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Nos anCIennes Industries 

POTIERS D'ÉTAIN 

(NOTES DIVERSES) 

ADIS, la poterie d'étain était fort répandue : non 

seulement les fabricants avaient la clientèle dçs 

particulicrs, mais cncorc, avant la Révolution, ils 

trouvaicnt, dans !cs abhayes ct dans les couvents, 

un débouché facile pour leurs marchandises. Pour 

ces ' maisons qui faisaient un usage général de 

l'étain, ils ne craignaicnt pas de perfectionner.leur 

lirt, car Ie prix de leurs nouvcaux modèles leur était assuré . 

Cctte fabrication était d'ailteurs sévèremcnt règlemcntéc. Les 

potiers d'étain d'\V1e m~me localité étaicnt réunis en une confrérie, 

tantót !l('uls, tantût avcc d'autrl~ corps de métier. 

C~; confréries avaicnt !curs statuts ct, lorsque des abus étaient 

ronstatés, les commcrçants I{~~ aoressaient une supplication à 

I' autorité pour qu'elIe intcrvil'nnc . 

Ainsi, Jean Dartcy. Françoi~ Rulmonde, Servais Devis, Gilles 

LaviRTle et Jacques Crigcois, maltr~ potiers d'étain et plombiers 

~ ~amur au début du XVIIr sic~'dc, se plaignirent de cc que, leur 

,métier étant joint à celui des mcrncrs, plusieurs de ccux-ci fai-

5aient Ie commerce d'étain. \'cnoant indifféremment de bons t:t de 
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mnllvais ouvrages, - L'lItL'IHkz par CL'S d('rlli~' rs de:,- 'l \1\'rc" 1'11' 

fl'rnwlIt hcaucoup de plomh L't I'L'1l tl'étaill, racht,tant dl':-> "hid!'> 

volés, etc. 

Philippe V leur accorda satisfaction par sa chartL' du 11 dt·· 
cembre lïlO, qui sépara 1l:s potiers d'étain ct IL'''; I'JolJlbic'r" dc 1.1 
confrérie des merci ers et qni règ1l:mcnta CL' métiL'; (I). 

Ainsi (-ncore les potiers d'étain dL' ~I()lIs se I'Iaigllin' lI1 t!~, 

J'inobscn'ance de Jeurs anciells statuts ct dL' l'introd\1ctioll dL' «111;;11' 
tité de nouveautés qui leur portaient préjudice. IJs ohtillrcnt (ie 
Marie·Thérèse un nouveau règlemcnt daté du 2ï novL'mhre 1 ;-,:.. ."; (~ , 

Ces statuts de confréries comportaient des ohligations rdi· 
gicuses telle I'assistance à la IJlesse Je jOllr de la ftte patronale, telle 
encore la participation à Ja pro(,l.'ssion dc Ja paroisse et aux fUIl':' 
railjes des confrères; mais eJks avaient surtout pOllr but oe régle. 
menter étroitt!ment Ie métier, fixant Jcs dc\'oirs professionnels dt·s 
maîtres, régJallt I'apprentissage, prévoyant diverscs taxes d 

amendes. 

te corps de métier étnit gouverné par deux mem bres cboisis 
à la I'Jnralité des \'oix, dans une assemblée spéciaje; ces deux 
mcmbrl.'s s'appelaient doycn et maître à Xamur, connt:tahles à 

~rons. 

Le maître était élu pour deux ans; il dcvenait doycn Ja 
deuxième année. Les deux conn':tahl<:s étaient choisis tous les 
trois ans. 

Ce nom de maître pourrait prêter ici à con fusion parce que 
tous les étainiers qui avaient réussi Ie chef·d'ceuvre avaient Ie titre 
de maître; nous désignerons ei-après Ie premier par Ie nom de 
maître du corps. 

Ceux qui étaient ainsi chargés de la direction du métier denli~'nt 
prêter serml!nt entre Jes mains du may-cur et des i'chc\' ins .1'01,· 
sen'er et de faire ohscn'er Ie règkment. Us devait:nt tenir IL' re
gistre des résolutions et les comptes oe la confrérie. 

Tous les documcnts ainsi que Ics étaJons oes espèces d'étain 
et la platine d'étain qlli portait ks marqucs particulièn:s dc cha
que maître étaiellt conser\'(':s dans un coffre ou ferme, muni ck 

(') Cett~ charte a Hl' pllb1i{'e dans Ie RNUI'i1 des Ord.lrll/<lI/(C·s .:", 

l'a ... ·s·8as Au/rie/ticns, .3< s(:rie, t. II, PI' . . Pl/·33.3 ; Bmxclll's, (~()hb3L'rt". 
1867, in·folio. ' 

(J) Ces lettres ont Hé publiét-s dans Ie Recueil rr/,'i/,', 3' , .. ri,·, 
t. VIII, pp. 26t-2ÓS, Bmxclles, Î.ocmaere, l~, in.folio . 
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~os A~CIE~~E~ I~DliSTRIES 

deux scrrures <lont les deux chefs avaient chacun une clcf afin 

'lue I'un n'y pUlsse aller sans l'autre. 

Un valet était à leur disposition pour les corvées et notam

ment pour appeler les memhres aux assemblées. A Namur, . ce 

valet devait prêter serment et il étai~ cru pour les relations qu'il 

donnait concernant les affaires du métier, 

Les assemhlées ne pouvaient être convoquées que par les 

chefs et après autorisation du mayeur et des échevins . 

L 'pppren tissage étai t sévèremen t réglé ; nous allong en voir 

les dispositions spéciales dans chacune de nos deux chartes. 

A Namur, la durée de l'apprentissage était de cinq ans chez 

Ic même maître; I'apprenti devait se faire inscrire dans Ie livre du 

métier ; il devait payer la première année trois florins, l'un pour 

S. M . , un autre pour les échevins, Ie troisième pour Ie corps, en 

outTe, douze <;ols pour Ie doyen et Ic maître çt trois autres sols 

pour Ie valet. 

La <lcuxième année, s'il était capable de planer ou de battre 

des plats d'étain, i! payait les mêmes clroits. 

Le maltre devait répondre du paiement de ces droits pour 

son apprenti ou bien il Ie renvoyait après six semaines d'essai 

infructueux. L'apprenti ainsi congédié ne pouvait entrer chez un 

nouveau maftre, non plus quc celui qui n'avait pas un billct attes

tant qu'il avait achcvé seg cinq annécs d'apprentissage. 

Toutcfois, en cas de décès du maître, durant cette période, 

I'apprenti pouvait continuer $On stage ailleurs. 

Si Ie maître et J'apprcnti avaient quelque sujet de se plaindre 

l'un de l'autre, Ie doyen et Ie maltre du corps les faisaient "enir 

devant eux pour les juger ; ils décidaient alors si l'ouvrier devait 

continuer $On apprcntissagc chcz Ie même patron ou chez un 

autre. 

Pour arriver à la maftrise, I'apprenti, après avoir communi

qué aux doyen et maître du corps son acte de bap~me et un cert1-

fieat attestant qu'il était bourgeois de la ville, était admis au chef-

'-. d'('f'uvre. 

Les chefs du métier fixaient cet ouvrage, l'endroit ou il se

rait fait et ils devaient en surveilIer l'exécution. A cette fin, 

l'appprenti leur payait un écu par jour de vaeation. 

Le chef-d'ceuvre terminé était soumis à la corporation qui 

I'acceptait ou Ie refusait. Dans Ie second cas, I'apprenti était 

ajourné à trois ou à six mois ; dans Ie premier, il était rcconnu 

,'. :~- : ', . . ... . . 
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XOS ANCIENNES I~DUSTRIES 

maître po~iel d'étain ou maitre plombier. Cette reconnaissance 

lui coûtait 00 florins s'il était de la province, 160 s'il était des 

terres de l'obéissance du roi, 240 s'il était de pays étranger. 

Les fils des maîtres étaient astreints aux' m,êmes obligations 

quc les autres apprentis, mais ils ne devaient pater que 24 florins 

après avoir réussi Ie chef-d'oeuvre. 

A Mons, Ja durée de l'apprentissage était de quatre aus ; 

I'apprenti payait un 'droit de quatre écus à' son inscription dans 

Ic corps de métier; ce droit était réduit de moitié pour les fils 

de maîtres et les enfants des Maisons-Dieu. 

L'apprenti devait être inscrit dans les trois mois de son entrée 

chez Ie maftre; il devait faire tout son stage chez eelui-ci, sauf à 

résilier l'engagement decommun accorrl. En cas de décès du maf

trc, l'apprenti pouvait entrer eh ez nn autre patron qui Ic faisait 

enregÏstr('r sans frais au registre du corps. Chaque maître ne pou

vait avoir qu'un apprenti n'ayant pas achevé deux ans au moins 

d'apprentissage. 

Pour être rcçu maftre, I'apprenti devait s'adresser aux conné· 

tables qui lui désignaient la pièce à faire comme ehef·d'Q'uvre et 

1 'en'droit ou il serait exécuté. 

L'apprenti payait douze livres pour les vacations des conné· 

tables et trois Iivres par jour au maltre qui avait pr~té sa boutique 

et ses outils. 

L'n<: fois Ie chef-d'oeuvre accepté par tous les confrères, I'ap· 

prent i payait son droit de maltrise de trente écus et huit livres pour 

ouvrir boutique. Les fils des maitres et les enfants entretenus dans 

les honr-ies maisons payaiont demi·somme. 

En résumé donc, tant à Namur qu'en HainRut, - car la 

charte de Mons s'étendait à toute la juridiction -, )'étainier n'arri· 

vait à la maltrise qu'après un long apprentissage chez .an même 

maître et l'exécution du chef·d'oeuvre qui devait ~tre accepté par 

toute la corporation. 

Voyom:, d'après nos chartes, les mesures prises pour contrölcr 

les ollvrages d'étain ct convaincre de malfaçon Uil commerçant peu 

honnête. Les diverses pièces portaient obligatoirement Uil poinçon 

~riant suivant la qualité du métal. Chaque maltre devait, en 

outre, y apposer sa marque particulière. Celle-ci devait être fraVIX'C 

sur une plaque d'étain conservée dans Ie coffre du métier ; à ~a

mur, il était défendu aux maltres de pr~ter leurs marqucs et, à la 

mort de l'un d'enx, ses marques devaient ~tre portées au dn~'en 
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et au maître du corps; elles étaient alors détruites et il en était fait 
mention au registre de la confrérie. En Hainaut, une cmpreintc 
sur plomb des marques devait être aussi déposée au grdfe de la 
po!ice. 

Dans Ie but encore cJ'éviter les fraudes, la charte de Mons }ai
sait ohligation aux conDétables de visiter toutes les boutiques de 
la ville au moins quatre fois l'an en dehors des inspections qu'ils 
devaient faire dès qu'ils étaient avisés d'UH abus ou qu'ils avaient 
des soupçons. En outre, chaque fois que Ie doyen du métier d'une 
ville ou d'un bourg du Hainaut les en priait, ils devaient répondre 
immédiatement à cet appel pour exercer Ie controle demandé . Leur 
jmidiction s'étendait à Ath, à Chièvres, à Saint-Ghislain, à Soi
gnies, à Braine, à Hal, à R<culx, à Binche, à Beaumont et à Chi
may, si tant est qu'il y eOt des étainiers dans toutes ces localités. 

La charte de Namur ne comportait pas de telles clauses . 

Examinóns maintenant commcnt se reconnaissaient les di
verses espèces d'étain. 

t· 
En Namurois, Ie fin l-tain d'Anglderre, qualité introduite au 

début du XVIII" siècle, devait être marqué de deux grandes ruses 
couronnc':es des armes de la viIle, du nom du malt re et de l'année 
de I'ouvrage ; il se reconnaissait par une touche c1aire. 

Le fin étain, déjà travaillé aux XVI" et XVII' siècles, se rL"'Con
naissait par une touche un peu plus grasse q'le l'étain d'Angle
terre ; il (:tait marqué d'une petite rose couronnée des armes de la 
ville, de la marque de l'ouvrier et de I'année. 

La marque du fusil et du !iun, avec Ie nom du maître et la 
date de I'année était réservée à la qualité dite <tierc)", qui se recon
naissait par la touche tlaire et une petite fleur blanche au milieu; 
enfin la fleur de lis ne pouvait être marquée que sm l'oU\7age clair. 

La petite rose dont il est parlé ci-dessus avait environ un cen-
timètre ; la gTande rose était deux fois aussi grande quc la petite. 

Notons en passant qu'au pays de Liège l'étain fin portait aussi 
l'empreinte d'une petite rose et <Iue la ql1alité mêlée était marquée 
au perron (3) . D'autre part, I'édit politique donné à la \;l1e de 
Charleroi par Charles Il, Ie 5 fc':\Ticr J&n, prcscrivait, en son cha-

(') D.-A. Yan Ra,;telaeT et J. J..::ti,;ill . L,'s .l!, .. ·.<-(<"all"·s "rl/,'S 
d~ /'ancirll"~ Br/giquf dans Ie Hlll/rlitl .1,' .< ( ·","",i .«i,,"s R(lya/,'s d',;,1 
ct d'arcltf%gie, lef annt-e, I~""'. pp. 14 .,·q~ . 
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pirrc XII, fait Jlour I<.:s f'ostaillicTs (' J, les mvml:S mar'lues qu'à 

:"<Imur : rc,sc ponr l'Uain fin, fusil c:t lion pOllr b qllalit0 tiere,:t' , 

nl' l!r Je lis pour Ie clair, accompagnL'es dil poinçon ou potier ct de 

I' .IIIII':T , 

1.,'" ,'rains travaillés en Hainaut étaient, d'aprèS I<.:s statIlts 

ck 175~, I'':'\..ain d'Angleterre, Ic fin étain à la rose, k pc:tit 0tain, 

(.'éLain d'AnRleterre ne pouvait cOl1lpor~er Cjue Ol:UX li\Tl:s de 

flfl nll\Te rllllJ::C pour cellt livres o'alliage ; les ouvrages, (lui en 

':'r;All'nr Llits dl'\'ai,'nr être cbirs cic touche sous Ic fer, salls griser '; ' 

i I~ "r.II,'1I t Jloi n<;onll(s dl: la grande rose couronn0e a vec ces mots 

I:n dl's~lIs: ETA!" S():\:--;A:\T; iJs portaicnt cn oll tre la marqll<': du 

lIIaÎtr<.: ct du lieu, 

Le fin étain à la rose ne pou\'ait être alli0 <jue de trois li\'r<.~s 

de plomb ct dc deux livres de fin cuivre rouge par cent li\Tl:s 

d'0tain cl'Angleterre pur. IJ portait ks mêmcs marques 'luc Ic pr0-

céclcnt, à I'exccption toutefois des mots (( étain SOllIlant 11, 

Fig, I. - ,HarIjItC 

dll po/ier a t/IO is 

A 11/oi,,,, nd-
';J.'ardc , 

Enfin, Ic petit étain l'tait composé d'III1L' 

livre de plomh sm cinq livres (\'étaill 0' Angk

terre pur, Les ohjC'ts fahriqués en pctit (' tain 

ne pouvaien t pas êtrc marqués :\ la rosc; les 

poticrs montois c1evaient y l11cttre Ic poinçon cic 

la ville portant Ic petit chiltcau, 

La vaissclle ]llate faite d'étain fin d'AlIgl<.:

terre ou d'éLain à la rose, d<.:vait être hattu<.: ou 

forgée au marteau ; c<.:lle en petit étain de\'ait 

sc faire au tour , 

A Tournai, la grande rose indiquait un composé de non2l1te

six parties d'éLain pour quatre cl'alliage; la petitc rose, quatrc

vingt cinq de pur peur quiIl7.c d'alliage e), 

• • • 

Terminons ces notes par la description de quclqllcs marques 

de potiers d'éLain, 

(C) Collcction des adcs dc franciJiscs, de f>ri~'i/l'gcs, octn'is, or,I.'I/

nanccS, règlcmcnts. etc, dOli/11s splcialclllclit à til :'i/lc de Cllar/t'r,'i 

paT SfS sou~'crains depuis sa fondatioll, avC( quelql/cs 'Mllmclilaircs, 

par D,-A, Bastelaer, 5" fase " Mon~, rS;5, pp, 62-Ó", 

(') Coup d'ceil SUT la stalis/ique C01ll1llcrcialc dc la :'i1It' dt' T"I/r

na}' et de S01l arrondisset1lC1lt par Charlt's Le Co<.'q, 2< '-dit., Tonrnai, 

Castt'nnan, 181 7, p, ,218, 

.. : ... .. ;".: .. 
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:\u rcn:rs d'U11 platl'au L"uis XVI ;,\ hurd g .. drnnn0 Sl' \-uiellt 

dl'\1;"; l'lllprl'illlt'S d'ull poinçoll ovale el1tre ksq\1l'l1es l'st ill;iculp0e 

11Ile pclitl' croix posL-e sur trois degrl's, <]\1i était Ie jlOillÇOIl cic la 

\'il1c d',-\t1l pO\lr 1'"rfC:\'Tl'rie; Oll y lit : E'I':\J:\I I,'.-\:-;GI.ETERRE . 

Le l"IlI1Ç()1l Il1i-1I1L'1l1e 

!Jrt-selltl' 1111 al1gL' t('l1al1t 

UIH': pal111l' Ik, la Il1alll 

droil<: et dl' la g:1l1clle 

Illll' ,,"rtl' dl' IIIt-d:1i1101l 

l'ircl1lairl' cOllkl1al1t Ic.:s 

,\ 1) 
illitiaks 

\\' 

t1':\lltlliIIL' I kl\\'ardl' . 

Fi:-.:, - .\/,11"1//" d// /,tI/i .. r cl/hoi" 
} _ 11t'/~,'c1rd,' , 

/.,/ ""1/1"'/11/1' d .. Iel r,/s .. 1/ ... ,,/ /,///s , .. i"i/ll,' 

SI/r I'cls"t'ill,' S/I,. Ic/,pldl(' I/,'IIS ,/~'''/IS 1'1','
/1''';. ' (; l"c"llc' '"dri} 11,'. 

,) ; '11" k line (ks l'()tJlpks de I j6ü à I iSI de la l'llllfrl'rie , dl' ~ail1t

!-:I/Ji, :-l' IJI registrl' dl' Cl' corps de tlIéticr cOllsen'é a\1;"; :\rchi\'l's 

cr 1Il1111 11.11 a IL-s d':\ t 11 . 

\'''U:-. cOllllaissollS l!Ile :J\1tre IltarlJue de ce maître potier ; II()US 

1" rl'j,r,,,luisolls à la figure I : C'l'st 11Il püilH,'OIl rOl1d jlurtal1t ulle 

guirlallde de kuillagl' qui ellcadre lllll' croi:;: cle :'IJaltc a\'ec les 

kllres A, Il. W. et Ic 110111 :\'1'11. 

1' 11 autre POillÇOll, idellliq\1e ;\ cclui-ci, l'St d'ull autre put ier 

at.Jlüis, 1111 D<:lwarde, salls aucull Joutc; 1l0US k repr0selltol1:-' ;', la 

flgure ::, vOlsil1ant avec la gral1de rose COllTOI1I1t-e ; dalls Ic.: ball

dt:au de la COllrOlIDC on peut lirl' ellcore les illiti;ill's I. Il . \\", Illais 

1I0US ne POU\'OJlS reproduirl' la CUUrOl1l1e, car elk s'est dfacl'l: \lar 

Illsag-c sur l'assiettc sur lalJlIl'l1e 110\15 a\'olls rcll'\'0 Cl'tte cmpreilltL'. 

t:ne assiette marquéc ET:\I:II J)' .\:"\GLl:.ïERRE 

lJürte Ic ,nii:rl1c pciinç'ol1 ovale à l'allg-e qll..: I1'HIS 

U\'OJlS cité UI prl'llliLT lil'1l Illais !L-" illilialL-s L I> 
\\ ' 

dalls Ic IItl·dailloll. IJ s'agit ici Ik LOllis ])..:1· 

\\'ard~·. aussi étaillier, II1l'lItiol1ll~' dalls ll(Jtrl' 

rq.:istre. 

l ' l! pctit plat l'0rIL- I!II~' g-randl' r',..,~· l'''I1-

ronll~'l' sur Ic handeau de la'llll'llc ~ lis ... ·ll\ k:-

1l'tlrl'S ~I .\ Q, qlli SOllt IL-s illitiak" <k' \kklli"r 

l-ïg-. _, "'ft} ril"t' 

.I" rt '/'(" lllh. ' is 
11// , ' /1"-/' " '1'1, 

\f 11 \, :., " 

Alltoille QllittL'lil'r, !'oti(:r d'l·taill ;,tl :"i", citi' d. I~r .. :, lii ,~ , .\111,rl·~ 

dL' la rose e~t 1111 poillç'oll o\'ld<.: : dall~ IllIc' .;,,'rll- ,k L!1l'l1di~ I. , olll~~', 

;lrl1l"iri<.:s d<.: la \'ille cl'Ath dont l'l'C\IS~"" \'11 l''lllr .. -: . ]' •. : ' ;""11' 



'. .'~' . . . 

". : . 
...• 

' . .-

:, ' . 
'. , ... 
'." .. . . ~. . 

'. ' . .... 

.. .... 

. '., ; '.' 

. ~'., 
c· 

. ' : .-

... . : .. 
,.: , 

' , . . -:. , . '. ,~ 1 . . ' 
.. ' :: ' ..... 

:\US :\:\C IE\" \" ES 1:\ Ill'STI{ I ES 

tillé) chargé ue la kttre T m~diale llu mot ATH ; les de:ux autl'l:S 

let tres A d ![ SOllt à sell~stre et ;\ de:xtre dcs arnlOiric!'>, 

Antoine Joseph ;\I\lse:ur, né VI.:fS 1 ï2ï, étaillier, lJlomlJicr et 

marchand de fer à Ath au moins de lï60 à 1702, marlj\lait ses pro

duits d'étain d'une rose: couronn~e, dans Ie bandeau '-de la COll

ronne 'se Jisaient ses initiales A I !l1 ; il avait, en outre, un pUlIlçon 

rond aux armes de la "iik , Nous dOl1nons la reproductioll de cctte 

marqlle à la figure 3 , 

Modeste Rins, autre étainicr athois, mentiollné de 1;62 à lï80: 

faisait usagc de Ja grande rose conronnée, portant ks lettres ~! }{ 

d:;ns Ie bandeau de la conronne, ct <I'UIl poillçon ovale aux armoi

ries de la \'ille d' A th dans une sorte de grenetis palm~, 

en ~tainier ct plombier athois, du nOIll de Jean-Uaptiste Le

vant, né Ie 21 novcmhre I;n8 et déc~dé Ie 19 janvie:r I,s39, utili

sait un poinçon 0\'31e ; dallS llIl grenetis une rose sur sa tige ct la 

légende 1 D I.E\'A~T A ATH ; daIlS Ie halldeau de la courollne de la 

rose qui accompagnait cettc première marlJlIc se lisaient ks lettres 

I B L, Nous donnons cette double emprcintc à la figure 4 , 

Fidèle Corhil'r, étainicr d plol1l 

bier, Ilatif de :'Ilafflcs, s'l-tal>lit ;\ .-\th 

ou il mo'llrnt, ;\ l'[lg~ dc 5ï an", Ic 

2b jllin I~5~, Uil'll qu'il n'y hit pas 

teIlu, PllislJUl' les pri, 'ilègcs d~ la C(Jll

frérie {:taient suppriml-s, CorbiL'r Illar-

Fig, 4, - ,\larqllc du polier qua ses produits, cumme I'a\'aient fait 

athvis J,-H, Ll'~' a"t. , I' 11 utl' II' ~~I't la ro~<' 
ses prel ccessellrs , ~ ~ 

couronnée a\'ec scs initiales F C dans Ic balldeau de la couronne ct 

UIl poinçoIl ovale représcntant Saint-Jost'pil portant I' Enfant sur 

Ie bras droit et tenant <Ie la main gauc!Jc une branche de lis ; ~ 

senestre et à dcxtre de I'image ST-JH, 11 accoll1pagnait SOU\'ellt 

ces poinçons de son Ilom dalls Uil cartouche 

F , CORII1F.R 

ATB 

Il ne fut pas Ic se:ul à procl-(kr ainsi ; nous a\'OIlS rellc(J1ltré 

Ic poinçon d'Antoinc Joseph ;\!usl'ur \'oisinant :l\'ec b marquc 

MuseUT 

jrères 

. , --.. ,.' ' .': 
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1\'ous avons trouvé cllcore : 

PAIGNART 

ATIl 

REBl1\" 

,"'TH 

Pour Tournai, nous citerons un pOJlH;Oll [(:ctangulain: 

ct un autre 

I: FYEN 

TOURNAY 

111 , BUISACQ 

A TOURNAY 

Cc Uoi~cCJ marquait, CIl (lutre, scs produits 

d'un poinçon ovale comportant un grenetis en\"c

loppant Ulle tour à trois merlons f1alllJllée à sc

nestrc ct à dextre des lettres :'of-I1 . Ce poinçon, 

dont nous donnons la rcproollctioll i\ la figure 5, 

a fté rc!c\'é sur un plat 0\1 il était accompagllé 

d'\1ne grande rose couronnée; dans !t.: handcau 

oe la COllrOnl1C sont les illitialcs ~f Il , 

;\"ous a\'ODS rCl1contrf allssi la lTJ:1rq\1C 

.... DESC."~fI'S 

... TOCH:';A \' 

lllle petite rose cOllronnéc avcc IL-s a\"oisillant 

Icttres A Tl 

de 

dans Je handeau de la CO\HOlllle d Cl:11<: Fig, 5 . - .U,IT,/II" 

1.. VA:'; DER flRl'GGE 

TOl'RNAY 

acculllpagn~e elle a\1ssi d'une pL'litc rosl'. 

dil Pil/it·, /"IIT' 
lJa;s -;nl _H . H •• ; , 

sacl/ , ( -"u-
TtlIllJf .I,' /.1 TtlS!' 

<'.(7.1«<(' I -

Enfin, voici unt! marque t]ui, pour l1'êlrl' pas de \\'allollil-, ,.~ . 

trouve sur un grand nomhre d'ohjets en étain qui s'y rCI1ContrL'lIt : 

à c6té d'une belle rose d'un c!:ntimètre et demi de oiamètrL', dans 

la couronnc de laquclle sc lisel1t 1<.:5 initiales ,\ 11, se \'oit \1n puin

Çûn ovale représentant Saint ~[iehel terrassant lc dragon, a\'ec Il-s 

mêmes initiales. 
C'est Ie poinçon d'Auguste Bartholomé, étainicr à Bruxl'lIes, 

IJ naquit à Liège Ie 17 mars ISI.2 et il mourut i\ Bruxelles Ie 

2 avril 1832, IJ était installé dans eettc dcrnièrc \'illc, me du Crano 

Hospice, n° 3.< en 1857 . 
~rauricc VAX l-L\I-nEX.\Rn 


