Ie 
j e ó n e canonique de trois jours et l 'offraude de saints sacri-
Öcea, toua, mus i)ar l 'Esjjrit-Saint (subita Sancii Spiri£u^ 
infCamnuUi inspircUione) portent leurs voix sur Médard. dé jè 
évéque de Noyon, qu ' i ls cons idéra ient comme Ie plus apte 
k le« dé feodre contre Ie Mal in . Le c l e r^é et Ie peuple l 'ac-
cl&ment, le ro i et les famil iers du paiais, ies évêques de la 
mèm» proTince surtout, csoanaisaant Ie proverbe : Voa^ populi, 
voic Dei, approureut. ï / h u m b l e p r ê t r e se récuse , invoque 
soii inipuissance et sou ind ign i lé . Mais Tautor i té du nu^tropo-
li lain et de ses collè^ues, lecousenleinent du ro i et des 
grands, rinsistauce du petiple ont raiöon de son refus. Et 
c'est ainsi quo sous r a r ch i ép i s copa t de saint Remi, des deux 
Eglises, de Noyou et de Tournai, i l u'eu fll qu'tme, mais h 
la p r iè re des Tournaisiens garda deux cat l iédrales . 

En outre, laisse sous-entendre en passant Rabod, i l ii'est 
qitfe Justö que l'Egiise de Noyon conserve son (vouvoir spirituel 
sur ie diocese de Tournai car, a joute- t - i l , saint Médard eu a 
été, en fait, et k travers de multiples tourments, le vér i table 
évangél isa teur . La population de cette r % i o n , que 1'auteur 
aBaimile coniplètementèi la Flandre « f é r o c e * ( ' ) , était llèro 
et indomptable, tê tue et rancunière{*), adonnëe avec obsti-

t } f^ottti/tx MedardBS ferocem illam Ftandrcrulmn gentem suae Noviomensi 
SMMm etsoeiofif. Sta pareille »8simH«tion d. Htstor. Tornac. : Est regio 
9Éb«rrime, n&biWate polUns, finibui marU coniigaa, Flaadria appellata, cvjus 
« r t * titetyttc, Tornacns dicta, eum oppidts ad eam pertinentibus mihi (Falchero 
eptacopo) ptr enrctm rtgiminis eommitta est... M. O. H. S,. XIV, p. 335. 

%) Brat t»tm gtnt ipsa iTornactnttum-FlouvirensiKm) ftra ei taéemoMUs, 
dnrttt <e9rrict» penpultat et tmpfaeabitt*, On pmat ttpfmite tel l e i pjiroles de 
CtertcHtc Té«éa ik« amx Ettd» Qéttéti»*. 4t 1473: « fiofr» v&es. fnamengu. «vee 
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nation an cnlte des idoles. vSaint Médard a r amené ces brebis 
ëgarées ot, dans toute l'acceiitioii des termos, des deux her-
cails en a fait un seul. 

Noyon passède donc tous les litres b. Tépiscopat. Mais, au 
fond, l'argument principal se rëduit h ce lu i -c i : cette situation 
qu'ils subissent actuellement, les Tournaisiens Tont voulue.. . 
contre 1'évêque de Noyon l u i - m ê m e et cette volonté leur a 
été dictée par l 'Esprit-Saint. Ils ])euvent avoir c h a n g é d'avis, 
les plus hautes personna l i fés coiiciliaires et palatines qni les 
ont suivis peuvent nussi — oii ii 'en est pas ioujours trés sur 
— modifler leur fa<,̂ nn de voir, cela ne suïïït i>as pour rési l ier 
l 'antique contrat dont Dieu même est l'inspirateur, 

A ce plaidoyer de Rabod, connu seuleraent en détai ls , 
seinble-t- i l , k Tépoque d 'Hér iman ('), i l fallait une rép l ique . 
C/est la Vita Fleuiherii de 1141. 

Fidéle^, sans doute, au principe des hagiographes qui par 
Ie débat contradictoire ruineraient leur pix)pre crédi t . Ie 
porte-parole de l'Eglise tournaisienne n'attaque absolunient 
rien de ce qu'a avancé Rabod ('), Peu t -ê t r e aussi, vu la perte 
de toute liste des évêques an tér ieurs è l 'union (̂ ) n ' a - t - i l pas 
les moyens de p ré tendre — comme M. Warichez Ta t en té de 

1) Sicut Suesslonis in vita e/us {Medardi) scriptam repperl. (EncycUque de 
1146) Af. C. H. S.. XIV, p. 318. 

2) L'Encyclique de 1146, /, c, p. 318 et 332, reprend aussi les termes mèmes 
de Rabod : alias habens oves, de duobus unum ovile fecit, etc. 

3) Voyez Hist. Tortiac. : Quo (Plato) ita beatis spiritibas soctato in cetesti 
solio anno domini CCC,qais post ejus predicationem primus ipsius arbis faerlt 
episcopus nescimus et an scriptam non faerit, atrumne scriptam deperierit, 
Ignoramus. Plurima siquidem scripta Juisse antlquitus legimus qae hodie non 
inveniantur, sicat in Ubris regum frequenter reperitar... Quid mirum si etiam 
Tornacensiam aliqaa forte scripta deperierit ? M. Q. H. S., XIV, p. 331-332. 
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nos jours (') — que saiiit Médarti n'a jamais ë lë évêque <Je 
Tournai . Mais ire qui est certaiii c'est q u ' i l n'a pas osfi a f f ron -
ter tont h la tbis la réprobat ion des fidèles d 'un culte lort 
populaire el la veugeance d un saint puissant. I I ne refuse 
pas non plug h Médard la conversion des Flandres, quoiqu' i l 
ne puisse s ' e inpêcher de faire allusion k l'apostolat d'EIeu-
thè re dans la menie con t rée 11 ne met pas en lumiè re ia 
contradiction entre la p ré t endue acclamalion de saint Médard 
par les Tournaisiens et leur requête^d 'a l lure pourlant s é p a r a -
tiste, degarder leur ca thédra le . Sa préeccupa t ion est ailleurs. 
I I va k la racine m ê m e du mal, c'est-k-dire k la soi-disant 
volontti de TEsprit-Saint. Cest mus par Dieu (pie les Tournai
siens ont votc l ' annexion: qu'a cela ue tienne, pense-l- i l , 
Dieu peul leur sug-gerer aussi la sépara t ion ! 

G'est jK)urquoi, itrenanl exeui]>le de l 'apparition d'Eleu-
thè re k Thécla t rouvée dans la Vüa ƒ*, Ie rédac teur de 1141 
imagine une nouvelle vision au cours tle laquelle, per Spiri-
tujn, i l a lu un Uvre «écrit d'une main divine ». Et ce l ivre 
renferme deux phrases fatidiques annongant la prochaine 
obtention de Tautonomie. Sans doute, ces prophét ies ne sont 
pas expr imées de suite ; la p r e m i è r e vision, dont Ie rapport 
est transmis au concile de Sens, ne les contient pas et ne 
provoque par Ik aucune suspicion. Elles se glissent k la 
fin — in cauda venenum^ — dans toute cette amplification 
sur Féréol que nous attribuons nettement au XlJe siècle, entre 
les motifs avoués de l 'apparition, c'est-k-dire les r equê tes 
relatives au culte. 

ï ) Let origtnes de VEglise de Tournai, p. 58 sa. 
%\ Voyez i ia fln du Llber de antiquUccte : Eodem tempore csan et in oppfdis 

et H^nis locis Ftantirensimn eguaatmiter le^aret,.. M. Q. H. S., XIV, 
p. 557 ; AA. SS. Febr., UI, p, 190. 15. 
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La meilleure preuve pour nous de re que la unnyeWevifa 
a été réd igee en vue, de ia séi^aration diocésaiiie, c'est qu'eile 
a atteint son but. Ses vaticinations out intéressé défini t ivenient 
.saint Bernard ^ la cause tournaisienne et c'est grAce k l 'appui 
constant de l 'abbé <le C^lairvaux que Ie Saint-Siège se décida 
tl r ég le r la question {^). La reconnaissance du c ie rgé local 
envers la Vita Eleuiherii parle assez dans Tencyclique de 
1146, répétée dans Ie Liöer de restauraiione S. Martini et les 
Historiae Tornacenses. 

Nous ii 'aurions püs épuisé Tétiide de proveiiance dii'e<-te de 
la Viia Eleutherii de 1141, .si nous n 'émet l ions une hypothèse 
au sujet de sou auteur. 

On a vu plus haut que les chanoines de Notre-Dame ont é té 
surtout f r appés de la puissante i n é m o i r e d e Henri qui , de fa i t 
ne s'est pas révélé j \ nous comme véritable auteur du fond. 
Ne Ie serai l- i l pas davantage de la forme ? P]n d'autres termes 
aura i t - i l simpiement servi d'instrument passif entre les mains 
d'un véri table remanieur des anciens monuments hagio-
grai)hiques? La question se pose et elle se pose m ê m e en 
termes for t précis : Tabbé de Saint-Martin, Hér iman , n 'es t- i l 
pas Tauteur caché de cette composition ? 

Toul semble concourir k une réponse positive. 
C'est d'abord Tallusion au chef de saint E leu thère que 

1) Quo tempore (après la 3* vislon de Henrl) contigit at, tam ex nostra 
ecclesia (S. Martini) quam ex ipsa diocesi, multi clerici fcunosi, amvertionJs 
gratia, dominum Bernardtim, abbatem Clarevallensem, seqaereatar. Quorum 
relatione idem abtms de antiqua dignitaie Tornacensis ecclesie intiractus... 
edoctus ex vislone adolescent is, sumpta oceasione, aggreditur secrete Symonem 
episcopum, etc. Histor. Tornac, M.O.H.S., XIV, pp. 343 (et 325). Ce texte 
nous prouve bien, au surplus, que saint Bernard n'eut connalSMnce icrite que 
de la première vislon. 
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préfeiHljt i iuit f lé lenir les relifri^Mix de Saint-Martin (') e l que, 
usHo.z mal :» propos , Ie saint aül rn ie è t r e effectivement en leur 
l)e>si>ession (^). (Jle sout, en seoond lieu, certains détails sur un 
martyr de Vienne, Féréol , el Ie culte dont i l était 1'objet (3). 
Nous savous, k cel éga rd , que dans un de ses voyages k Rome, 
Hériman a t r a v e r s é Vienne, qu ' i l y a é të royalemeul regu par 
Tarchevêque et que, de retour dans son abbaye, i l a composé 
k r intent ion de ce pré la t son trai té « De Inca7'naiione» (*). Ge 
sont ensuite la grande connaissance qu'avait ce moine des 
bibl iothèques {*) et ses aptitud#s m a r q u é e s pour i 'hagiogra-
ph ie : i l a ëc r i t la Vie de saint Hildefonse de Tolède et a t ra i té 
(Ie miraculis per reliquicis sanciae Dei genifricis Laudu-
nenses in Frnncia et in Anglia facfis (^). Mais ce qui est plus 
troublant c'est te n'ile qu ' I I é r iman a j o u é dans la sépara l ion 
des évêchés. I I en a été, j iour ainsi dire, vér i table chami)ion, 
ne ménagean t n i son temps ni ses lorres, courant k Rome 

1) Ce qal, en 1247, ralt les molnes en conflit avec Ie chapltre même. Les 
dbanolnes admettaient donc Ie doute sur la véracité de la vita 1 

2) Bt üt a voöis omnem dabietatem aajeram, capat Blonde virginis mecam 
in arciia cantinetur, Meum vero in ecclesia beati Martini Tornacensis cenobii 
tnmsiednm est et liateolo konorificeprotectmn. AA. SS. Fei>r., UI , p. 186, 30. 
Cette tête fut tranaférée dans un vase de verntefl en 1233, Ilnd., p. 18Ö, 27. 

3) AA. SS. Febr,, I I I , p. 186, 30 et 194, 40. Cf. Sttpra, p. 298, n. 4. 
4) En ritttroductlon : « Reverendo patri et domino Stepftano Dei gratia 

Vtennensi archiepiscopo frater Herimannas, omnium monachorum minimus... 
De benlgnttate qua me de longinqua regione, id est de urbe Tornaco, quae in 
fin^ben Frttnooram sita metropolis Flandrlae dlgnoecitur esse, venientem, tam 
hilartter sntcipere et vobiscum dignatm estis retinere... M. O. H. S., X I V . 
p. m-^. 

5) Md. et WAITZ, Forschtmgen, X X I , p. 43«. 
6) M. O. H. S., XIV, p. 268. d.stlipra, p . 3«Ö. 
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plusieurs fois pour exposer claireinent la sihintiou ( ') , cou-
naissaut Ie point faiblo <le la défonse et surtout pretiant la 
peine d'aller lui-même d Soissons éiudier la * Vita Medardi m 
(') h laquelle la « Vie d 'E leu lhère » est une réponse . Après la 
vicloire i l a réd igé Ie chaut trioinphai qu'est Tencyclique de 
1146. N ' a - t - i l pu forger l u i - m ê m e , de la méme fia^on ano-
nyme, les de rn iè res armes du combat? Sa présence, insolile, 
aux visions du pré t re sécul ier Henri ne signitie-t-elle rien? 
La question ne parait pas vaine ('̂ ). 

* * 

Nous avons exposé plus haul pourquoi Ie Liber de antiqui-
taie urbis Tornacensis devnit ê t re a t t r ibuë l'auteur de la 
Viia Eleutherii de 11 i i . Nous en trouvons une nouvelle preuve 
dans Ie fai t que Ie dernier chapitre du liber revient au récit 
de l'existence d 'Eleuthère , dont i l conté un épisode nouveau 
sur Ie thèrae fort courant du billet de pardon tombé du 
ciel (*). 

Que eet épisode renvoie è la vie « qui f[\X r évé lée », cela 
n'iin]>lique j)as qu ' i l p ré lende relever d'un autre p rocédé de 
connaissance. La troisiènie révélat ion peut faire allusion k la 
p remiè re qui constitue d'ailleurs la Vita par exellence, 
c'est-èi-dire celle que Ton oppose h VEievatio et aux Miracula. 
Mais en sarait-il autrement, cependant, que nous ne devrions 

1) Herimannus favens eorum preclbas,Roman pergit,Innoeentio pope Ittteras 
quas olim Pascalis papa Tornacenslbas transmiserai, ostendit, totBmqftte re/ 
suprascripte ordtaem pandit, Hisior. Tornac. M. O. H. S., XIV, p. 343. Cf. 
aussi supra, p. 270, n. 2 et 3. 

21 Cf. supra, p. 303, n. 1. 
3) A . O'HERBOMEZ, dans Pev. Tournais. 1907, p, 53, pwiche, sans r«l»on«, 

pour attribuer 1'a'uvre k OulUaume, doyen du chapitre catbédral. 
4) AA. SS. Pebr., UI, p. 190, 15 et M. O. H. S., XIV, p. 357, 17. 



^i'uèro nous (Honuor <los (Muitrndii^linus qui «loiveut i ué luc -
tablemeut nisuller des uiensong-es concernant ies visions et 
des ampli/lcations que Ia rnise {)ar ócrit de ces visions i\ 
favor isées . 

I I ne faut pas nous inquietor davantaj^e du fait cpie <Jans la 
Vifa proprement dite, par exemple, c'est Sérénus . i)ère 

d 'E ieu thè re , qui est r ep réseu té comme contemporain de saint 
P ia t ( ' ) , alors que dans le Uber, Hyreneus, p è r e de Sérénus . 
r evé t ce carac tère (*). Sans m ê m e invoquer les amplifications 
et les simulations fondaraentales, un lapsus s'explique dans 
un t ravai l de telle étendue» travail que les hés i ta t ions et les 
erreurs d'ordre chronolof^ique vicierit déjèi dans sa partie la 
moins doutcuse 

I I y a bien encocc uue ccrtaine diflerence de forine l i t t é 
raire entre les deux cPU vi'<\s. Le Liber de antiquitatey quoique 
aussi bien stylé, fa i t raoins usag-e du rythme et de I'asson-
nance que la Vita ElexiiherU. La raisnn en est simple, c'est 
que n 'é tan t pas d^st iné èi réd i f lca t ion des fidèles, i l ue devait 
pas ê t re l u k haute voix . 

Ge nesontdonc lè qu'oppositionsplusapparentes que rée l l e s . 
A part Ie dernier chapitre préci té relatif è Eleuthère et 

l 'avant-demier traitant de la p remiè re évangél i sa t ion de la 
con t rée par saint Piat, I'objet duLib^rde aniiquitaie urbis 
Tomaoensis est teut entier l 'histoire fabuleuse de Tournai 
a n t ë r i e u r e èi l ' è r e c h r é t i e n n e (*). 

1) AA. SS.Febr.. H l . p. 187, I . 
2) Hyreneus gul pater erat Sereni, qai Serenus pater fuit sancti Eleutfterii. 

M, O, H.S., XIV. p. 357. 
3) Cf. WARÏCHBX, Origines.... p. 16, 
4> To«t« cette tttotoire a été tr«a»crlte par A . D'HERBOMBZ, som te titre 

Lei Origines ée ia viile de Tourmai, dans Revae To»maislenne, 1907, 
p. 25. M . , 51 M. 
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Une qualification peut étre placée en exergue de fnnl l ' o u -
vrage, car elle en a suscité l 'apparition, c'esl ccUe de civifas 
regia. 

La Viia ELigii, atti 'ibuée a saint riuen, mais dont la fonne 
actuelle date de l 'époque carolingienne ('), t rés connue a 
Tournai (̂ ) paree qu'elle contait les gestes d'uu é v ê q u e 
cé lèbre et véné ré k l 'égal d 'Eleuthère , porte une phrase qu i 
ne poiivait manquer d' intriguer les es[)rits: consiituerunt 
S. Eligium ctistodem urbium seu inunicipiorum hts rocabn-
lis... Tornacum vero quae quondam t^egalise.Vfitifii civifrtsi^). 

La royauté d o n t i l est question dans ce passage esl f 'v idem-
ment la royau té franque. Nul n'ignore aujoui-d'hui, d ' après les 
auteurs mérov ing i ens repris par de nombreux chroniqueurs el 
hagiograi)Iies (^). que la cité, ou plutót Ie cl ief- l ieu de Ia ci té 
romaine des Touriiaisiens fu t enievé par Clodion dès les 
premiers temps de Tinvasion franque C). Cette vi l le p r i t 
flgure de capitale d'un petit royaume barbare (*) jusqu 'après 
la mort de Ghildéric I , dont la tomhey fut découver leen 165̂ ^ ('), 
et, m ê m e ai)rès Ie dépar t des chefs conquéranls , elle resta 
longtemps v i l l e royale. C'est k ce titre, saus doule, qu'elle 

1) L . VAN DER ESSEN. Annuaire Univers. cath. Loirva/n, i m 4 , p. 379. 
2) Voyez I'autre Liber de antiquitate repris par les Histor. Tornac, 

M. O, H. S., XIV, p. 327; HÉRIMAN, p. 293 et 295; les Histor. Tornac, 
p. 348, etc. 

3) AA, SS. Belgii, lU, p. 229. 
4) Voyez notamment pour l'événement de 575, cité plus bas, I'ajoute k la 

Vita I* Medardi (Soissom 890?), AA. SS. Belgii, U, p. 139. 
5) Oest. reg. Franc, Ai. O. H. SS. rer. meroving. in 4", I I I , p. 291 «DOM 

BouQUET. Ree Hist. Pr., H , p. 166). 
6( U y avait même un group^ de Franci Tornacenses [cl. QRSU. TURON. 

R.H.F.. I I , p. 381). 
7) Cf. Ie travail récent d 'E. BABEIX)N, Le tombeau da roi Chitderic. — Mém. 

de la Société des Antiquaires de France^ 8« »ér., T. V I , 1919-23. 
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nccueillit dans SOK inurs domaniaux, vers 575, CUiilpéric et 
F r é d e g o n d e en fui te devant Sigehert ('), F<Hir saint Ouen, en 
qui i l faut voir m a l g r é t(jul Ie premier rédac teur de la Vila 
Eligii (V1I« s.), ou au moins pour son remanieur, c 'é tai t ou 
c'avait é té donc une regalis civifas. Ce n'est qu'en 808. p r é -
c i sément un an ap rès l 'élévation des reli({ues de sainl Kleu-
t h è r e , que Ie fiscus Tornacus passa léga lement de Charles Ie 
Simplö k l ' évéque (*). 

Mais ce n'est pa» i cette royari të fraaque que l'auteur de 
ï io t re Liber de antiquitate fadX ailusiou Ior«}n*ii prociame dans 
son premier chapitre d ' ap r è s la Vita Migii : * T^ormxctis ülis 
femporibiiscivitas regia*. I I necherchepas ou, peut-ètre , i l ne 
veul pas cherolier dons (Irégoiro de Tours Texplication exaclo 
de ce titre. Aussi bieu, niu-uii veslige matér ie! de la pér iode 
franque, barbare pour lu i , ne Fy pousse. sépul ture du roi 
Ghi ldér ic est oubl iée de{juis bien avant 881 — puisque les Nor-
mands ne Font pas pillée — et, par contre, des tombes r<»maines 
s'ouvrent tous les Jours devant l u i Tout comme Ie chance-
l ier épiscopal de 113<> qui, dans les chartes, traite les é c h e -
vins iocaux de senaiores{^), c'est aux Romains q u ' i l va penser 
et, nécessa i rement , jjuis q u ' i l s'agit de rois, èi la pér iode des 
rois de Rome- Par lè, la d ign i té de Tournai sera (Pautant plus 
éclatante et, n'oublions pas ce point de vue, la caiise s épa rn -
tiste se verra mieux soutenue. 

A part des emprunts, pour 1'histoire géné ra l e , k saint 

1) ORBO. TURON. Hlstor. Francor., IV, 51 et V, 23. M. O. H. SS. rer. 
merö¥tftg. in 4», P, p. 186 et 219 iR. H. F., I I , p. 230 et 24Ö). 

2) C f . H , PiRENNB, Le fisc royal de Tournai dans Mélanges lot, 1926, 
p. 64Ï «8. 

3) Cf. Htttoriete Tornacenses, M. Q. H. S., XIV, p. 348. 
4) Qallla Chrtatitma, lil, iootnsou 44, 
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Jé róme, Jordanus et Ain^elius Viclor ('), la niajeuro parlio de 
son travail sera donc de i>ure inveulion. Encore f n u l - i l faire 
la part, dans ce domaiue, enlre r iuveut ion originale et la 
copie de fables an té r ieures . A ce dernier point do vue. et 
sans embrasser trop, ou (Uni envisager quelques [)roblèmes 
ext rêmeinent in téressants uiais, pour Ie moment, iinpossibles 
k résoudre . 

Le premier est soulevé par les Annales Leodienses ({ni p r é 
tendent que Tournai fut fon<lé en l'an 58 de notre ére {'), alors 
que le fAöer de nntiquitale en place aussi, en tenues analo-
gues, une construclion — reconstruction pour lui — sous 
Néron, vers l 'an 50 0̂ ). Or les dites Annales l iégeoises datent 
du X I * siècle et Tédition critique qu'en ont donnée les Afonu-
menta Germaniae ne signale aucune interpolation dans le 
passage qui nousoccupe. 

Un autre grand problème gi t dans l'fjeuvre de Hugues de 
Toül. Oö p e r s ö n n a g e , de la fkmil le intellectuelle de3 Lncius 
de Tongres, Grésns, Erodocus, Glairembauld, Rucler, etc. 
parait avoir t ra i té , si Ton en croit Jacquos de Guyse, non 
seulement de Torigine légendaire de Toul, mais encore de 
celie de Tournai . Le role qu'y joue Servius Tull ius est k 
rapprocher du róle j o u é par le méme roi dans le Liber de 
antiqtiiiaie (^). On ne sait pas exactement k quelle époque 

1) Cf. WAITZ M. Q. H. S., XIV, p. 353. 
2) Anno incarnattonis Domini... 58 Tornacas condita est. M. O. N.S., 

IV, p. 9. 
3) fgiiar secundo Neronis anno Tornacas, olim civtias excelleniissima... 

a Romaais edificata est. M. O. H. S., XIV, p. 356. 
4) A leur sujet cf. WAUTHRS, TObte chronologiqae... V I I ' , 1885, Introd. c. I I , 

et de REIPFENBBRO, Chroniqae de Piiilippe Mous/tés, I , p. V. CXXXXVII etc, 
5) Voyez CousiN. I , p. 39 et SCHADES, Mémoire sur les documents da moyen 

dge relaiifs ü la Belgique avant et pendant la domination romaine. Mém. Acad. 
Roy. Belg., X I I , 18£7, In 4''.<Schayes ignore coinplètement le ctutnoine Hettrl, 
p. 129). 
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vécut ce Ilugues, mais l u l - i l dn X I I I ' siècle, qu'on nc jxuirrai t 
a t f i r ine i 'qu ' i l a lenu ses renseij^nenienls de Touvcafj^u lour -
iiaisien. II a pu rédig-er, lont en rauipli / lant , unc légende 
lulloise Le probloine <levient captivant lorsque l^m sait que 
le fondateur de l'abbaye de Saint-Martin, Odoii d'<.)rléans, 
avait passé cinq aus è Toni avant de venir a Tournai (O et que 
son esprit s'attachait aux légendes antiques, lémoin Ie Libellus 
de bellti Trojanis qu ' i l écr ivi t (*). Gon.'me Üdon eut pour élève 
p r é f é r é Hér iman — qui s'estservi des enseignements de son 
maitre pour r é d i g e r son / i c / « c a m ^ t o n « W — le t ro i s ièn ie abbé 
de Saint Martin se trouve encore ic i mis en cause,d'autant plus 
que, coiumeon Ta vu(*), le second livre des Cninmenlaires de 
(lésar, qui est souvent ii ivoqué hors de ]»ropos dans le Liber de 
aniiquitaie, reposait ;i Saint-Martin en copie du XI I* siècle. 

En corrélat ion avec ce pi-emier probième, c'est-{i-dire celui 
des sources directes, mais surtout i c i h propos d'une ques-
ti(m de f<>rme, i l est peu t - ê t r e utile de signaler que 1'auteur 
représen te Tournai comme une civitas plena diviiiis, omnibus 
referta bonis, plena populisi^), alors que l'auteur de la Vie de 
saint Macaire, qui écrivait après 1067, en fai t une civitas 
abundans opibus, plena civibtts, referta venalibus ('). 

Nous perniettra-t-on, i)our terrainer cette é tude déjè for t 
longue, et qui , cei)endant pourrait encore embrasser ies 
autres sources du Liber de nntiquitate auxquelles l'auteur a 

1) Primo in uri>e Tullensi scolastlcos docuit (avant 1087 M. G. H. S., 
XIV, p. 274. 

2) LECOUVET, Instrucfion publiqae au moyen-óue, Messagcr den Sciences 
Historlgues, 1855. p. 283. 

3) Af. G, H. S., XIV. p. 269. 
4) Supra, p. 284. 
5) M. O. ƒƒ. S., X lV. p. 353. 
6) M. O. H. S.. XV«, p. 617. 
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fait subirune naturalisation tournaisienne. do neder au moins 
un passage ploin d ' iniérêt ? C'est celui relatif au supjilice <lu 
hls du roi 'rurnus,.i)j 'él(indu chef éponyme de Tournai. Turnus, 
dans sa lutte contre Cé.sar. avait édiclé que quicemque j i r écé -
derait son écuye r au couibat encourrait la peine capitale. 
Au cours de l 'acl ion, son propre tils Mallius Puhhus Rhetor, 
ayant vu son p è r e en danger, se porla en avant et décapi ta le 
consul Marcus Tullius. Ceite désobéis.sance lui valut d ' ê t re 
b rü lé v i f au cenlre de la cilé ! ( '). 

A la lecture <le eet épisod*.' <.n ae Sdi ivienl — M'aitz pourlant 
n'en parle pas — <le Titus Manlius, fils du consul roii inin Titus 
Manlius Torquatus qui . pour avoir transgre.ssc les ordres de 
son père interdisant toul engagement ecctra Of^dinem, fu t l ivré 
aux flammes (*). 

Or, ici encore, dans cette transposition d'un fait antique, 
nuu.s devons remarquer que l 'auteurdu Liöer de antiquitate 
manifeste k Tég-ard du flls de Turnus un apitoiement C) en 
tout seuiblable k celui de l'auteur du Libei* de restauraiione 
qui , rom})ant avec son impassibil i lé liabituelle, verse un pleur 
sur l ' in for tuné Heuri IV (*). 

C'est ainsi que la personnali té d 'Hériman domine, comme 
une é n i g m e . l ' e n s e m b l e des monuments Iiistoriques tournai -
siens du X I I * siècle. 

P A U L R O L L A N D . 

1) M.G. H. S., XIV, p. 355 SS. 
2) Tn-B-LiVE, I . VI I I , 40. 
3) O Javenis si te iavenissem, non ignis eternas te airsorbaisset 1 O fili 

regis, si tibi contemporaneas faissem, non te flamma ignis devorosset 1 
M. G. H.S.,Xiy, p.356. 

4) Extat quedam epistola ab eodem patre Phillppo regi Francorum directa, 
in qua de filio suo vehementer conqueritur ; quam si qais legerit et non 
fleverit, vldetur mihi duri esse cordis. M. O . H. S., X I V , p. 315. 
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