
Liége à travers les âges

DEDrs Novs RuEs

Qu'il nous soit lrcrrrris, avant cl'abordcr 1'étucle clc

chaque rue el1 irarticulicr, d'énrcttrc quelrlttcs observa-
tions sur la clénorninatiorr <lcs rucs cll général (').

t-n .grand écrivain frarrçais <lrr XVIII" sièclc plaisantait
sur la singularité clcs nonrs tlc ccrtaines rues cle Paris.
Les occasions cl'exercer sa vcrvL' cattstirluc nc lui eusscttt
1'as manrlué, cle son tcmps, s'il avait visité cn détail la
cité de Liége.

C'est ici stlrtotlt rytt'on potrvait

Pas.çer du grai'e au dour, du plaisant. au sétère.

Sous I'ancicn régitnc, les autorités liégcoiscs rr'intcr-
r-enaient pas dans la <lénonriuation cles rucs. A la fin
seulement, cleux cxceptiorrs fttrent faitcs : .lors 

<lc I'ou-
çerture de la rue Vclbruck en r7E3, ct, pcu après, ponr
une voie lrrojetéc nrais uort exéctttée, \a rue Iloensbroeck.

En règlc con-stantc, les appcllations étaicnt I'orvrc
du temps ct clcs circorrstanccs. L'aspcct clu lien, les cli-
rers nréticrs qui s'v cxcrçaient, I'un ou l'arrtre lnollrl-
ment, tlnc sinrplc cttscigne, rru propriétzrire rivcrairr, le
sobriquet d'urr halritant, unc particularité rlrôlatiquc
quelconque, donnèrcnt le pltts sorlvcllt naissancc aux
dé-.ignations cles voics d,- conrrrrurricatiolrs, saus r;rrc I'acl-
ministration s'eu nrôlât. I,e perrplc sc chargcait 11c l:r
tâche sans règlc atrcunc.

Flusieurs uoms orrt une origirrc rlui sc lrerd dans la
nuit des tcmps. Ilicn rarcs sont ceux r1rri, colllulc
-\crr:'ice, I;érttnstrée, Sou:'lct'uin-Pont, Sauz,enière, ot'rt
pu traverser le cours dcs âgcs sans altératiou ancunc.
La plupart se sont transfornrés à rlivcrscs rcprises.

La Rér,olution frarrçais-, llassa ici salls anrcner dc rro-
tablc.s rrrorlificatiorrs ir la légendc tlcs rucs. Iillc s'cfforça,
certes, <i'abolir, clans lcs noms, 1a liarticulc de ct lc qrre-
lificatif .salrrl ; mais cctte itrtrovatiorr ctlt ullc drrréc éphé-
mère. La place Pierrc ct le faubourg Léonard, l)our l1c

citer tltrc ccs voies, rc<lcvinrctrt bierrtôt l>Iace .\ainl-Pierre
et lLtubourg Saint-1.éonard. Le régiure préfcctoral rlui
suir-it ne réussit pas rlavantagc àr srrbstituer lougtenrps
le nom .faubourg l)onaltarle à cclrri dc faubourg <l'Anr,:r-
oænr, celui cle corrr.s llonafarle att quai de Cororrnrcnse.

: I.e{ rli!crscs voics rlc
--l:r:r. rc-l)c, tal)le de li?o. I I
d: IïIII' sii'clt. (l?PI-, t. I,

conlnruni(ati()ns forrnc.nt aetrrcllcnrcrrt lc
n'y ('D avilit (ltrc l{5 cn l:r prtrrriùrc ruoitié
p. ,):i. )

Pas uuc dc ces clésignations n'a survécu ir la chutc de
I'admiuistration qui les avait provoquées.

Au XIX" siècle, sous I'cnrpirc, I'on vit scrrlcment
crécr ct <lénommcr 1a l>lace ()rétr1, et \e quai trIicoud.
Le réginrc hollanclais forma et <lé,nomnra dcux grandes
voies rrout'elles : rrre de I'L.'ni'eersi/tr et rue de Ia Ilé-
gcnce, nrais les appellations officicllcs sc ntultiplièrent
arrssitôt après la proclamation <lc l'inclélrenclancc bclgc
err rE3o. f'andis qu'clle baptisait la rue Grélr')', tracée cn
rS34, la Ville, cleux ans lrlus tard, créait tout lln grorll)c
cle rrres au quartier d'Avroy et lcs rlénonrmait. I)'autrcs
<lésiguations suivirent. En rE57, lc Conseil crrtreprit uu
travail ri'ensenble qui llorta snr vingt-quatre rues. Iin
rE63, il classa, régularisa les clénonrinations cn gtnêra1.
eette curvre s'étenclit alors à q3 nlcs, quais ct placcs
pulrliqrrcs. Depuis lors, les aplilications de vocables aux
rlrcs sc sont succédé. 11 est iustc de le cotrsigncr : si,
dans quel<1ues cas exceptionnels, l'éclilité n'a pas été
herrrcusc claus ses choix, elle tr'a l)as souvent changé lcs
nolns l)ar pure fantaisie. C'eût i'té jcter inutilemcnt lc
doutc ct le troubic <lans lcs rccltcrches <lcs hallitants.
Il convicnt clc respectcr atltant rlttc possible lcs troms
cxistants. Ces noms rcménrorcnt lcs traditions, les
111{rr1rs et les coutumcs cltt lrassi'. Ils pcuvcnt avoir ttuc
influcnce capitaie pour les titrcs de lrropriété r\ ce point
qne cles travatlx arcl.réologiques ont fourni la solution tle
llrocès intliortants. Srtpprimer lcs vicu-x vocables, c'cst
affaiblir lcs souvenirs cle I'l.ristoirc <lc uos aucôtrcs. Le
nroinclrc inconvénient cle cette sttpprcssiolr est clc norts
rcndre :) pcu près étrangers daus ttotre villc natale.

Lcs principales motlifications di'cidécs par ttotrc Cotr-
scil conrmttnal ont eu stlrtout pour lrtrt rl'éviter 'lcs colr-
fusions occasionnées pâr la coexistence cle lloms
scnrblablcs. Ainsi, lrctt<laut cies siècles, il y cut à Liôgc
trois rucs \ieu.'"'e qui, eutre parctrthèses, cotrtptaiellt
lrarmi les lilus ancieunes. C'étaient la rue de Rrrrxelles
rl'arriottrcl'hui, la ruc tlite eucorc rue N eutc , ( )utrc--
Ilcuse, et la rue clcs Carmes.

Il 1' cut attssi les rucs des Fo.s.çy'.s i\ Saintc-nlarguc-
rite et au quai cles Tattncrrrs;etl otltrc, ullc ruc Strr lc.s

Fo.ssé.s près de la Prison. Les rues de I',lite (Cimetière)
pirllulaient. Il ne faudrait pas remontcr fort llattt pour
l'ctrouvcr cn trotre lillc cleux rucs des .'ltcugles, an

Cerrtrc ct au Norcl, trois rucs aur Chei'aur, la prcnlière
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au quartier clu Nord, 1a deuxièmc, Outre-Meuse, et la
troisième aux cnvirons <le l'égiise Sairrte-Vérottiqu:, satts
compter la place aux Chetsaur, du centre de la cité. On

lrourrait y ajouter la ruelle des Chetaux et I'impasse tles

fulauoais Cheraux. Quatre voies au moins se voyaient
affligées cle la désiglation d.e Ia Sirène .' au fatrbourg
Saintc-Xlarguerite, au Nord, au quartier de I'Ile (à 1'em-
placement de la rue Tête-de-Bceuf ) ; la dernière con-
tinue à être ainsi déterminée.

Dans le choix des noms, orl doit viser à la brièveté
sans cependant nuire à la clarté. Il n'aurait pas fallu
non plus manquer de logique, en enlevant la particule
nobiliaire dans un grand nombre cle noms, comme Loz-
orex, Méan, Surlet, Sohet, Tral>pé, Libotte, etc.' et en
la mainterrant pour les rues ile Chestret, ile Bex, de Pit'
teurs, de Slase, etc.

Chose recomnrandable, c'est cl'attacher aux rues des

noms ayant des raisons d'êtrt:. Les tlénominations
peuvent faire connaltre la topographie du sol, I'orienta-
tion de la voie, l'édifice, voire la localité ofi 1a rue con-
duit. Quel profit n'est-ce pas pour l'histoire locale ou
pour 1e patriotisme que c1'attribuer aux rues, soit lc
nom des institutions et tles établissemeuts importants
qui y avaient ou qui ont encore leur siège, soit un nom
rappelant les cours cl'eau que ces rues ont remplacés,
les épisocles patriotiques qui ont eu I'enclroit llour
théâtre.

Non moins heureuse est la peusée d'immortaliser, au
moyen <les noms de rues, les Liégeois qui se sont illus-
trés par des actes sublimes ou par des découvertes avan-
tageuses pour l'humanité, illustrés aussi par leur talent
artistique, par leur haute science administrative ou in-
dustrielle, par leur générosité ou pâr leur dévouement
à la chose publique. La patrie agit sagement en témoi-
gnant sa reconnaissance solennelle envers ses enfants
les plus méritants. Leur <lédier des rues est un moyen
simple, pratique et peu coûteux cl'accomplir ce devoir.

Les bourgmestres liégeois de jadis avaient coutume
cl'insérer dans les façades des monuments, sur les ponts,
etc., dont la Ville subsidiait la construction, des pierres
commémoratives rappelant que ces ouvrages avaient été

accomlilis sous leur régence. C'était 1à un effet non cle

la gratitude publique mais de la gloriole. Ne renouvelons
pas ce trâvers dans les noms de rues.

Au temps de la décaclence d'Athènes, on y avait si
ricliculement multiplié les statues qu'un historicn put
affirmer qu'il était plus aisé d'y rencontrer un dieu
qu'un homme. fl ne faut pas que Liége devienne une
nouvelle Athèrres par ses dénominations.

Prcnons pour les transmettre à la postérité des noms
de citoyens dont la carrière représentc dignement devant
1'étranger les saines et glorieuses traditions liégeoises,
d'hommes dont le souvenir puisse stimuler, dans les
cæurs liégeois, toutes les nobles et patriotiques ambi-
tions. I1 est sage surtout de transmettre arlx générations
futurcs les glorieux noms de ces hommcs d'Etat ou de
guerre, qui, par leur génie, leur indomptable énergie,
leur noble vaillance <léployée clans la cléfensc du clroit
et de la justice clurant les périocles angoissantes clc rgr4
à rgrE, ont valu, avec la victoire de la civilisation, le
triomphe de notre nationalité.

Dans le même ordrc d'iclées, l'édilité liégeoise a été
sagement inspirée en décidant récemment de faire con-
fectionner un certain nombre de plaqucs destinées à
renseigner brièvement le public sur la qualité et les
dates biographiques cles lrersonnalités clont le nom a mé-
rité d'être au fronton cle nos rues.

Au point de vue administratif proprement dit, consi-
gnons que rr la jurispmdence reconnalt la compétence
exclusive du collège <les bourgmestre et échevins pour
ia dénomination des rues nouvelles ou les changements
d'appellation des voies cxistantes, cet objet constituânt
un accessoire de la détermination de l'alignement. Si
l'on peut admettre que la mesure à prendre fasse, dans
certains cas, l'objet d'une délibération du conseil com-
tnunal, cette procédure exceptionnelle n'est valable que
lorsque le collège normalement compétent, est d'accord
sur ce point avec la clite assemlllée l. Ainsi s'exprime
un arrêté royal clu rE clécernbre rgro (').

(r) Cct arrêté rol'al a été rc1>rodnit au.1t,4P, n 5293
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Les rubriques /es uoies supptimées ou dont le nom n'est plus en usage sont en caractère italique

Abattoir
,:',;-l; DE r,'- part clu pont Saitrt-Léouarcl, aboutit rue c1e

l'-{trattoir.
ia: rlc r' - part du quai cle l'Abattoir, aboutit au quai du

rl..rbou.

Heureux ies perrples sans histoire ! r s'est écrié urr
;:ard penseur. Peut-on dire aussi : I{eureuses les rues
sals histoire? A coup str, i1 en est ainsi pour les cleux
'n,:,ie de comrnunication qui font l'objet de cette étude :

E-es n'ont pas cl'histoire, malgré lcs trombreux mas-
:ar:es dont ces parâgcs ont été et sont journellement le
:iÉ:*-c-. Ces massacres sollt plutôt ulre source de prros-

;éirÉ pour la localité. Les clénominations quai et rue
-.e l'-\battoir, ne clatent que de 1873. L'abattoir lui-
-êsr. qui a clonné son nom à ces deux artères, est une
::-siiution du XIX" siècle. Ancienncmelrt, il n'y avait
;a-. d'abattoir. C'est un orgatrisnre éconornique de nais-
s:.:ce moderne. Cepenclant, si otr a pu avancer avec vé-
:::é l,:rur certaines villes, mênte pour certaines capitales,
;:' _iadis on 1' tuait les bestiaux sur les chemins, ces sfec-
---'c-t= hicieux n'ont jamais été offerts d'une façon suivie
a:s LiÉgeois. Au début clu XfV'siècle, des ordonnances
;-::rièic-s interclisaient déiz\ cle tuer ct cl'écorctrer sur
.= :ues sous peiue cle sept sous d'amencle ou de batr-
-:=-xli:ç'nt cie la cité cluratrt un all. Les bouchcrs ne pou-
-rui::lt accomplir cettc tâche qu'en leur maiso1l, clans les
-r;niiroriies (bouchcries) généralcs ct clans d'autrcs liettx
::é"-lfiés ('). Il n'v avait guère cl'exception que pour les
:.:cic,ns (') .

: . E: €st assavoir truls ,tmcheclicrs {bouchcrsl ne tue nc escorche
:r: -'i.- hieste nrrllc-a vcndaigc cs royauls chcmicn ne es voiez, ans
.r: il:i-t er lrur mainson es mangheniez et es lien à chu <lcprrteis, sorrr
*;r :::iz de painc ou cstre bannis un an (Lcttrc rlcs l-cil(rr dr1 16 mai
:':- :. f. i. r. p. lo:).

': :j.:, -ir juillet. (C/is ,1u P(rron, r. z6;. f. 7q v'.)

Le taux de I'abatage était établi réglcmentairemeut
il y a six cents ans. Pour faire tuer un btruf cle moins
cle deux ans, o11 payait deux sous touruois, et pour Lln
de plus de deux ans, dix-huit tournois, pour un mouton,
deux tournois, pour scodeir (échauder) un porc, clouze
tournois.

Les boucheries soit clu quartier de I'Ile, soit du quar-
tier d'Outre-I'Ieuse avaient leur siège dans cles milieux
populeux. De même celles clu centre de la viile s'éle-
vaient, dès le début du XIu siècle, contre ce qui est
devenu 1'Hôte1-de-Ville et, dans le XVI" siècle, à I'angle
<les rues du Pont et Féronstrée. La boucherie princi-
pale fut au XVI" siècle près cle la Goffe. Mais le
bâtiment qui subsiste sous ce nom 11'a jamais été que la
grancle llal1e-aux-viandes. Aux points cle vue c1e la
santé et cle la sécurité publiques, I'installatiorl d'établis-
semellts semblables au milieu cl'agglomérations hrr-
naines présentait clu clanger. Le peuple u'avait rien
à redouter du système décentralisateur, quânt à la qtta-
lité hygiénique de la viancle qu'il consomrnait. A Liége
les règlements à cet égard étaient très stricts. Deux mé-
tiers avaient 1e droit cl'abattre le bétail : les vignerons
et les mangon s (bouchcrs). Les vignerons pouvaient
tuer dans leur halle, rnais ils avaieut d'aborcl à uourrir
eux-mêmes les animaux pendant quaraute jours. Ou ue
faisait à cette règ1e que de rares exceptiot.ts. Ensuite,
avant l'abatage, il fallait que les animaux fussent vi-
sités par des officiers, par cles retuarts (t). Sl un srrjet
était reconnu ne pas réunir les conclitions ltécessaires
pour être livré :\ 1a consommation, le vignerou lc re-
conduisait à l'étable du propriétaire. Le reuart touchait,
pour chaque tête de bétail soumis à son inspectiou, uu
droit de deux liards.

(r) I,cs /.'r'drls tlu métier avaient Dour fonctiorls r1c procérler chaquc
jorrr r\ la r.isite cles animaux mis ett vente, cle jugcr clc lertr bonnc qua-
lité. Ils étaielt élrrs tous 1es ans par lc métier.
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La hallc cles Vignerolts, au coin cles nles (lrr Pont et
Féronstréc, avait des proportions restreintes. Tous les
aninraux à al>attre ne pouvaient s'y installcr à la fois.
Ils dcvaient attendre leur tour cl'exéôution, selon I'orclre
d'ancienneté <les propriétaires dans le métier, ct faire
rlueue 1c long cle la rue clu Pont, ce qui avait certes de
gravcs inconvénients ponr la circulation et lcs coûlnter-
çarrts cle I'cndroit. Lorsque lcs gens cle la corporatiolr
Ir'alucrraicnt pas srrffisamment de bestiaux pour fournir
la halic à cux sculs, cl'autres l)crsolules pouvaient I'fairc
trler, cll payant chaquc fois zr patars, outre lcs clroits
ordinaircs dtt boucher ou du nlaîtrc c]e la ha.llc.

I,es jorrrs fixés pour I'abatage étaient, chez les nrarr-
gols, les lutrtlis, trcrcrctlis, vcnclrctlis ct sameclis. ()rr nc
tolérait dc dérogation au règlcment que lorsrlrt'une fêtc

cl'nlr siurplc pavillon sans étage, avec toit à deux ver-
sants, c1e quelques petites allnexes pour l'abatage des
nroutons, l'échaur'lage des lrorcs, ctc. Ni préau, ni cour.

En cctte année rEz3, le Conseil cle régence adoptait
le règlemeut général et celui t1e police intérieure (') .

L'articlc prcmier clu règlement général vise quelclucs
abus qui s'étaient introduits depuis la chute de la prin-
cipauté. En voici le texte :

,, Tcrtt b<euf, tarrreau, vache, génisse, r'earr, moutol et
aglrearl rlestiné à lzr consommatiorr cle la ville, rre pourrâ,
à lrartir cle nrercredi 5 tnai tgz4, être tué qu'à l'abattoir
situé ett I'êcherrme sous peinc de quinzc {lorirrs cl'arnentle
et du tlouble L'n cAS cle réciclive; l'abatage et l'échaudage
dcs porcs 11e pourra se faire sur la voie prrbliquc à peine de
rlix llorins cl'anrende ; ils dcvront avoir lieu à 1'abattoir

1d l(,lrr (lr i'trgtisr' .>-ainl-P/toIit:D b&rli(Ilet)tNill dLtilLelic etL tEgl

survenait I'un rles jours indiclués ou en cas cle chaleur
extraorclinaire. Remarquons qu'il fallait l'cnclre 1es

vialcles à l'endroit où lcs animaux avaient été abattus.

La Révolution française vint rnettre un terme à cette
réglemcntation, mais ne remlrlaça point celle-c|. La pé-
riocle républicaine ouvrit même chez nous la porte à
I'arbitraire, à la grande colère t1e nos bouchers.

Sous lc régimc impérial, parut en rEro, un décrct or-
donrlant 1'érection cl'abattoirs destinés à être substitués
aux boucheries clisséminées. Plus de huit années s'écou-
lèrcnt avant de le voir entrer clans la voie d'exécution.

A Liégc, le premier abattoir ne fut créé qu'en 1823.
On l'établit sur le quai des Pêcheurs, à l'emplacement
de la culée clc la passerelle cle la Régence, contre la
]feuse. Construction toute modeste, elle se composait

ou clans I'intérieur des rnaisons, sans pouvoir laisser couler
à jour le sang provenant des porcs abattus.>

I1 était perçu, comme droits d'abatage au profit de
la Ville, 30 ceilts par bceuf, taureau, vache et génisse,
ro par veau, 5 par mouton, ro par porc, 3 par agneau.

Le chef du service avait nom rt inspecfeur irrré r. Tl
clevait examiner chaqrre bête, tant avant qu'après l'aba-
tage rr sous peine de destitution r. Chargé de la recette,
il avait à fournir une caution de 3oo florins. Ponr tous
traitements et émoluments, il recevait 1es trois cin-

(r) D'après la GIzette d.c Litige, du r.. avril 1821, qui I'insère en en-
tier, le règlement général serait du 7 août r8z3 ; dans le ,rlI, arr con-
traire, il porte la date du r7 avril 1824. Dc plus, on constate quelques
variantes d'un texte à I'autre.
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,:'Ë:è::-.us ciu procluit du clroit cl'abatage et cles amenrlcs.
i- r,,,r:cl:ait, clr outre, utre indemuité de ro cents s1u'

cla,iu.- i)orc à écha.uclcr rr et cela pour ie rembourse-
*.n: (lcs frais qrr'il cst obligé cie faire pout chauffer
- aÉii. ûtc. ,,. Plus tarcl, otr lui accorcla un traitemcnt
:jr-.- rir r.Soo francs. Ilalhcur à lui s'il laissait échapper'
:=u l.êtr cle 1'abattoir. I1 subissait, charlue fois, une
ri::nilc' de clix florins.

! i:r sc demandc commcttt, en plcin clix-neuvième
:iir,.-, un établissemcnt de cc gcnre â pu être instalié
r: c,:,risL'r\-é longtemlrs, au milicu cl'unc population très
:-::::.-, liresrltlc at1 ccntrc de la villc. D'orclinaire, on
r:::ritait lc llétail 1a Veillc cln iour or\ il clevait être sa-
r::;:é. Les aninraux stationnairnt forcémcnt, clrrrant cette
;Érilrlc ct louguc atteute, sur ia voic publique an quai
:* Pêcl.reurs, attachés pâr tlnc corrle à unc barrière
tr- rhc-,is. Lerrr -"éjour prolongé offrait, par surcroît, des
,r:û=aqré-nrents variés pour les passâlrts et llor1r les habi-
-:ts drl \'oisilrage. Ceux-ci appréciaient, rie façon una-
:-,i=r- nrais pcu lonangcusc, l'horriltle corccrt cle bcugle-
rÈnts et cle bêlenrents, sur clcs tons gravcs et plairrtifs,
r_':i leur était réservé plusienrs fois par senraiuc, iorrr et
::it. De plus, ccs artistes à qnatre pattes nrarquaierrt
sa:-i cesse leur séionr par cles traces qui n'avaient
::::: d'orloriférant. Forcc est rie passcr sous silence lcs
-lccidents causés lrar les animaux clétachés de lenrs liens
,:i tlc.r-cnus furieux subitenrcnt. Au résumé, il y avait
-i un fo1'cr l)crmalrclrt cf infcction, un hicleux charnicr
r:,-r: les émanations achevaient rle corrompre l'air cléjà
r:--ié des nles étroites et populcuses cles environs.

ùet état des lieux peu réjouissant pcrdurait eu la se-
.-:r'.1c nroitié du XIX" siècle. I,a pcnsée cl'y mettrc fin
:,::l:: (le f irritiative prir'ée. Ijn r-q6o, er-r effct, la fa-
riile Scroncx, propriétaire de la vaste île clu Dos-F'an-
c!-':,n. offrit à la Ville la cession grâttlite cle r5.ooo mètres
j:;- ierrair.l cle l'î1e cltr Dos-Fanchon, r\ 1a contlition ci'y
,c"::stnlirc 1'abattoir aiusi clue cles quais le long dc la
]I.rrse et <lu Barbou, sclo11 1e plan adopté lc 8 juillet
-a--

Ll \-i11e, après lrlusieurs arlnées cle réflexion, accepta
"", ,jjre. ( ') et fixa I'cmplaccmcnt clu futrrr abattoir à
.'estrénrité nord rlc 1'1le du Dos-Fanchotr ct sur 1a pointe
sa,i cle 1'île de Malte. (Jn n'eût pL1 trouvcr meilleur
Ê::,lroit pour semblables installations. Cette position
e::::e clenx rivièrcs assure en toute éventualité r1n ser-
ice d'cau abonclant. L'absence dc toutc habitation vers
l: nord-est dle Liége, c'est-:\-clire clu côté opposé aux
';.n:s clonrinants, supprime le danger, au point cle vue
t5riéniquc, cles oclerrrs clélétères qui émanent cle cer-

=ines opérations cle l'abattoir. On a, en outre, torltes
::cilités porlr se clébarrasscr cles détritus cl'animaux, sans
:;::ger é.qalenrent, vu l'orientation en aval cll1 fleuve,
e: :a posscssion d'un égout collecteur clui traverse lc
r"::trc'cltt terraiu.

Le 14 ar.ril r86s, le Conseii co1r1lr1nal aclopta, sur
i. .,:ojct clc f ingi:rrieur Rlonclen, 1e cahier cles charges
:: la constrttctiotr dc I'abattoir évaluée à 384,ooo fr.
C:;:te délibération rcÇut 1'apirrobation royaie le r7 mars
::,:o. Les travaux s'exécutèrcnt rapiclement. L'ouvel-

fr;'e1rfln111, r'lès 1e rE févricr 1863, un arrêté royal apDrorrlait la
: aratuitc (ic terrain faitc Dar la famille Scroncx.

ture cle l'établissement pnt s'effectucr le 6 juillet
rE6.S ('). Iintrcprise par les frèrcs Prévôt, la constnrc-
tion prctnière a coûté r11le so1llnlc cle 55o,ooo fr. Il y a
eu naturcllement c.lcs tléltenses accessoires, te11es que
l'achat <l'altpareils cle manuterrtiorr, etc. f'enscmble, en
bâtiments et cn cours, comportc ule supcrficic cle
ro,?oo mètres carrés.

L'abattoir sc clivise ell quatrc ltarties bierr clistinctcs :

lcs bâtirrreuts contenant les animaux i\ trrer ; ceux oti
1'on alrat les bêtes;ies bâtimcnts où I'on fond les srufs
et otl I'on travaille les graisses; enfin ceux oti l'on pré-
pare 1es issues cies animaux. D'autres constrrlctions sotlt
clestinées aux serviccs généraux : ltureaux, etc.

Etr raison clc 1'accroissemeut continrr clu nornbre d'ani-
maux à sacrifier, 1'acljonction cle nouvelles installations
fut ultérieurement recoltnue nécessaire. C'est pourquoi,
le eq juillct rgor, le Couseil comruunal vota un projet
comlrortant 1'érection cle cases c1'abat, ltoyaucleries, tri-
pcries, étables, etc., ainsi rlrre cles appropriatiolrs aux
bâtinrents déjà existants, travaux qui furent achevés en
rgo3 ; ils avaient été effectués par l'entrepreneur Dau-
ncvo1'c arr prix cle 367,9E2 ïr. 7S.Au total, 1'abattoir a
coûté à la Ville r111e sommc cle r,2oo,ooo fr. environ.

A ces constructiorrs éminemment utilitaires on a
clonné lc caractère architectnral qui convient, en y ioi-
gnant la soliclité.

Lors cle sa translation au quai clc I'Abattoir, le grarrcl
service clc ce nom a cu pollr clirecteur II. L. Brourvier,
méclccin vétôrinaire, lequel a été rcmplacé le zz mars
rg2o, par M. Toussaint Sticnnon.

C'cst au quai cle I'Abattoir même, à un cnclroit ré-
servé, le long et à I'extérieur clcs murs c1'euceinte, airrsi
que le long du garcle-corps clu quai, que se tient lc marché
au bétail, le lundi, cle ro henres clu matin à z heurcs de
relevée (').

f'alrattoir est exploité en régie lrar la ville. Les
recettes consistent en clroits cl'abatage (') et cl'expertise,
en droits cl'étalagc sur lc rnarché au bétail. ()n cloit 1-
joinclre le produit cle la vente clu fnmier. I,e total des
rccettes se cl.riffre .1rar plus cle roo.ooo fr. annuellement.

La création cle I'abattoir et les améliorations de toutes
cspèccs apportées clans cette partie cle la cité y ont amené
ciiverscs inclustries spéciales, unc activité et une circu-
lation énormes, en rnême temps qn'elles rlonnaicnt aux
terrains une plus-valuc inattcndue. En I'année rEEo,
l'île clu Dos-Fanchon n'était acccssible aux piétons que
par batcarr et par une petitc passerelle en bois, ictée en

{r) I,'a(1jl1(lication de 1a r]émolition rles lot'aux dc I'al)attoir drr quai
(lc's fêcherlrs a été faite lc r3 octobrc rE68 ; etlc a etr entrepreneur au
prix rie:,r8.5 fr.

(?) Lc dcrnicr règlemcnt cle police concernant l'abattoir public et lc
marché au !:ros bétail est du 23 déccrobrc rqoo. Des moclifications y
ont été introdnites le ?? juillct rgor, lc 16 mai ryo6, le z6 juillct rgro
et le ?r mars rgzr -I,es itinéraires i\ srrivre Dout 1c tran,cpr)rt du l)étail vers l'al)attoir o11

vcrs lc marché ont été fixés par orclonnance du 4 avril rqo3.
Iin arrêté royal clu ro octobrc rgoS a aDprour'é unc (lélil)ération du

Couscil (ltl z7 juillet précédent rclativc à 1a DcrceDtion des tlroits d'aba-
tagc ct (l'cxlrc.rtises. (Voir aussi Bl, tgzo, p, 4qo.)I,e Conseil a clécidé le E janvier rg?î dc mcttrc en a(lju(ljcation Du-
blique I'cntrcprisc dc I'achat ct de l'enlè\.ement drr frrmicr ct dcs dé,
tritus t)rovellant de l'a1rattoir. (\. BA, rg23, D..). 74-i6.)

(ir) I.cs <lroits (l'al)atage. conlprenant I'cxpcrtisc dc.s aninlau\ al)attus
ont i'té fixi's cornnlc suit par clécision clu Conseil tlu :o juillct rq2o : par
Jrcruf, taureau, vache orr génissc, cheval on nrrlet, lr. 5; 1,rl l)ollvillolr.
tauriilbn, Iroulain orr ânc', fr. 3 ; Dar vcau, r fr. io ; 1,ar porc, fr. z ]par cochon cle lait, o fr. 5o ; par norrton, agneau or1 chèrre, o {r. 9o.

Ces pri\ solt Ie <'loublc cn général c1e ccrrx d'avarlt la gucrrc dc tgr4.
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travcrs de I'cmplacenrent de la rue Curtius. Ou ne reu-
contrait sur cette île que plantations d'osiers, chantps
cultivés ou prairies. Ires terrains n'avaient presque pas

cle valeur. Ainsi, en 1837 et en 1842, deux parcclles
formant ensemble errviron cinq hectares ont été adju-
gées au prix de cinquante-cinq centimes le mètre carré.
En 186o, plusieurs lots importants étaient revendus au
prix clc 5 à 6 francs 1e mètre. Quatre ans plus tard, plu-
sieurs vcntes ont fourlti un prix noyen de 17 francs le
mètre. C'cst à partir de 1866 que la valeur du terrain a

suivi la voie ascensionnellc la plus rapide. De cette att-
née 1866 à 1883, les prix ont varié cle zo à 5o fratrcs liar
mètre, soit une moyellne de 35 francs pour la rue de

l'Abattoir. Il vaut plus dtt clouble présentement. Bref,
de l'ancienne île du Dos-Fanchon qui mesurait une di-
zaine d'hectares environ, il restait cleux hectares et derri
non vendus en 1883. Toutes les parcelles étaient alié-
nées avant le déclin clu XIX" siècle.

La rue de l'Abattoir et 1e quai cle ce l1om ne datent
que de I'an 1664 (') . C'est assez dire qu'ils ne renferment
aucune construction historique. La plus vieille maisctr
clu quai portait jadis lc no 25. Constituant autrefois une
brasserie, elle formait l'unique maison de 1'î1e. Elle était
reconnaissable par sa structure, les fenêtres à croisil-
lons et son toit aigu. Cette vieille clemeure a fait place
depuis quelque vingt ans à une maison moclernc. Là se
tenait le nautonnier faisant le service cl'un passage du
fleuve, passage qu'on voyait à cet enclroit avant la
codstruction du pont Saint-Léonard ; il aboutissait près
de la rue I,ambert Grisarrl. Il a existé là très longtemps.
Un arrêté du ministre cles fiuances avait autorisé la
mise en ferme de deux nouveaux passages cl'eau entre
le quai Saint-Léonarcl et la rive clroite de la Meuse, à
partir clu r'"" janvier r8S8 (').

Il ne faudrait point confondre le passagc d'eau signalé
en premier lieu avec celui qui est en exploitation proche
de la rue de I'Abattoir et qui a été concéclé par l'Etat
le z6 mai rgo4. C'est pour son service que le 2r no-
vembre suivant, la Ville a fait construire une aubette
au quai cle I'Abattoir. IJn passage d'eau avait déjà été
établi au mêmc emplacement en vertu d'un arrêté royal
du 8 octobre r89o, mais lc ferma.qe n'ayant pas trouvé
preneur en rEgz, le passage d'eau avait été supprimé
la même annéc.

La localité avait connu un quatrièmc passage d'eau
sous le régime princier. Bon nombre cle Liégeois ap-
préciaient son utilité. Qu'on songe que le e4 juillet 169z,
il fut repris devant la Chambre des Finances clu Prince,
par Jean-Pr. Der'vez moyennant le paiement annuel d'une
somme de 6.5.5 florius Brabant ("). I1 remontait à cles
temps très reculés, puisqu'il en est fait ntention dans la
I,ettre des Aisemens de la Cité (25 octobre r33o). Le

(t\ \. suqi des 'latuneurs. 
- l.e quai de I'Abatloir a été créé en exé-

cution du plan d'alignement approuvé ç.ar anêté royal du 28 septembre
r864.

(2\ \IAI,, t837, 9. 3,36.

(3) CF, r. 1689.r7o2. f.69..

fermier avait nom alors Guillaume de Coronmeuse, qui
payait de ce chef dix sols de rente anuuclle à la Cité (').
Le passeur d'eau, et7 r7g4, avait nonl Iirauçois Discry.

Il cst une demeure du quai de I'Abattoir qui, quoique
d'origine peu reculée, n'en rappelle pas moins de cu-
rieux souvenirs. Portant jadis le no 35 et précédée de
tilleuls, elle a été le siège d'un tir à la carabinc', fort
connu en son temps, de la Société de tir Sainte.Barbe.
On clevait I'inaugurer lc r5 août r85o. Pour donner plus
de solcnnité à l'ouverture, on avait invité de nombreux
étrangcrs. Le jour désigné, il leur fut impossible i1e pé-
nétrer clans le locai,les eaux cle la }Icusc, grossies ex-
traorclinairement, ayant envahi 1'étab.lissernent à une
assez grande hauteur. Force fut c1c clifférer la fête. Au
mênrc endroit avait êTê placê tu1 tir à l'arc et notr loin
de 1à un tir aux pigeons.

Ce c1u'on a vu uombreuses pcndant quelque temps de
ce côté de Liége, à partir dc l'année rE7o, ce sortt des
tanneries. Refoulés continuellement vers lcs extréntités
de la ville, une dizaine cle maîtres tauneurs, en quittant
le quai de ce nom, avaient porté leur itrdustrie au quar-
tier de l'Abattoir. Ils trouvaient 1à des facilités pour
I'achat des peaux. fa plupart, depuis bien des aunées
déjà, ont dt chercher à nouveau un autre séjour ou
cesser leur travail spécial, pour faire place à de jolies
rnaisons de rentiers ou de négoces, cc qui n'en1ève rien,
au contraire, de I'animation clu quai de l'Abattoir.

Le bassin communal de natation établi depuis quelque
trente-cinq ans le long de 1'abattoir n'y contribue pas
peu norl plus en été. Le demier règlement d'administra-
tion et de police qui le régit est celui du zz décembre
rgrg, nroclifié en son art. 7, lc 4 avril rgzr. Sous la prin-
cipauté, nous avons autre part l'occasion de le mention-
ruer nommément, des particuliers exploitaient des bains
soit privés, soit dans la Meuse. Mais aucune partie dtr
fleuvc n'était réservée comme bassin de natation pu-
blique.

Une demeure toutc moclerne transmet un souvenir his-
torique mais des plus pénibles. C'est la maison (n" 3q)
clc feu Alex. Bouvy, industriel en tannerie et conseil-
ler communal. Elle a êtê 7a première victime du bom=
bardement auquel notre ville fut en butte, dans la nuit
du .5 au 6 août rgr4, cle la part de l'armée allemande.
Vers cinq heurcs du matin un shrapnel s'abattit sur
le toit de cette bellc habitation, la trauslrcrça d'outre
en outre en y allumant un violent incendie. I,es deux
étages supérieurs furent ruinés complètement. Elle n'a
été réédifiée qu'en 1916, par M. Bouvy même. On y
retrouve les superbes talrisseries rnurales peintes au
XVIII" siècle par Delcloche pour la maison de Ia Boule
de la rue des Ecoliers.

Durant le bombardcment susclit, produit par l'artille-
rie allemande installée sur 1es hauteurs, une vingtaine
de personnes perdirent la vie, quelques autres furent
blessées.

(r) c1j,sl, t. IIr, p. 37r



Abbage Saint-lacques
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C'est le uonr qtle porta ancien-
niFr'r€!:t .a place Saint-Jacques, à cause cle l'abbaye aiusi
a;çe-â-. C)n trouvcra dcs détails historiques a1lx rtl-
Lraqu= llace et rue Saint-Jacques.

Abeilles

l.rE i'Es - va de la rue cles Cotearrx à la rue cles Acacias.

r..nc voie est la résultairte cle la <lélibératittu tlrt Cott-
sp- cç,urmunal en clatc <1rr z6 mai rgr4, tellclatrt à 1'é1ar-

Eæsec."r:t de la mc <lu 'ferris et <le sou ilrolottgemetrt
e= 1-jÈ cic 1'appropriation cl'tttre sectiort clc Coirttc. Le
;ir= a été approuvé par arrêté roy'al du z3 iêvrier tgzz.
C'*-.i ce prolongemetrt cle la rue <ltt Tcrris qui, clès le
r r!,çembre rgzz, reçtrt le nom rue des Alteilles. fl rap-
;ele ie caractère champêtre cle la localité.

Abelot Ie Flonir

RîELLË 
- 

L'existcrrcc dc ccttc artèrc n'cst constatée
rqpe du \III" au XIV.
siÀc,e. C'était une voic
,d: troisième ordre, si-
tnÉ* derrière et à droite
ùe ia I'io/ette, l'Hôtel-
,oe-\ jlle clu temps. La
:-:tison cl'u1 Abelot le
F".-':ir. abréviation <.le

n i" flocolrtricr )) ot1

=;:chancl cle flocons,
e.i-ait fait dorrner 1e nom
'ie scn possesseur à la
;ei:e loie. Celle-ci a

::::,am lers la fin du
\f\'* sie\cle. Son empla-
cr:rent est errglobé clans
la :-rre- tle la Violette (').

ABBAYE SAINT.JACQUES - ACADEMIE

Ilrili,ra,rl.\ at (:.{/isc dtt (oui(ilt (lc .çdill.-( l{tir{ {li.si{trrrs kow I'oitij(rlt!1.t
rlc ltt t trc da I'A.LlLljntic

probation royale ie z3 fér'rier tgzz. Le 6 novembre sui-
varrt le Cons<:il clénommait la nouvelle voie rue des Aca-
cias. Cettc ciésignation tr'exige aucune explication.

Académie

nurj DE t,' - part de la place des Bons-Enfants, aboutit
place Hocheporte.

Penclant uue longue succcssion tle siècles et iusque
fort avarrt clans le XIX", entre lc Thier-à-Lié.qe et le
faubourg Sainte-llargucrite, la seule voie vrainrent car-
lossable qui reliât le ccntre cle ia ville aux hauteurs
rrorcl-ouest était la rue Hocheporte. Elle-mêmc présen-
tait un accès difficile ct une pente par trop acccntuée.
Aussi lcs plaintes s'étaient-elles fait jour à diverses re-
prises contre cette situation déplorable. Elles se multi-
plièrent lorsque, vers 1873, le redrcssement de la Mon-
tagne Saintc-Walburge cut été effcctué par 1'ouverture
dc la ruc tlc Campinc.

Dès lc z3 juin 1876, clonnant suite aux nombreuses
pétitions lrri aclressées, lc Conseil communal adopta un
lrroiet cle rcctification cie la rampe cle lfocheportc. C,est
par 1à, cn cffet, qrle se procluisait le roulage de Liége
vers Tongrcs, la Campine et vers la partie Norcl de la

Ilesbaye. Les condi-
tions im1>osées pâr le
Gonvernenrent à son in-
terveution lte purent
êtrc acceptées. Le 4 jan-
vier rE78, le Conscil

communal aiorrrna
mônrc lc travaii et char-
gca lc collègc clc. pour-
suivrc les négociations
avec l'Etat.

Peuclant ccs négocia-
tions, différents projets
clc rcclrcssenent surgi-
rcnt. Celui auquel le
Conseil s'arrêta lc 29
avril r88r, prér,'oyait le

Abert
Rr-E s-lINT 

- 
V. Saint-Adalbert.

Acacias

s."--i: t)F:s - commerlce rrre Bois-l'Flvôr1ue (près la rue des
Cotearrr), cléborrche tnêrne ruc, 1prè's le borrlclard tlrrs-
talc Klel'er).

Le :.S février 1916,le Conseil clécida la création d'uue
r-c,ic. rle communication cntre la rue Bois-l'Evêque et le
prolongement de la ruc <lu Terris, prolongemeut clevenu
rrc- des Abeilles. Le travail était nécessitê par I'embel-
iissement de la riante localité cle Cointe. I1 rcçut I'ap-

: r:qi : Jlaison ki fut Gcrl)icr lc rcloioir (rcliettr) ki sic't ctt la rrrcllt'
d-titi: le Crc-s(rrr (Croissant) dclcis la rroisorr Ab(lot It !lotùicr lPI, r. 13,,

f. :ir - r:l?: llaison du crcssant, sollr llcrchorrl, asstz prùs (1u llar-
:tic=t, ioind. alle rualle Abclc le Floynicr, à Ni,:ole dc Cressant, cheïa-
l:er et allc nraison del Flanrine (Csrt. saiflt-Jear, r. 1556, f.:S). -r!r : llaison condit de Cressant, assez rrri's dcl llarché, jôjn(1. lc rualle
que on clit :lbclol Ic Flonir, cl la maisou qui fut I,. de lfollo'lnc. (Ib'id.,
: :.:, f. 7r v', 7.;, 76 v..)

perccmcnt <i'unc nouvelle rue entrc la rue Agimont et
la }lontagnc Sainte-Walburge, à travers les propriétés
Roycr de llehr, l'ancicn corlvent clc Sainte-Clairc et les
jarclins cle I'aucien Hospice cles Orphelins ; elle abou-
tissâit à 30 mètres à droitc cle I'ancienne rue lfocheporte.
Large c1e quitrze mètrcs, elle s'étcrrd sur une longueur
rle 3rr mètrcs avec ulrc pcnte de S rlE %. Ce projet ne
irrésentait que cle 1égèrcs modifications sur cclui adopté
en 1876. Il srrbit à son tour, 1e eg septembre r88r, de la
lrart du ministre cles travaux publics, cles améliorations
arro<lines rluant au raccordement clu redressement cle
Ilochcporte avec la mc clc Campine. Le 16 juin r8Ez,
le Cous:il commutral accelrtait cette modification et, le
e mai 1883, paraissait I'arrêté royal d'approbation.

Assuréc cl'une intcrvention de 4oo,ooo fr. cle la part cle

1'Etat, 11'un subsicle cle 5o,ooo fr. de la Province, la
Ville pouvait al1cr clc I'avant. Sa part cf intervention
était fixéc à 63S,q45 fr., mais cette sommc représentait
la valeur cles terrains à clevenir clisponibles quc la Ville
reprcnait à cles taux cléterminés.

L'adjuclication cles travaux de terrassemcnt, canali-
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sation et pavage de la nouvelle voie, éva1uéc à 63,ooo fr.,
ftrt obteuue par tl. Courtois, moyennant rrn rabais de
ro r/8 %. Des monceaux de terre ayant jusque 5 mètres
cle hauteur sur quinze de largeur ont <lt être extraits
clans une bonrrc moitié du parcours de la voie à créer.
L'enscmble sc trouvait terminé en r88o (').

En octobrc clc la même année, maints lots cle terrains
à façade sur la voie en création étaient mis en vente et
cédés à raison de 4o à 5o fr. le mètre carré. Générale-
ment, les acquéreurs cléclaraient, conformément aux
propositions cle la Ville, venderesse, vouloir payer
leur prix de vente en 66 annuités à 4 rlz %, intérêts et
amortisscmerrts compris.

Dès le zo décembre 1886 également, le Conseil com-
munal donnait lc nom rue de I'Acadéntie à la norrvelle
artère, à raison cle l'ércction, projetée alors et exécutée
depuis, cles locaux de I'Académie royale <les Beaux-Arts
sur des terrains situés entre cette voie et la rue des An-
glais. Nous fournissons des détails historiques sur ces
étabiisscment au tome Iu', Neuoiènr,e Partie (').

La rue cle I'Académie nc contient aucun autre mol1u-
cent public. Notons pour mémoire qt1e, clcpuis le début
rlu XX" siècle jusqu'en rg2r,les services techniques pro-
vinciaux ont trouvé abri clans l'immeuble no 5.

Pour facilitcr les aborcls de la rue de I'Académie, le
Conseil communal a adopté, le 18 juiilet r9ro, un plan
cl'élargissemcnt du carrefour cles rues de Bruxelles,
Léon }fignon, <les Anglais et clc l'Acaclémie. Ce plan
modifiait à nouveau le tunnel dn chemin de fer de cein-
ture, à l'entrée de la station cle Liégc-Palais. Comme il
s'agit en I'espèce d'un travail concernant la grande voi-
rie et le département des chemins de fer, lc proiet a clt
être soumis à l'Etat qui, lrour motifs divcrs, n'y a pas
encore donné suite.

Acclimatation

nI-ACE p6 tr' - A cettc clésignation qui lui avait êtê
clonnée err 1873, ie Conseil communâ1, par clélibération
rlu 3o cléccmbrc rg18, a substitué la dénominatiot l>Iace
d'Italie.

Aux 1'eux de l'étranger qui ignorait I'existence an-
cienne, en face cle cette place, d'un jardin d'Acclima.
tation, le nom flace de l'Acclimatation devait paraître
baroque ou tout au moius mystérieux. L'intention des
auteurs c1e l'appellatioll était de pcrpétuer le souvenir
d'une société qrri eut pour objet d'acclimatcr les animaux
et les plantes utilcs ou même d'agrémerrt.

fa première pensée d'établir en notrc ville une rr So-
ciété royale d'horticulture et d'acclimatation )) remon-
tait à I'annêe t862. Depuis le grand travail cle la
rlérivation cle la Meuse, la presqu'île formée par l'ancien
jardin d'Acclimatation et le Parc public, et qui prove-

ACCLIMATATION

nait clc I'antique pré )Iativa, était une possession cle la
Ville. Cellc-ci comptait la transformcr erl un vaste parc
1rublic.

I,'occasion parut favorable pour y réaliscr les vues c1e

la Société susdite. En suitc d'une lcttrc par laquelle elle
demandait la concessiou d'unc partie riu liarc de la Bo-
vcrie, pour 1'affecter à un Jardin cl'Acclimatation, le
Conseil communal fit surscoir, lc z5 avril r86e, à I'exé-
cution du parc public ct arrtorisa 1'architccte cle la Ville,
Rémont, à clresser un plau du jardin projeté.

I.e zo mars 1863, un arrangement fut conclu. Le
Conseil communal accordait pour un terme de cinquante
années à la société clernatrtlercsse rcprôscutéc par lI.\I.
J. fambinon, Ed. Ilorren, A. Bernimolirr, Candèze, Da-
r.r'ats-Orban, clc Fays-cln l\Ionceau, Alph. Demonceeu,
H. Gacde, Th. Lacordairc, Ch. Lechat-Francotte, Jules
Nagelmaekers et J. Pirlot, urle partis du parc dc la Bo-
vcric, d'unc sulrerficic cle ;i hcctares, 15 arcs, pour 1- ins-
taller un jardin d'acclimatation. Afin d'aicler ia nouvelle
société à opérer ses travaux évaiués à 86,ooo fr., le Con-
seil lui octroya le 14 octol>re 186z ct lc zo tnars tE63,
les z3,ooo fr. qui avaient été votés précôrlemmcnt pour
I'appropriation dcs chemins et pelouses du 1tarc. Le
Conseil promit, en outre, un subside annuel <le 2,ooo fr.,
à conclition quc la société prenclrait soin drr parc public.

I,a société serait constituée avant le f" mai suivant.
Au bout de cleux années, à dater de I'approbation des
statuts, la société dcvait réaliser des travaux d'appro-
priation (chemins, pelouses, étangs, etc.) pour une
somme de 2oo,ooo fr. A 1a fin des 5o années, la Ville se
réservait cle faire remettre les terrains dans l'état qu'eile
indiquerait.

La société fut fondée en effet, et, le 4 juin 1865, avait
lieu 1'ouverture solennclle du Jardin d'acclirnatatiou.

I\Ialgré les plus louables efforts pour mener à bien
I'entreprise, la société eut à surmonter unc série cl'em-
barras inhércnts à semblables innovations. En rE68,
la Ville clut faire une avallce cle r5,ooo fr. et, en 1885,
unc scconde avance de 2o,ooo fr. récupérable sur le
subsicle cle 2,ooo fr. servi anrruellement pour I'entreticn
clrr parc cle la Boverie. Ëntretcmps, la Ville accorda
clivers autres subsides pour la construction dc locaux
ct notamment pour l'éclification clc la sallc cles fêtes à
la conclition que la comnlrllre deviendrait propriétaire
clc ces immeubles à I'expiration ric la concessiorr. Entre-
temps aussi, la Société, dans sa détresse financière, avait
dt se clôfairc non seulement dc ses fauves, mais de tous
ses autrcs animaux exotiques, à 1'exception cle certaines
catégories d'oiscaux étrangers dont elle faisait le trafic.

I,c Jarclirt s'agrandit ert rEgr, avec I'autorisation du
Conseil, cle la partie c1e terrain comprise eutre ses an-
ciennes limites et la digue qui recouvrait l'ancien égout
collecteur traversant le parc, cle façon à ménager au
dessus de la canalisation une avenue cle 15 mètres. En
rcvanche, en janvier rgro, le Conseil décidait f incor-
poration au parc de la Boverie clc la partie extrême du
Jardin d'acclimatation.

I,a concession de cinquantc années expirait le zo mars
rgr3. Vu la situation financière peu favorable de l'en-
treprise, la mise en liquiclation de la société fut décidée
dès rgrz, d'autant que la Ville était résolue à ne pas

(r) I,c Conseil communal a, le t7 décembre rgor, arrêté un plan de
modification du pan coupé établi au coin des rues Agimont et de l,Aca-
démic.

(!) Au }Iusée communal des Beaux-Arts, la salle Auguste Donnay a
été inauguri,c solcnnellement le climanché 26 novembre r9zz, en pré-
scncc de la Rcinc Elisabeth et dc nombreuses autorités. M. Olympe
Gilbart, échevin des Bcaux-Arts, a prononcé le cliscours d,inauguràtion.
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proroger la coucessiorr. Depuis le r"' janvier r9r3,
Ic Jardin est rentré en possession cle la Villc qui en a
fait un iardin d'agrément et de fêtes. En r9r9 clle a en-
core consacré une somme de 24.5,<ioo fr. irorir appropria-
tions divcrses,

Quel quc soit I'avcnir lui réscrvé, les farnilles lié-
geoises sc souviendrotrt des agréabies fêtes au.xquelles
il ieur a été doruré cl'assister en ce jardin ; <le la fral-
cheur qu'elles ont trouvée en été près de scs cascades

et de ses jets tl'eau, ou clans ses belles allées ; ciu charme
qu'elles ont éprouvé sol1s ses massifs de verclure, à I'as-
pect de ccs trophées tle plantes exotiques, tle ces parcs
dc fleurs si artistemcnt dessinés, ou bien cllcorc en vi-
sitant arrtrefois soit les curieuses collections de quaclru-
pècles sarrvages, soit les galeries d'oiseaux de tous pays
ct de tous pluurages. Iilles se souviendront surtont clu
tableau fécri<1ue que I'cusemble cltt jarclin présentait lors
des grarrdcs solerrnités et cles illuminations générates
organisées el1 r9o5, à I'occasion cle l'Exposition uni-
verselle (') .

Il y a lren cle villes qui possèclertt des parcs publics
a]'ant ullc aussi heurcuse situation que ccux rlont nous
parlons, rl'un ensemblc aussi merveilleux. A l'abri des
fumées délétères cle l'inclustrie, ou y jouit cl'rru côté cle

I'imposante vue de la nleuse en toute sa largeur con-
tournarlt l'élégant quartier de l'ancicune îlc cle Com-
merce. I)'uu autrc côté, coule 1'Ourthe ou la I)érivation,
aux rivcs verdoyatrtes. Iit nous ne parlons pas du cadre
nragnifique que formettt de toutes parts les hauterus en-
r-ironnantes. I1 est à désirer qu'on conserve longtemps
à cet emplacement sa destination champêtre.

Adalbert

RrË sArNT- - part de 1zr rue de la Cascluette, aborrtit rue
tlu I'ot<l'Or.

Cettc rue tient sa dénomination de l'église parois-
siale Saint-Adalbert qui se clressait en face dc I'artère
sur une partie c1e l'etuplacemcnt de la préscute rue
La Ruelle. Sous cettc clernière rubrique sont donnés des
renseigncnrcrlts détaillés sur lc monrlmeut reli.qieux
même.

\:otger vcnait cl'assainir la vastc superficic de terrain
qu'on appelait déjà 1'î1c clc la cité, parce que le pontife
I'avait auncxée à cclle-ci.611" derrait désormais être
connue sous le nom quartiet <le I'Ile. Cette 11e, où
l'évêquc avait établi la collégialc Saint-Jcan, commcn-
çait à sc lreu1rler. Les habitants dc I'cndroit, séparés de
ia ville pâr un large bras clu fleuve, rencorrtraient, en
I'absence de ponts, des clifficultés lrarfois insurmontables
à se rendre en la cité, pour l'administration tlrr bap-
tême notamment. Le priucc voulut pourvoir à leurs be-
soins spirituels. Il apprit à ce moment qne son ami,
-ldalbert dc Prague, qui subit lc martyre en Pmsse l'an
çp;, venait, le z9 juin 99g, cl'êtrc appelé aux honneurs

l:, C'est à cette occasion qu'ont été rrrodrrits les deux groupes déco-
arjf: surnrontant lcs parillous d'entrée <lu jardin d'atclimatation. I1s
trt I'cusre de Jef I-arnbcau et rle Charlcs Samucl.

de la canonisation. Notger tint à ôtre I'un clcs premiers
à le glorifier. C'est sorls son vocable qu'ii I'aube du
XI" sièclc il éleva, dans l'île, une église paroissiale, à
l'endroit susclit ('), comme Aix-la-Chapelle devait avoir
la sienne ('). Jusqu'alors, seule la paroisse Notrc-Danrc-
aux-Fonts, pour toute la ville, pouvait conférer le sa-
crement cle baptêmc. Le privilègc frrt clésornrais par-
tagé avec le tempic Saint-Atlalbert.

Difficilcment l'on conçoit clc nos jours avec quelle
fierté jalouse la prérogative d'avoir un baptistère était
cléfencluc par une église. Aussi, nonobstant la conces-
sion faitc, en due formc, par lc puissant Notger à la
paroisse Saint-Adalbert, les chcfs du sauctuaire dc
Notre-Damc-aux-Fonts ne se sotrt-ils pas prêtés cle bonnc
grâce à la reconnaître. LIn siècle après l'octroi cle cctte
concession religieuse à 1'église Saint-Adalbert, le clergé
cle Notre-Dame-aux-Fonts n'avait pas encore pris son
parti de la restriction apportée à son monopole, en dépit
n'rême des confirmations données à f institutiorr insulaire
par les successeurs de Notger.

Iin vuc cle mettre fin à cette longue opposition, une
réunion synodale, à laquelle assistaient les principales
arrtorités ccclésiastiqucs liégeoiscs fut tenrrc à Saint-
Lambert, I'an rror, sous la présiclence de l'évêque Ot-
bert. Ellc reporlssa les prétentions cle l'abbé de Notre-
Danre, et reconnut que 1'églisc Saint-Aclalbcrt jouissait
dcs privilèges suivants. Elle était cn droit d'administrer
le baptêmc à tous les enfants clu rlrrartier ile I'Ile et de
procécler aux relevailles cle leurs mères, de même qu'elle
pouvait administrer à tous les malacles dc 1'endroit I'ex-
trônre onction. fl fut attesté, en somme, que le pasteur
de Saint-Aclalbert jorrissait légitirnement de f indépen-
clance la plus complète. I1 était simplement obligé de
rcconnaîtrc I'autorité archidiaconalc de l'abbé de Sainte-
nlarie ct d'assister aux réunions synodales qui se te-
ttaient trois fois I'an crr l'église Notre-Damc-aux-Fonts.
Telle était l'importancc attachée au conflit relatif au clroit
baptismal que six ans lilus tard, on crut clcvoir procéder
à un jugement confirnratoire de celui de rror, en pré-
sence du nlollarque impérial Henri V (').

LIn autrc clocument c1u moyen âge nous initie aux
clroits respectifs clu chapitre Saint-Jean et du curé sur
la paroissc. Dans cet acte daté tlu 14 septembre r45o,
on constate c1u'en réunion capitulaire, Ifenri de Rierset,
vicaire perlrétuel clc Saint-Adalbcrt, a reconnu que le
chapitre est le curé dc la paroisse ct que lui, de Bierset,
n'en est quc le vicairc perpétuel. Iin revanche, le cha-
pitre a admis que les offrandes faitcs à l'occasion cle
1'aclministration du baptême et de 1'extrême onction
appartiennent au titulaire de l'é.qlise. Les offrancles
étaient partagées quant aux funérailles de paroissiens
faites hors de la paroisse comme pour les nariages cé-
lébrés en cl'autres églises (').

Bien que l'église apparaisse souvent sous le vocable

(r) I-a date 996 avancée par Jean d'Outrerlcrrsc (t. I\', p. 16Â) cst donc
ptrrcment irnaginaire.

(2) KuRTrr, Lc Notger dc I.iéc?, t. I, r). 239.

(ir) Cortrrl. Sdirrt-Iean, r. r ct 2, f. r. - Crr,LEs D'ORïaL1 II, 55, -ItIGH, t. XXV, p.5r. - DEMÂRTÉaU, Deuxiène ttotr coùtblftnentaire
-sr/ lcs /o,rt.r baftisntaur d.c Sùillt-BarthélctlLy, ,9a7, p. :6. - I,ÂEÂyD,
BIAL, l. XI,VI, rJ. 27. - ICSJ, n' S.

(4) I-^HAYD, ICS/, n" 8S8.
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Eslisc Saint-Ad.dlbert

Sai,nt-Albert ot Aubert, voire Abert, son patron ne doit
pas être confondu avec le martyr saint Albert de Lou-
vain, évêque de Liége postérieur de près de deux siècles
à l'érection de la paroisse liégeoise, et inhumé en l'église
métropolitaine de Reims (').

Des statistiques du milieu du XVII" siècle relèvent,
dans la paroisse Saint-Adalbert, un total cle zz5 à z3o
maisons ('). On y comptait en 1736, une population de

758 habitants ("). La circonscription paroissiale englo-
bait alors les rues du Pont-d'Ile, du Pot-d'Or, des Do-
minicains, de la Casquette, la place Saint-Jean, avec les
voies adjacentes, sauf les rues Lulay-des-Febvres, Vi-
nâve-d'Ile et Pont-d'Avroy. Dans le principe, elle avait
un' développement autrement étendu, puisqu'elle encer-
clait tout le quartier de I'Ile. Cette situation, il est vrai,
n'eut pas une longue durée ; elle cessa au XI' siècle
même, par I'institution de la paroisse Saint-I\{artin-en-
fle notamment.

Ultérieurement, la paroisse Saint-Adalbert compre-
nait divers béguinages. En t266, on y créait celui dit
de Juprelle (n), non loin
de celui de Saint-Abra-
ham. Dans la suite, on
remarqua le béguinage
de }Iaret, celui d'Heur,
qui comprenait cinq pré-
bendes à la collation du
prieur des Dominicains ;

celui de Maxhurée qui
avait huit prébendes dé-
pendant également du
même prieur. Nous si-
gnalons à leur place res-
pective les autres bégui-
nages.

Dès le XfIIU siècle,
un puits public servait à
I'alimentation en eau
potable de toute l'agglo-
mération (').

La rue Saint-Adalbert
est une des plus an-

ciennes de la ville ('); si elle ne remonte pas à l,époque
de l'érection de l'église Saint-Adalbert, elle lui doit,
en tout cas, sa création, comme elle lui a dt sa dénomi-
nation. Située juste en face du temple, cette voie y
conduisait directement les fidèles de la rue du Pont
d'Avroy et d'autres rues adjacentes ; elle prit prompte-
ment une importance relative ('). Parfois on désignait
r grande ruvve de Saint-Albert u la voie dite maintenant
de la Casquette, tandis que I'autre, était appelée r< Pe-
tite rue Saint-Albert r ou Adalbert ("). C'est la rue
dont nous nous occupons. Au moyen âge évidemment,
le sol était moins divisé que de nos jours. Les propriétés
clu côté gauche se prolongeaient presque toutes jusqu'à
la rue Bergerue actuelle ({).

Parmi les enseignes nombreuses qu'on rencontrait dans
la rue Saint-Adalbert, au commencement du XV'siècle,
citons le Sperwier (épervier) et la Ch.aine. Certains
immeubles touchaient par le fond, des maisons claus-
trales de la collégiale Saint-Jean ("). A I'angle des rues
Saint-Adalbert et du Pot-d'Or, a existé, jusqu'à la fin

du XVIII" siècle, une
habitation dite de la
Sainte-Trinité,. Elle se
trouvait occupée, en
r273, par J.-F.-Jos.
Ransonnet, et est deve-
nue l'objet d'une em-
prise à cette date (u)
pour la rectification de
la voie. Plus iniéressante
encore était la maison
portant I'enseigne du
Saint-Esl>rit. Un de ses
propriétaires du XV"
siècle, Robert de Mo-
malle, ordonna, par tes-
tâment à ses héritiers de
rr donner le potaige aux
pauvres nécessiteuxl les
lundis, mercredis et ven-
dredis du Carême, en
cette demeure (').Cliché Béthune

(r) Le clergé de Reims ensevelit le corps de ltvêque, qu'il considérait
nariyr, la tê1e reposnt su une pierre vénérée pour avoir été arrosée
o" Ëu"g de saini Nicaiæ. La tombe qui gisait sous le jubé ne fut
pàint.ôuverte d'un monument funéraire. Lorsque le rz novembre 16rz,

ies chanoines de Reims envoyèrent des osæments à Bruxelles, qu'on
crovàii appartenir à sint Atbert de Louvain, la garde en fut confiéc
À a-." caiàetites ftançais, dcs mins desquelles, après la Révolution
*ancai*, c.s oss.-ents passèrent en elles des religieuses bruxel'
loisei. oes techniciens ont érais d6 doutes sur I'authenticité de ces
rstes. Ces doutes sont d'autant plus tondés qu'en décembre r92o' un
àxmen attentif du ontenu d'ule des tombes mises à jour par le bom'
bardement de la cattrédrale de Reims, durant la guerrc rqr4-r9r8, per-
Eet d'âvâncer que le squelette y renfermé est celui d'Albert de Lou'
vâin. c'est ce qui parait résulter des objets retrouvés dans la tombe I
ooà--"tt une-volute de crose épiscopale de la fin du Xu'siècle.

I-es reliques ainsi reonnues ont été ramenéæ de Reims et déDosées
à iâ chapelle de I'archevêché, à Malines. Iæur authenticité a déJà été
établie par une enquete épiscopale. lcommunlcatloî itu itoctexr Ver'

vaech, à la soclétê d'aflthroïologle ile Bruretles, t9221.
/,e corps de sitrt Albert 6t destiné à repos€r définitivement dans !a

Uaiitique natiolale de Kækelberg' Par une délicate attention du cardi'
nat uàr"ier, une vertèbre soustraite du corps dtr saint a été ofrerte au roi
Albert le jour de sa fête en rgz4.

(2t Manuscrtt Vq- 1. 856, BUL. - DVB, t65t.
(31 Caqitùtion totoiss. de 1736.

iés dànnée. ries ceprtetrôxs PARorssrÂLEs ne $nt Das d'une p'é'
cision absolue, fres emeurs s'y renæntrent, dues à la négligence des
..iià"t""t. <t'impôt. Parfois, d'ailleurs, e demiem * sont bornés à
relevt'r seulemc;t les habitânts en état de solder les contributions et
ont laissé de côté les maisons oit demcuraient les insolvables'

(11 Cartut. Solnt-Je& t, r. 1256, f. r7o.

(s) XIII' siècle : l\taison deleis le Duiche à Saint-Aub;'ert, (PL r. rt'
f - ac'l

La voie était des mieux habitées, en général. Citons, à
titre de curiosité rétrospective, les noms de ses princi-
paux habitants de I'an 165r : I'avocat Mario, le procu-
reur Vallé, Jules Philippi, I'avocat Jaminet, Jean Bier-
noz, Adrien de I.ooz, I\farguerite Quercu, Hélène
Bourgeois, Dambly, Anne Bernimolin, Barthélemy de
I,aminne, Pierre Marodanus ; le mayeur de Mellen,
Noël d'Engis, M" Bertrand Spirlet, Bernard Presseux
et M" Jean d'Oreye (*).

(r't t26Z i In uico S. Ad.albelti. (Chorte de Soif,t-MathicN. à la Chaine,\
(2) 1360 : Rue condit d.e Saint-Adtrlbert. (Cartur, Sa,.t-Iean, t, 4SZ,

1. 72 v".l
(31 1422 : Maisn en Le Petitc nwe de Saint-Atbiert en Isle, joindant

vers Saint-Albiert à trne maion qui est les 30 prestres et vers le rue
de Laveur ale maison dahehclle Aclys Renbay. (Pùr. Satnt-Thomas,
charte orig- sur parchemin.) - 1436 : Maison roa d.e Sens Aber, apDelleys
ly Petite roe, ioindant vers Sens Abeir, al maison maistre Robeir
ly soieur de Plofs (scieurs de planches), vers la rue de I,aveur, joind.
à Joh. Ilusar. (Par. Ssint-Nicolas-au-Trez, r. r38o-r5o5.)

({) r-5o.5 : Maison derrière les Frères PrêchcJrs en le rue de Saint-
Albert, joind. de deux côtés à la rue de Mingirue. (luIan, dc l'éboque.)

(5) Rp, r.:, f,8s.
(o) RCC, r. r77t-r774, 1. 48.
<tl Cont. ct Testarnents, r. 1496-15or, f. r45.

(6,, DVB, t6'r,
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charrgé le 3 novenrbre r89o lc nom rue cle lleuse en rue
Adolphe Borgnet qui transmet la mémoire de 1'historien
bien connu. Né à Nanrur le z8 mars r8o4, Charles-Jo-
seph-Adolphe Borgnet conquit son diplôme de docteur
en droit, employa son jeune talent à la défense de nos
libertés. En r83o. il fit son entrée clans la magistrature,
mais ses préclilections le portaient vers les sciences his-
toriques. Ayant produit une étude sérieuse de la révo-
lution brabançonne, il fut chargé en rE36 de donner à
I'Université de Liégc lcs cours d'histoire nationalc et
d'histoire politique du moyen âge, poste qu'il remplit
jusqu'à sa retraite cn rE7z. Entretemps, il publia plu-
sieurs ouvrages d'histoire, llotâmment l'Histoire de Ia
Rérolution liégeoise de t789, I'Histoire des Belges à Ia

fin. du Xl/IIf siècle. Il a aussi édité la Cltronique de

lean de Staoelot, cn partie celle de Jean d'Outretneuse.
Borgnet est également I'auteur de nombreuses notices
ins6,rées tlans des publications de la Commission royale
d'histoire. La mort lc ravit à Liégc, le r.s février rE7.5.
Elu corresponclant de I'Acaclémie royale de Belgique,
le r.5 déccmbrc rE36, Borgnet en était devcnu membre le
ro .ianvier rE46. Il était lc frère de Jules Borgnet, aussi
historien.

Agaces

rI,E DES - Nom prirnitif tle l'îIe des Aguesses.

Agathe

R 1' - C'est à tur licu-dit ryue s'appliquait cette ap-
pellation. Il avait sa sitrration au delà de la porte Vive-
gnis. On ne le rencontre guère qu'au XVU siècle (').
Il tirait son llom de celrri d'un cotillage qui joignait la
voie maintenant clénommée lJonnc-Nouvelle et jadis
ruelle le Cornu (').

Agimont

RUE - part de la rue dc I'Acadérnie, aboutit place Saint-
Sér'erin.

Voici l'une des rares voies dont le nom s'est perpétué
indemne de toute altôration à travers les siècles. L'ori.
gine de la dénomination a néanmoins intrigué les cher-
cheurs. La terrrrinaison nton!, comme pour Publémont,
Xhoténonl , etc., aurait pu être due à la condition
élevée et en pentc (lc la localité (').

N'oublions pas l)ourtant qu'Agimont a êtê un nom
propre asscz répantlu au rnoyen âge. Il y eut de nom-
breux seigneurs d'Agimont. Un château-fort de ce vo-
cable, situé à peu de distance de Givet, fit partie de la
principauté liégeoisc jusqu'à la paix de Rysrvick. N'y
eut-il pas même en la première moitié clu XV" siècle,
une (( maison pour Dieu rr ou béguinage dite d'Agi-
mont (n) ? Ajoutons que la plus ancienne mention cotluue

(r) XV" sièclc: En licrt qu'on (list al AsLttttt, fous le Dorte (lc Vin-
gnis, joindant vers lc clracic. (Por. .Scinl-..lrrrtrtt, r. sur parchcmin, f. :4.)

(2) XV' siècle : Cortil aDDcl{' cortit oll. ,,tgrrthc derrière le maison
Giele'fhonar, joind. d'amont alle rualle lc Corilut. (Paroi.s.sc Scin!-
Jean-Baotistc, r- aur aniil'crs., f..S8 v".)

(3) En rvallon, lc nom ,4giDrotrt s'rDDcllc in Adjînonl. (Nolc de
IL lcatt Haust.\

(4) 1432 : ]Iaison pour Dicu condist d'Aginont, à Saint-Christophe(EL, Coni,. et Test., I. 24t.,

II

I: population de la rue, en 1736, t'aurait conrpris que
â3 habitants, d'après la capitation paroissiale de cette
{tate.

Peadant de longues attnées, au XIX'' siècle, la rue
ebrita un bureau auxiliaire du Mont-c1c-piété. Devenu
sns sgiliff, il a été supprimé, le r"' mars rgr5. La mai-
strû tr,o 18, siège de ce bureau, a êtê aiiénéc par la Com-
mÈsion administrative en 1916.

Adam

lrr-ELLE - Il serait oiseux dc chercher cette voie
dans la nomenclature moderne des rucs de Liége. La
dénomination ruelle Adant. avait cours il y a trois siècles;
nais elle n'a jamais été d'un trsage général. Iille s'ap-
pliqua d'une façon tout occasionnelle à I'une des im-
passes de la rue Vivegnis actuellc, impasse privée au
surplus. Au milieu du XVII" siècle, le nom, qui rappe-
lait celui du possesseur de f impasse, avait cessé d'être
usité (') .

Adolphe Borgnet

RUL - va de la rue Saiut-I.éonard à la rrre l\torirrval.

\onobstant sa physionomie toute nroderuc, cette voie
n'est nullement de création récente. Iille existait dans
les siècles passés. On la qualifiait dc temlrs à avtrc rue
Derrière les Quatre Tourettes. f'expression qui avait
fini par sc généraliser dans les derniers temps était nre
de trIeuse.

Evidemment, le tracé cle la voie n'a pas toujours eu
ni la rectitude ni I'ampleur qu'on lui voit préserrternent.
Très rcsserrée, elle était bordée de haies srlr une bonne
partie de son parcours. C'est le e novembre 1866 que
le Conseil communal s'occupa, pour la prcmière fois,
de I'amélioration de cette rue et, du coup, voulut lui
donner une largeur régulière de douze mètres. La me-
srlre reçut la sanction royale le rz septembre 1867, mais
à la suite cl'une demande <le la Société liégcoisc pour la
construction des maisons cl'ouvriers, laquelle société
allait garnir cettc artère d'un bon nonrbrc d'habitations,
l'édilité revint sur sa clécision. Pour permcttre à cette
société de ménager, en face des bâtinrents à construire,
des jardins de cinq mètres cle profonrleur, I'assemblée
communale rapporta le plan précédent et lui substitrra,
le 3 avril rtl68, un autre plan laissant seulemellt dix
mètres de largeur à la ruc. La Société eut, dc\s lors, pour
ohligation cl' <t insérer darrs les actcs cle vcntc, qu'il
ne potlrra être élevé, au côté gauche de la rue, d'autres
constructions que de sirnples clôtures, à moins de se te-
nir à une distance de douze me\tres au moins cle I'ali-
gnement cle droite r. Un arrêté royal du zz juitr 1868
ratifia cette clélibération, qui ne clevait lras êtrc la der.
nière quant au tracé. En effet, le z7 janvier 1882, le
Conseil vota encore des modifications à l'aligr.rement
d'rrne partie de la rue, modifications rlui obtinrent I'ap-
probation supérieure 1e 5 juin.

Pour éviter toute confusion possibl,:, lc Conseil a

rr) r60.5: trIaison en Vingnis, joinda-t rl,aval à la ruellc qu'on dit lâ
rlal -.lrlorr. (Parois.r: soitl-Ihorrrd-s, Sl()rk, n., ss, f. S6, aux archives
(lc Srint-narthélemy.)



t2 AGIMONT

Ancien ltôtel de la rile Agimotft

de la dénomination de la rue date du début du XIII"
siècle ('); elle donne I'orthographe Agiermont.

Ce n'est donc point dans la topographie qu'il faut
chercher la raison d'être de cette désignation locale,
mais plutôt dans le nom d'un propriétaire de I'endroit.
Ainsi en a-t-il été poar Robertnont. Si la preuve ne peut
être fournie er1 ce qui concerne Agintont, la cause réside
dans l'ancienneté reculée à laquelle la voie remonte.
La composition du nom prouve que celui-ci est antérieure
au XIII" siècle au moins, car alors l'Agimont de Liége
était habité, orné même de maisons cle valeur, avec jar-
dins, etc. (').

Il se conçoit que
I'endroit ait été très
prisé dès les Pre-
miers temps de la
cité. Ce u'était .pas
un mince avantage
que d'occuper cette
position très salubre à
I'abri des inondations
fluviales, à une faible
distance du cceur de
la cité et d'avoir à sa

disposition, à côté
de sa propriété, non
seulement d'amples
terrains maralchers,
mais un gracieux

ruisseau, la Légia aux
eaux limpides. Ce
cours d'eau longeait
effectivement la rue
Agimont et coulait à
ciel ouvert. Com-
plètement votté en
16S6 ("), il continua
de circuler souterrai-
nement en la rue jus-
que peu avant le der-
nier quart du XIX'
siècle.

La voie même avait
été formée cle bonne
heure. IJne section re-
levait de la circons-
cription paroiss'iale de
Saint-Servais ('). Le
reste dépendait de la
paroisse Saint-Séve-

tous les appareils nécessaires à la vinification. Par
cxemple, l'an t366, un Gilles Matiffais, de Saint-Lau-
lent donne à bail à rente, à Jean < li Gangnerais, vi-
gneron rr, en même temps que des bâtiments d'habita-
tion et de travail, un u stordeur (pressoir) r, six graudes
cuves, des bacs avec une série de mesures en bois, affec-
tées à la préparation du vin. Le repreneur devait entre-
tenir tout ce matériel à ses frais. Jean li Gangnerais
avait pour voisin un autre vigneron, Gérard Pevereal
de N{ons, nom d'une famille qui clevint cles plus répu-
tées au siècle suivant (').

La location de ces inrmeubles se faisait à des condi-
tions très moclérées.

Jean li Gangnerais
avait seuiemeut à
payer 3 marcs et 6
sous cle cens annuel
pour le sien. Lorsque,
en r38o, cet exploi-
tant céda, à son tour,
le bien de Jcan A
I'Eau du \Ioulin, lc
paiement fut plus
onéreux ('). Celui-ci
se chiffra par 6 marcs
et E sous cr1 r3gz,
quancl ia propriété
passa aux mains d'un
autre vigneron, Jac-
quemin de Kemexhe,
lequel vivait à côté
du même Gérard Pc-
vreal et de Jean c1'41-

lerrr lairenscohier
(mégissier) ('). D'or-
dinaire les construc-
tions aux angles de
la rue se trouvaient
occtrpées par des bras-
sines (brasseries-res-
taurants). Celle du
Fcr-du,-Moulin se te-
nait au XIV" siècle
près du moulin des

Bons-Enfants (o),
qu'on disait parfois
situé en Agimont,
car cette voie n'avait
pas de délimitation
précise. A l'autre
coin du côté gauche
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La situation, à droite surtout, se présentait on ne
peut plus favorable pour la culture de la vigne. Les
professionnels nc manquèrent pas de s'y adonner. I1 y
avait 1à une coutume si persistante que, à l'époque mé-
cliévale, quand des maisons se transmettaient, en loca-
tion ou autrement, la cession comprenait d'ordinaire

(t) r2?8: CESL, t. I, p. ,5o.
(2) XIII" siècle : Maisort kî ftt seigttcl.r Thiri dc llrgll, se siet en

Agimort deleis lc jardin Gillebin. (PI, r. tt, f.. 92.)
(3) CC, ex 16.16.

(4) r3.lo: Vit-us LIa Agitttoltt, - 1345: Domns i,l lico de Aglmont Da'
roc.hia-S. Servatii (Cour féod.). - 1436: Maison en Agimont sur les
Darochès Saiflt-senais et Sâint-Séverin. (EL, Cort"t. et lcst., r. 1435-t438'

f. ss.t

également, vers l'église Saint-Séverin et à l'époque sus-
dite, beaucoup d'amateurs fréquentaient la maison du
Chien-de-Chasse-de-France ("), qui fut transformée en

la brassine du Letrier, au siècle suivant (u).

A peu près en face, au tournant des rues Ilocheporte
et Agimont, était une brassine plus célèbre encore, celle
du l/ert-Cheoal. Ce nom d'enseigne fut pris par une fa-

(1) CuvELrER, Ct'8, p. 53o.
(2) Ibid., p.649.
(3) /bid., p.7or.
14) Cdrt. Sainte-Croix, r. r, f. r79 v'.
(s) 1bi{t.. f. r82 v".
(6\ Coila- (t test., f. -.9?; - EL,1, 20, f. 253 v'.
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--*-. -:égcoisc qui tt'cst point éteillte. I,a brassine était
.rr-;:a:r:-:r- à la résitlcnce dc Jacquernar Crckillou qui, att
Iirr" :iè-cle, fut transfornrée clr tlll lréguirragc dit de

ie='--ir'.rin (t). La ntaisott <le cotrsonttttatiott, rclcvéc
r= :,:':. liar llartin, fils cle Pierrc dc Vcrdcheval ('),
:rLË ..-suite aux nrains <lc Jeanne dc Vcrrlchcval, éPotrse
:t tr;=itn llaclct, échevin tlc Lii'gc, latluclle la pos-
:<i::: .::cr,,rc c'n r.i2.s ("). I,'inrmeulrlc cotttprcnait alors,
îÉ.=r::1. r-iqne, horrlrlorrrriè'rc, plus 1c jar<lirr tlit clcs bé-
.æ.: e: s'étcnclait jrtsrltt'aux rcnlparts cle Hochc-
:r:r:= ' La brassinc rlrr Vcrcl-Chcva'l tt'avait point
:=1a:-: I la fin du XVII'' siècle. l'lllc joignait le rt ci-
:t-"-:::: :isuinage ,, lc jarclin de I'hospicc tlt-s ()rirltclirrs
:: :'.:::::uait rlc s'étctrrlrc iusrltt'aux fortificatiorls (').

l*: ..' \\-'. sièclc, outre les bra.s.sirrc.s et I'hôtel (lu

-;.' ' -\.sinront uvait uue élute , c>rt étalrlisscment de
:c.-.. ,ji:c de Saint-Sér,crir (') .

r-'r:l à tiroitc quc sc trottvaicnt lcs habitations les plus
nr.ltrchées. à raison <lc leur atnpleur. Aussi 1' rencon-

=i::--.:- rius clenleurcs cle gerls cle corr<litiotr, ttotamtttcttt
,.- R-::liia \\'ilré et tlc <lanrc Agtrès tl'Allcur, rlui s'allia

- ..---lcles noces ir rr il.aîtrc Guillattrnc, nr['<lccirr clu
:r=.-;.ér'êr1tte Jean dc ljavièrc rr ("). l)ltrtrri lcs arttrcs
:É.r-:-::f,iités habitatrt Aginront au \V" sièclc, ajoutclns

-::-: ii :ri:onrnrc, nraître ardoisier, Alcxan<lre de I\{ciu-
--.. .-r:c ct procurctll', Catltcrine tle Bcllcfroitl, Jean lc

? ,'---.:--. i'chevirt, ctc. (') .

*t3::: .a suitc, la voic rlcvillt pitrs aristocratiquù en-

"i'-f,: L- largcur relativc <le sou tracé, 1'accù's tytr'elle ou-
,:.:.:: ::.: Hocheportc ct Saintc-llargueritc, vrrs la lles-
:a;r. :::iraient lir rtourlrrc tlc famillcs ir équipages ("').
--.:c-. lc rapport écotrottticlttc, ccttc voic a subi ainsi
--t'::.s transfornrations. Au XIX. sièclc, les carrosscs
t=r::l :c-::rltiacés liar le gros charroi, par tlcs transltorts
:i. :-:i.lc, abonclarrts, corrséclueucc clc I'intcnsité du

=:::c .: dc 1'état asccttsionttel'<le f irttlustt-ic. I'rrc statis-
:r::c crfiicielle établit, vcrs rESo, 1c passagc journalier
:r ;i:i:izu ccnts .l rlix-huit cents véhicttlcs ctr Aginront.
L.*; bruit assourrlissant ct les autrcs irtconvénieuts du
:.t-;it ar-aient fait tléscrtcr ccttc ruc lrar la classe aiséc.
I ;;:r-:té du clrarriagc v a dinrinué ûttortrérttcnt cleprtis

;:: .-;.ui-ci ernpruntc la ruc tlc I'Acatlénric ct la ruc...-: llienon, créécs ir l'époqtrc nrotlcrnc.

!-:;.r:'-lÉ-S-ûns clcs lrôtels occupés autrcfois en Agi-
-,.-: ;,3r la haute société liégcoisc sont rcstôs debout.
r.-::'.:t pas le cas lx)tlr cctlx <lcs fanrilles de Tornaco ct

'i-: f1e:<rn jrrlit Jilkcillar Crek(ill(D (llli (st tri[rsfr)rnric' trr b,j-
I.r..i\' :: j:.:.ant lc tournant lcrs llochcDorte. (I)()\cIiI.lir', I(-,sC, n" 673.)

' :, Ilrrs.inc cntpris Saint-Séverin, joirtrl. à trnt' virlc placc, fai
\i:: ". - -'4:,: tortrnant), <lt'lrt rtte <i',\*imont joittrl. ri'aval aux bé
::- :... ii,int-*\'crin ct l)ar (l(rriùr( allarrt jrrs<lrr<. arrr fossés tlcs

= r- :'-ii: C:t.it. (l'L, r. 57, f. 9o v'.)
. r -! . .: .Jr-..

1 :i:r ]taison de C(rJ, (PLLr..Srrixt-lti.:hel, r. r.1;1, f. 4r.)
:-:a ]i.ri$n cn r\ginront, par Saint-Siév(ritr (t Slirrt'Scrvais, vc-

rs- i:. l-: ri'sc' rlclcis lc postit-c dclc slrrcrrr: (DL, ('otri'. r,l lr'.s1., f . :119,

<lc Lannoy r1u'occulrèrcnt au XIX'' sic\cle la logc ma-
çonniquc clc I'litoilc ct 1c refugc Saint-Philippc. A la logc
a succé<lé la chalrcllc <les scurs tltr Divin Rédemlrtcur.
Ccs constructiorrs à lcur tour ont rlisparu en rEli4. Cc
<1r'on v reurarrlu:rit rlc lllus ancic.rr, c'cst I'arrièrc-bâti-
nlcltt tle I'hôtcl <lc I,:rrtnov, façadc ogivale percéc rlc
fcnôtres aux lrtrtc.aux ortrés <l'accola<lcs, rlui raplrclait
les tnaisorts rlu XV' siècle.

Le rcfugc clc Saint-Philiplrc attcnait à I'unc des dc-
llrcurcs les plus distinguées ct lcs plus vénérables dc la
ruc. Aujotrr<l'lrui fort cncaisséc 1)âr ult cffet de la suré-
li.vation du sol, ccttc lrâtissc qui portc le n'' E, était oc-
cupéc, il y' a qucltlrrc <lcrui-sièclc, lrar I'architcctc Jolict.
I,ir résidèrcnt ctr la prcrrrière nroitii tlu \IX" sièclc, le ré-
prrté avocat'I'cstc, ancicn nrinistrc frarrçais, et arrpa-
ravant n:[. le conrtc dc Lictlckcrkc, gouvenrcur <lc lu
provincc. On pcut y retrouvcr dcs rcstcs dc la décoration
ctr bois du salon ori sc faisaicrrt 1cs réccptions. Ccttc cli.-
criration, la faça<le, ct torlt .lc corps du prcnticr liâti-
nrent rlateut tlu \VIII" siècle. Ll coustrtrction clu fortcl
cst lrcaucoup lrlus ancicrrne. I,lllc appartient, err mairrtcs
rle scs partics, au \VI'' sièclc. I'ar un singulier rctorrr
tlcs choses rl'ici-bas, ccttc ponrpcusc dcnrr,urc cst, dcpuis
rt1r.i, lc siè.qc dc l'école profcssiottttcllc drr livrc (').
Lrrurédiatenrcut avant, clie avait alrrité 1'école profcs-
siorrneilc dc corclorurcric.

Ccttc clernièrc a été transféri.c, à peu pr:ès en facc,
eu I'inrnreublc rr" g. Cclrri-ci qui, dc rEsq, au commcnce-
rrrcrrt clu XX'' sic\clc, alrrita unc écolc comnrunale pri-
ruairc ct unr, ér--olc gar<licnrre, forrnait aussi un arrcirrr
hôtcl scigncrrrial. Il se lrrolongcait sur 1'cr-r'r1-ilaccr-ncnt
or\ cst lrâti lc local <ic l'écolc profcssionnelle cl'armu-
rcric. f,orstluc, crr rSsS, I'acryuisition en fut faite par
la Villc liour affcctatiorr scolairc, il constitrlait 1'hôtc1
rlc la fanrillc rlc floffarts, laclrrellc v avait srlccédé aux
()rac11' dc Bcllairc. I1 a été occupé rluclclue tcmps par le
gén(,ral rlc clivisiorr frarrçais llagnarr ct sa fenrnre Itorrs-
scllc (n," 522 ct 5:.i ancicns) .

Les gouvcrrrctrrs <lc la proviticc, rle Lacoste ct clc

llrouckcre v ont rlc rnôrrre c'lcnrcttré ct <lonné cle sottrp-
trleuscs soirécs. I,c gottvcrnentcnt lrrovittcial s'était ins-
tallé cle rEz4 ir rS-15 rtrc <lcs I3otrs-linfatrts. C'cst ce qui
cxlrlirluc tluc lt's clrcfs rlc la lrror-irtce aicrrt alors halrité
rlc cc côté.

I):rrnri les rnltrcs dcnrctrres dignes rl'êtrc signalées,
on l)cut mcntionrtcr l'lrôtcl rlu clranoittc Deltasquc, ct
dc J.-G.-P. Pctiticarr, llla,veur tlc Scraing qui, à la Ré-
r,oltrtiotr fratrçaisc, établi garrlictr du trésor clc la cathé-
rlralc Saint-Lanrbcrt ct <lc trontbrcuscs arcllivcs, coudui-
sit lc tont ri Hamlrourg <l'or\ ils finircnt lrar ruveuir par-
ticllcnrcnt, crr nrônre tenll)s (lue lcttr garcli:n (t). Darrs
la suitc f imrncublc rlcvirrt srlccessivcnrcttt la maisott clcs

Ilal'ct, des Nagattt (rr" 53,o lris atrcicrt). Lc:6 urars r63q,
ccttc maison avait i'té vcrrdue par Léonartl Lirrtcrmans ir

Crrill. ]Iilemans.
Iirr rE75, on procédait, <lu nrômc côté, ir la démolition

(l) Àu ùrois tlc'janri<r rSrlq, lrr Soci{ti't}'p(urâl)lri(luc Iiigcoisc avait
rr.torrrnran<ié la création <lc cette écolc. I-r1 rl()lllcall projct a éti' pré'
s('nta ('n trolcmbrc rgoS par la Chamlrrc stnrlicalc tlcs patrons ilrtpri'
ilrcrrrs. J).ir lû Soci(t(' tyt)ogrûphi(lrrc liégcoisc, lc ccrcle I'Elfort, ctt. I.c
Const il conrmunal cn rgoq a tlonné r:n(' sollrtion fûvorablc à la Drollo-
siti()il.

(r) Jeûn-()illes-I'icrrc i)(titjcan (lemeurtit i llarulrottrg dans la Koc-
nigstrirssc, n'2.i3, où il t'xcrçait l0 rrrofcssiotr (l'architecte.
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d'un bâtiment d'origine fort éloignée, propriété de la fa-
mille Balleinc, pour édifier le local du Cergle Saint-Hu'
bert. Dans un mur qui séparait par derrière cette de-
meure d'avec l'antique béguinage Sainte-Elisabeth dit
I\Iostardy, on découvrit une dalle ancienne portant cette
inscription : Sl>es ntea Deus. Cette devise a été adoptée
par le Cercle Saint-Hubert. Le bâtiment donnant rue
Agimont a eu pour architecte M. Joliet. L'inauguration
du local s'est faite le rz novembre 1877.

Une section de la rue Agimont qui s'étendait jusque
rue Sainte-L'laire (maintenant rue des Anglais) a été
supprimée en 1884 pour I'ouverture de la rue de l'Aca-
démie. Diverses maisons ont été abattues à cette fin,
notamment celles occupées jadis par Verninck, < homme
de loi )), par les de Stembert, par le ministre d'Etat
Charles Rogier. La belle propriété qu'a longtemps pos-
sédé?le président de la Cour d'appcl de Behr fut mor-
celée à la même occasion.

Consignons en passant que la maison n" 14 a servi
de local à l'Institut cles sourds-nruets depuis 1838 jus-
qu'en 1875 et que I'immeuble rro ancien était la de-
meure du professeur Charles Dechênedolé, cle Paris.

Il faut nous arrêter davantage à I'immeuble no z6
(ro7 anc.), qui sert maintenant d'école primairc com-
munale de filles et de jarclin d'enfauts comnrunal. C'est
à cet emplacement ou ir pcu pre\s que sc trouvait en
1529, une propriété spécifiée ainsi daus uu acte des
échevins de Liége : rr Maison sise eu Agimont, non loin
de F'avechamps et de l'église du Saint-Sépulchre, joi-
gnant à rnaltre Antoine Loots, avocat et à maître Henri
Piettekin, curé de Sainte-Gc-rtrudc r. Cette ample pro-
priété fut reprise le z6 juillet rS2q, des mains rlc Lambert
de Burre, mercier, citain <le Liége, par Catherine Cou-
nerot (t). Quellc est cette Coutrerot? Est-ce une ascen-
dante, par alliance, de Gertrude Counotte, dont nous
allons parler? C'est très vraisemblable. En tout cas, les
Counotte et les familles alliées avaient leur domicile en
Agimont.

Ajoutons, pour préciser clavarrtage, que, jusqu'en ces
dernières années, sur denx pierres eucastrées dans Ie
mur d'une terrasse en la cour de l'école ci-clessus, on a
pu lire cette inscription en lettres gothiques :

I\Ie.ncBlr,ls lrr P(ER) FECrr

A" D(orrrx)r r54o

P.e.x rrurc DoMUr ET oITNIBUS coN\-ERSANTTBUS

IN EA(M)

Jusqu'au XVII" siècle, I.iége ne possédait point d'hos-
pice pour orphelins. Ce fait paraltra étrange à ceux qui
connaissent combien était féconde la générosité liégeoise
dans le passé et grand le nombre des institutions hospi-
talières. I,a population considérait alors chez nous
comme un devoir moral de prendre soin des enfants d'un
frère ou d'une sceur décédés. D'ailleurs, cles couvents,
des confréries, des corps de métiers, diverses associations
qui abondaient en notre ville se chargeaient séparément
de l'éducation de maints orphelins. Sur les recommarl-
dations d'un homme de bien, Gasparcl de la Roche ('),
conseiller du prince-évêque et beau-frère du chanoine
Jean Chaoeauville, une pieuse et riche personne, Ger-

(r) CESL, t. \-, n" 368r.
(x) KErtPriNEERs, Ëfr.rl.c sur lcs ùncicns stttltlfialres de Ll(se, t8()6,

pp. ss et 8q.

trude Counotte, veuve de l'échevin de Liége Voes ou
Servais de la Vignette ('), voulut assurer définitivement
le sort des orphelins : a Emue par un ressentement de
la gloire et honneur de Dieu )), - nous citons I'acte de
fondation - rr et par une ferveur de charité, de subvenir
à leur misère, indigence et pauvreté r, Gertrude Cou-
notte, pour a fonder un hospital et maison pieuse l
offrit rr sa maison située en Agimont ainsy et en telle
sorte qu'elle est achaptée par elle d'Anthoine Termonia,
avecq les appendices et appartenances et meubles y es-
tans )),

Quand a été fondée réellement I'iustitution bienfai-
sante? Selon I'auteur clu Recueil héraldique des bourg-
ntestres, Gertrude Counotte l'aurait fait bâtir en 16zo(').
Cet avis est partagé par maints autres écrivains liégeois.
La pierre commémorative qui, dès le XVII" siècle, était
apposée sur la façade de I'hospice, annonçait, de son
côté, que cette maison charitable avait été érigée < l'an
t6zz t. Or, nous avons eu entre les mains le testament
original de Gertrude Counotte, signé de sa grosse et
rrette écriture. Il datc du premier juin 1613 et a été seu-
lement modifié quelques années plus tarcl. Déjà cn 1613,
la testatrice déclarait vouloir <r fonder ung hospitaux et
maison pieuze pour I'entrctenement et alimentation cles

dits enfants orphelins qui deveront estre fils ou fille
de bourgeois de ceste cité n. Pour I'achat <les locaux et
leur ameublement, elle léguait une somme de 8,ooo flo-
rins Brabant. Elle ajoute que 1es enfants ne peuvent y
être aclmis avant l'âge de sept ans ni être conservés
aprë's l'âge de 14 ans. Gertrude Counotte signifie en
outre, qu'elle laisse à l'établissement prévu, mille flo-
rins Brabant de cens ou rente annuelle. En terminant,
elle désigne ( pour exécuteurs d'icelle fondation u Ma-
thias Marteau, chanoine cle Saint-Pierre, Jean Fanchon,
chanoine de Saint-Denis et président du Séminaire, Ma-
thias d'Ans, ancien bourgmestre, Guill. Van dcr Hey-
clen a Blisia et Jean cle \Iéan, ses neveux, membres du
Conseil ordinaire. Dans le corps même du testament,
true clause, d'une autre écriture, mais contemporane
de I'acte, porte : rr Je laisse à la maison et fonclation des
orphelins que j'ai dressée en cette cité, outre tout ce que
j'ai clonné de ma main 5oo florins Brabant de rente r.

Que conclure de ces clonnées? C'est que dès I'an 1613,
Gertrude Counotte, laquelle mourut le 3 mai t625, avait
le dessein formel de créer un orphelinat. Ce dessein
n'aura reçu sa réalisation qu'en 162o. Chose certaine
aussi, l'évêque Ferclinand de Bavière approuva !a do-
nation le z7 septembrc 16zo. Dcux ans après, l'on inau-
gurait l'établissement sous le nonr nlaison des fautres
Orfhelins ("\ .

La Ville a dédié I'une de ses rues à la digne fonda-
trice. Nous avons donc I'occasion cle donncr pltis amples
renseignements sur ccttc bienfaitrice de l'humanité sous
la rubrique Counotte.

(r) Il est mort le 7 mai 16o9.

(z) pase 3?S.
(3) I.cs données d'une chronique vulgairc inédite, du premier tiers

du XVII" siècle même nc concordent nullement avec les éléments puisés
par nous dans le testament eutogrâphe clc la fondatrice Gcrtrudc Cou-
notte. Suivant cette chronique, l'ércction dc I'institution porrr orfihelins
aurait êtê faite au mois <l'octobre 1616 dans une rnaison a..hctéc a,æo
florins de Brabant. Cette naison avâit aDDartenu Drécêdemment à
Lambert Playoule, gendre <lc l'échevin < Wisoffe r, tandis quc le testa-
ment intliqrre comme propriétaire ancien, Antoine Tcrmonio.
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L'institutiort a étê établie d'abord pour trente orphe-
iins. Des legs subséquents permirent de la développer.
Fr Ia première moitié du XVIII" siècle, I'ccuvre abri-
tait solxante garçons et quarante filles. rr Lorsqu'ils
p€nrent travailler l, écrivait Saumery dans les Délices
.ir Pa-r's de Liége, rr on leur apprencl le métier pour le-
rquen ils paraisscnt avoir ie plus cl'inclinatiou et ils n'cn
srl'rtent que lorsqu'ils sont assez forts et assez habiles
fr,ur gagrer leur vie par leur travail D (').

1.,)n remarquait alors au dessus de la porte le \Iémorial
$siçant :

u trIaison fond.ée à l'oneur de Dieu pour
I'instruction d,es orfh,elins légitimes ele Ia
cité de Liége par demoiselle Certrud Cou-
nolte, tseule du sieur échetsin Vignette,
I''an rbzz (sic) Rébarée I'an r7o5 t.

Les administrateurs présentaient individuellement les
eofants susceptibles d'être reçus. Il résulte du compte
de I'an 1786 que I'entretien des 48 garçons importait en
lno]'enne chaque année une dépense de r,623 florins
r: s. et l'entretien des filles, au nombre dc a6, une
sûnme de E6Z fl. 3 s. Ces chiffres ne comprellnent pas
lla nourriture, mais seulement la fourniture des vête-
m€nts, des chaussures, le raccommodage et la lessive.
t-tn pa1'ait en outre au prêtre Demeuse, en qualité d'au-
mônier et d'instituteur, une subvention annuelle de zoo
florirs de Brabant.

Sous le régime républicain, à I'expiration clu XVIII'
siàle, la maison des orphelins devint une institution of-
ficieile : I'Hosbice des Enlants de la ltatrie. Iille se trou-
'r-ait sous la direction provisoire de la municipalité. L'on
Èut à ]- déplorer alors un grand désorclre et des scènes
scandaleuses qui sont narrées dans les pièces a<lminis-
iratiçes clu temps ('). Pour éviter ces irrégularités, les
r"r-ç,helirres ont été transférées depuis 1'année q97 dans
iTrospice Sainte-Barbe. Celui de la rue Agimont, exclusi-
rernent destiné désormais aux garçons, reprit son nom
.F/t.-slice des Orphelins en rEo8. A cette époque, il était
der.en-i par ur1 économe-directeur spirituel qui recevait
ia nourriture, le logement et un traitement annuel de
l:"r fr. I1 avait simplement sous ses ordres, une cuisi-
nière, une scrvante, un tailleur et un cordonnier (").

C'est le même régime, à peu près, qui fut suivi sous
1: gouvernement hollanclais. Le passage ci-après extrâit
d'un rapport de la Commission des hospices, de r82r,
initie au mocle cl'existence des orphelins d'il y a un
siècle :

,, Les enfants sont admis à l'âge cle sept ans. fl faut
être né à I,iége ou dans ses faubourgs et être orphe-
iin de père et de mère. L'on y reste jusqu'à l'âge cle 18
ans accomplis...

u En été, les élèves se 1èvent à cinq heures du matin
et en hiver à six heures. Toute l'année ils se couchent
à huit heures et demie du soir rr (n).

Les anciens locaux furent démolis en rE37, pour faire
place à des installations mieux appropriées, sur les plans
de l'architecte Rémont. Alors, dit-on, clisparurent les

i 1 r Tomc I, p. 239,

r: I C-S-l H, z" sérrc, p. 167,

fr] .1lSDO, D.334.
a Régiùre llollandais, Statastique des étLrblisscnrcills dc bieilJaisailcc,

r. rS:r, pièce 32.

vestiges d'une chapelle qui avait étê êrigêe en I'honneur
clc saint Eloi et dont l'entrée donnait sur la rue même.
Alors également, fut substituée à I'inscription commé-
morative rle la façade, cle l'an r7o5, une autre conçue
cl1 ces termes :

HosprcE DES ORpHELTNS
FowoÉ EN 16zz

cr*t*.,#Ëo.,*o.r,
Vnuvp VrcNEmn

REcoNsrnun rN 1837.

I,es conditions topographiques ne paraissaut plus pro-
pices pour tel Orphelinat, les Hospices furent heureux
cle vendre I'immeuble de la me Agimont à la Ville le
r5 février 1892, au prix cle z87,ooo francs. L'orphelinat
renfermait alors cle r3o à r4o orphelins. I1 s'agissait de
convertir le local en école communale de filles. IJne partie
fut réservée pour y transférer le jardin cl'enfants cle la
rue des Bons-Enfants et ie cours nornlal Froebel. C'est
penrlant ces transformations que I'inscriptiou iapiclaire
ci-dessus a disparu avcc cl'autres qui, aux deux côtés
cle la porte à rue, rappelaient sur pierre également les
noms cle bienfaitcurs cles hospices.

Paruri les maisons dérnolies pour aménager err r8E4
les rues cles Anglais et de 1'Académie, celle qui attenait
à la porte de la ruelle Chabot possédait une remarquable
corniche en bois sculpté, clui cst déposée maintenant atr
I'Iusée archéologique. C'est un corbeau styie renaissance,
ciatant cle 1559. I,e rnédaillon principal était aux armes
cle l'évêque Robert cle Berghes. Les armes ont été dé-
truites et, à leur p1ace, orr a cloué, après la Révolution
française lrrobablement, L1n autre médaillon ayant pour
sujet une tôte d'homme couronnée de laurier. Ce mé-
daillon occupe le milieu cle 1a corniche qui se divise
en trois compartiments ; à côté du médaillon se lit le
millésime 1559 et cn-dessous la clevise du prince : Velis
quod possis. I,es scull:rtures de droite et de gauche so1lt
très bien conservées, clc même que lcs têtes grimaçantes
qui supportent la partie supérieure. C)n voit, à gauche,
le chef cl'un homme barbu et coiffé cle la toque ; à
<lroite, uue figure de femme portant la coiffure de
l'époque. Le rcste de I'ornementation se compose <le

rinceaux, style du milieu du XVI" siècle.
La maison tlc laquelle a été <létaché cc curicux ou-

vrage, était habitée en r83o par Charles Rogier, membre
du gouvernement provisoire, à la fondation de l'Indé-
pendance nationale. Les sceurs cle Rogier y tenaient un
pensionnat. Elles ont été remplacécs par les demoiselles
Smits.

Agneau
RUE DE L'- part de la rne de la Cathéclrale, aboutit quai

Sur-NIeuse.

Comme beaucoup d'autrcs, cette rue doit son nom à
une enseigne. Pendant plusieurs siècles, I'enseigne de
7'Agneau distinguait la maison formant I'intersection de
cette voie et de la rue dite maintenant de la Cathé-
drale. fl y eut 1à un hôtel très réputé. On y clonnait
souvent des tr redoutes r ou fêtes dansantes, très re-
cherchées des amateurs. Parfois, des <t maîtres à dan-
ser )) y donnaient rendez-vous pour perfectionner dans
la chorégraphie les disciples de Terpsichore. Les ar-
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tistes musiciens avaient une prédilection pour cet hôtel.
En t776,1e céièbre compositeur André Grétry y descen-
dit à son séjour à I,iége ('). Quatre ans plus tard, I'hô-
tel avait pour possesseur Olivier l,emaire (').

I,e local.était assez spacieux et renfermait écuries,
remises, etc. L'abbé de Feller, a consigné à ce sujet
ttn incident assez caractéristique qui s'y accomplit de
son temps : l:.Le zz mai 1786 l, raconte-t-il, u dans I'arr-
berge de l'Agneau sur Meuse, un cheval échappé de
l'écurie, monta, pâr un assez mauvais escalier jusqu'au
grenier, d'où I'on eut bien de la peine à le faire des-
cendre (3). l

Malgré son bon renomr I't auberge l changea fréquem-
ment de tenancier. Peu avant la Révolution française
elle avait pour exploitant Sébastien Simon-Delporte qui
remit ses affaires à sa tante, la veuve Lemaire. Celle-ci
au début de 1'an t7gt, rétrocéda I'hôtel à son neveu
Séb.-Jos. Delporte qui continua la table d'hôte où l'on
dlnait à midi et demi (n). Trois ans plus tard, l'hôtel
était aux mains de la veuve de ce Delporte. On ne sait
pas bien pour quel motif elle fut traduite devant le tri-
bunal révolutionnaire. Ira conséquence en fut qu'un
nouvel aubergiste se trouva à la tête de l'étâblissement :

le sieur lfalen. 11 fixait la table d'hôte à 18 sous de
France par tête. On y consommait du vin à 3o sous la
bouteille. En r8oo, Halen céda I'hôtel en location à
N. Gouriet et X{. Cucu, clit Lassu. L'année suivante,
ceux-ci partaient subrepticement sans payer ni loyer,
ni contributions. I1s avaient eu soin d'emporter et de
vendre clandestinement les meubles garnissant l'hôtel.
Néanmoins, le restaurant subsista quelque temps en-
core. En r8oz, il appartenait à la veuve Fontaine qui
cherchait à le rendre, vendre ou louer. L'hôtel avait
terminé son existence tourmentée.

La rue en conserva le nom plusieurs fois sécuiaire. Au
XVII" siècle, 1a forme lvallonne Laugnay dominait
tlans l'appellation. La voie elle-même était alors une
ruellc insignifiante. Suivant la capitation, pour 168o,
de la paroisse de 1a Madeleine, de laquelle la rue dépen-
dait, celle-ci ne comptait que six modestes habitations.

La Cité s'occupa, cependaut, de son élargissement en
r6q3. Il en résulta erltre la Villc et un propriétaire ri-
verain, une longue procédure à laquelle il ne fut mis
firr qu'en 1756, \a Cité ayant fini par payer à ce pos-
sessellr une inclemrrité de zoo florins ("). I,a rtle se

composait à cette époque d'ttue clouzainc de petitcs ha-
bitations. Les bâtiments situés aux extrémités de 1a

rue offraient seuls une valeur relative. Du côté de 1'hô-
tel dc I'Agneau était la maison du Soleil d'or (u). A
I'arrtre extrémité, au quai Sur-l\'Ieuse à droite, on re-
nrarquait la maison de l'Etoile d'or (').

(r) t'l0T, Qt!clquts letlres d.e lù corresbotttllrtce d'e Gréh'v (t7,cc Vitz-
tlrrlrrb, dans le Bullctill de I'Acadéntic /ol'drc dcs Sciences de BclgiQut,
annéc 1875, p. 435.

(2) Cottl .le H(rstal, (Êutres. r, r3o, f, 33.

G\ Itinéraircs ou Voyages, 2" éd., t. Il, p. z1-5.

(a\ (;azcttc de Liôge, du 7 mars r79r.
(5) RCC, r. t755-t756, f. 2o7. - CC, exerc. r7.s.s-r756.

I.n voic était canalisée en 1778. (RCC, r. x778-r78o, f- r39 v".)
(6) 172.5 : Le .Solcil d'or nre dcs llairnicrs, au coin de la lue de l'Agncau

joindant d'aval à une rualle ou aisanæ de la maison de I'Agnean.
(lltart. (1il lcrrts.)
(7\ t74z : Nlaison de l'Etoile d'or, nu coin de la rue de I'Agneau, drr

côté de la lf€use. paroisse de 1â luadeleine. (RP, r. 36, f. r9.)

Aguesses

rr,E AUx - et BrEZ DEs - Aguesse est un mot wallon
qui signifie <r pie r. C'est le même qu'agace en français,
quoique ce dernier terme soit tombé en désuétude.

En la première rnoitié du XVI" siècle, une usine à
poudre dite des Agaces fut établie sur l'lle de ce nom.
Pour I'activer, I'exploitant I,éonard Bayar obtint le 17
rrovembre t546 \a concession d'un rr coup d'eau )) em-
prunté au cours d'eau dit Fourchufossé ('). La situation
des lieux ayant été complètement modifié, nous n'avons
pas à nous arrêter aux conditions de cette concession.
Qu'il suffise de savoir que la prise d'eau avait été con-
cëdée par le prince-évêque en vertu dc ses droits régaux,
et que le biez avait été pratiqué du consentement de
l'abbé cle Saint-Laurent, le seigneur terrietr. llalgré la
régularité clc I'octroi, Wathieu Godefroid et d'autres
prolrriétaires des moulins d'aval sur I'Ourthe n'avaient
trouvé rien de mieux, vingt ans plus tard, en vue d'aug-
menter la force motrice cle leurs usines que de rr planter
paulr (pieux) à I'eutrée du Fourchufossé et illecq (là)
restopl>er (obstruer) avec pierres, planches, gravicrs
et autres choeses, le conduyt de I'ean.e contodiante (ser-
vant) aux biez et usine des Aguesses rr, lesquels étâient
maintenant aux maitrs dc Jcan cle Lagache, Jean Tuté-
laire et Collard de I'Ange. Le Corrseil de la Cité con-

d€s Aguesses (1845) 
clicrré Béthune

voqua les voirs-jrtrés cles eaux et d'autres experts pour
visiter les lieux. A la suite de cette inspection, il fut
reconnll qu'il fallait rlédommager Lagache et consorts, ct
rendre librc lcur biez pour <r donner aise et commoclité
à leur dit marteau et usinne (') r, car le moulin avait
changé de dcstinatiou.

D'où vint I'appcllation de ce biez et de l'lle même?
Transmit-elle la ménroire de ce Lagace, possesseur de
l'usine et du biez quel<1ues années après le creusement
de celui-ci? On a peine à croire que le nom de cc Lagace
a êtê tirê du vocable cle la localité. Ën effet, longtemps
avant 1'érection c1e I'usine susdite, la famille Lagace
comptait parmi les principaux propriétaires de 1a Bo-
verie. C'est parce que cette famille y avait de profondes
lacines que, clès I'an 1525, un rr Jehan L,agace delie Bo-

(r) CESL, t. v, no 3893. - (Cette concession fut confirmée le z1 avril
16t9. (CF, Rcrd. rt ^Sl(it.s.)

(e) RCC, r. r.566-1568, f. 136-r,12. - Ên 4,-7, Catherinc dc Angelo avait
la moitié environ de ce monlin et de I'Ile. (RP, r. r, f. roz v".)
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