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. fit à ses propres frais, confectionner pour son
prédilection, celle de Saint-Vincent, un magni-

en bois sculpté ('). On semble donc auto-
trhettre que la désignation île aux Agaces ott

en wallon, aura eu pour objet de déterminer
de ses anciens possesseurs, lesquels auront em-
pimitivement leur nom à I'enseigne dominant

les siècles les plus rapprochés dc nous I'usine
avait été transformée en moulin à farine.

Marcotty en est le dernier propriétaire. La
suùsiste, mais le tiez'æ été supprinÉ comme
par le fait même I'appellatiorr îIe des Aguesses.

wrtu de la conveution intervenue entre l'Btat
de Liége les rz-r5 mai rgoo qui prévoyait les
ions à opérer pour la rectification du cours

expropriations que décréta un arrêté royal
rdt rgroo, les terrains formant l'1le ont été acguis

1nr la Ville et mis à la disposition de I'Etat
snsdites (').

p. côté, le gouvernement traitait avec Joseph
n, pour la suppressiôn dq coup d'eau

et de l'achat de ses terrains. Les négocia-
ibontirent en rgor à une transaction par laquelle

s'engageait à payer à la famille Marcotty une
de 5oo,ooo fr., prix comprenant cles indemnités

tltre cause. A la date du e9 juillet r9or, le Con-
clonna acte à l'Ëtat des réservcs formu-

au prix à lui payer pour la valeur des parties
Marcotty qui devaient être cédées à la Ville eu

de la convention des rz-r5 mai rgoo.

Ilc dcs Aeucsscs, bris ttu Pottt (7u Vat-Benoît
(Cliché du Vieux Liége)

Ie Ville avait établi en rgor, clans la plaine des
un système de puits abyssinien relié à une

à vapeur et destiné à fouler, dans les conduites
alimentaire de Liége, l'eau qu'elle extrairait du
gravier de la Meuse et de l'Ourthe. Cette usine

l'établissement avait été voté par le Conseil le
inillet rgor, ne fonctionna que très peu de temps.

çl EL, Oblie., r. r.5?l-r528, n' r8.

Bientôt, le Comité de l'Exposition universelle, gêné dans
son action, réclama I'enièvement de la machine d'ex-
haure. Il eut lieu en r9o4 (').

Pendant qu'ils creusaient le nouvenu lit de l'Ourthe,
à l'ancienne lle des Aguesses, les terrassiers mirent au
jour, en novembre rgoz, à 4 mètres 5o de profondeur un
bateau qui mesurait 20 mètres de long sur r m. 8o de lar-
geur et r m. 50 de jauge. Construit entièrement en bois
de chêne, absolument noirci, il avait dans son arma-
ture des madriers d'un pouce d'épaisseur. Toutes les

des Aguesses et des enairons

pièces se trouvaient retenues par cles chevilles en bois.
Ce chaland datant d'un âge reculé, était chargé de moel-
lons. I1 est vraisemblable que pendant une inondation
très ancienne ce bateau aura étê entraîné à cet endroit
et recouvert ensuite d'une épaisse couche de limon. On a
découvert à la même époque, à z.5o mètres en aval, une
chaloupe longue de 4 mètres, en bois également. Les
pièces étaient clouées de façon identique à la précédente.
Elle aura été submergée puis enterrée dans les mêmes
circonstances sans que personne y prlt garde.

C'est à l'emplacement de l'fle des Aguesses que, lors
cle notre mémorable exposition universelle de rqo5, se
cléveloppèrent 1e rr Vieux I,iége r, les jardins. les halls
principaux et I'importante galerie des machines.

C'en était fini à jamais de la vieille 1le si chère aux
anciens I,iégeois. Nous comprenons facilement qu'au
moment même de sa disparition quelques fleurs de poé-
tique réminiscence aient été répandues sur elle. Pourquoi
ne les recueillerions-nous pas ici afin d'en conserver le
souveuir?

rr Toutes et tous les l,iégeois ont pâssé 1à ! Soit qu'en
bandes folles, au retour vespéral, ils aient jeté, dans I'air
lourd et aromatique du soir, les notes joyeuses de quel-
que vieux cramignon, soit qu'asseulés, ils y aient rêvé,
sous les étoiles clignotantes, bercés au clapotis des eaux
et au bruissement confus de tout un monde d'insectes,
soit que plus prosaiques, ils aient préféré clès l'aube, de
longues heures durant, taquiner le goujon et l'ablette.

Lo-tg"

gl A- BA. 6 mai rsor (t) CoBÉRT, Eaur et fontaines oubllques à Liéce, 19ro, t). 323.
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< Maintenant, tout cela s'en est allé pour jamais ! Un
beau jour, une armée de terrassiers a envahi la plaine,
comblé le biez pimpant et I'Ourthe allègre. Et là où
poussait le blé, à l'enclroit où nichait l,alouette mati-
nale, le lit cl'une large rivière a été creusé, des ponts
élégants et hardis en ont uni les rives, et des viaducs
légers et solides ont remplacé les lourdes masses des
arcades.

u L'intense 1toésie cle l'île verdoyante et coquette s'est
envolée avec la vie des dernières fleurs des prés. rr

Liége a perdu tout cela et, cependant, nul daus la
cité ne songe à récriminci. Pourrait-on se plaindre, en
effet? Ne serait-ce pas fairc preuve clç la plus noire in-
gratitude en présence des ouvrages admirables de pre-
mière utilité et cle sécnrité, qui ont remplacé le biez et
l'11e ?

Pour couronner I'cæuvre, le service des ponts et chaus-
sées a dressé le projet d'une route partant clu pont cle
Fragnée par le quai du Condroz, en remplacement <le
I'ancien chemin des Aguesses qui longeait le canal ;
elle franchit celui-ci près du moulin ]Iarcottv srtr rln
nouveau pont, puis passant en dessous clrr chemin cle fer
cl'Allemagne, aboutit à la route existante du Val-Ile-
noit-Angleur à Chênée.

Iliez dcs Aguesses

Aigle noire

(Cliché rlu Vieux I-iÉgc)

RUE DE r.' - Ainsi appelait-on ancietrnemerrt I'im-
passe Babylone qui s'ouvre rue Féronstrée. Jusqu'cn
18z6 ('), c'était tlon une impasse, mais une ruelle qui
prolongeait la rue des Airs dans laquelle, d'ailleurs on
la confondit nominalement penclant plusieurs siècles.

On y rencontrait dès lors une série d'habitations. La
capitation de I'an rTgt de la paroisse Saint-Anclré, à la-
quelle 1a voie ressortissait, mentionne dix modestes de-
meures avec 2Z habitants pauvres : savetiers, cochers,
fripières, porteurs au sac, etc.

La dénomination rue de I'Aigle noire avait été attri-
buée à la voie parce qu'elle longeait en partie t'hôtel de
co nom dont la façade donnait rue Féronstrée. Cette fa-

çade commençait à I'ancienne maison Protin (rro rg ac-
tuel), o'ù, naguère, I'on conservait encore les vieilles
armoires à linge de I'hôtel, encastrées dans le mur.
Elie se prolongeait jusqu'au no 23. Certains tronçons
de cette façadc et les arrière-bâtiments avaient survécu
jusqu'à l'an rgz4. Au balcon de I'habitatiou no rg, au-
dessus du porche qui formait l'entrée dc I'hôtel, clomi-
nait cncore l',Aigle noire, en bronze, I'enseigne de
l'établissement. L'ensemble est compris rnaintenaut
dans I'immeuble Sequaris.

A cet emplacement, - nous le prouvons à la rubrique
Féronslrée, - avait êtê &igê, au XIV" siècle, I'hôtel
de la puissaute famille des Montjoie. Bien qu'il conti-
nuât d'être désigné comme tel, au siècle suivant, il
était devenu I'hôtel de l'Aigle noire. Toutefois, il
n'avail pas I'ampleur qu'on lui a connu nltérieurement.
Occupés en la premièrc moitié du XV" siècle par la fa-
mille de Jean de Huy qui devint maltre de l,iégc en
1438 ('), ces bâtiments périrent dans I'incendic général
rlc l'an 1468. S'ils n'étaient pas relevés dix ans plus
tard ('), ils ne tardèrent plus à l'être. Dès le début du
XVI" siècle, la maison avait conquis une justc renonr-
mée sous l'appellation hostellerie de I'Aigle ("). Posté-
rieurement, il devint hôtel de I'Aigle noire. Au dernier
quart du XVI" siècle, cet hôtel, des mains des Vaesman
clit Van Aken, passa à R. Malerbe ('), puis à un membre
de la famille dc Trappé, ou clelle Traltpe, ainsi qu'on
disait primitivement ("), du prénom Etienne, père c1u

bourgmestre cle ce nom. Ce Trappé obtint le 18 juillet
1589, en récompense de services rendus à la Ville, la con-
cession cl'utre conduite d'eau a<laptée au bassin de l'araine
de la Cité, place clu Marché(') . Lé bourgmcstre Herman
de Trappé, par testament, laissa l'établissement à son
fils l\tathieu, qui n'eut pas de descendant. IUais, de-
puis quelque temps, les Trappé n'exploitaient plus le
restaurant. Celui-ci, à I'aube du XVII" siècle, était aux
mains cle Gilles de Hodeige, marié à Elis., fille de Gas-
par de Potesta ('). L'an 1626, i\ avait passé à la rr de-
moiselle Trappé r, qui en demeurait propriétaire l'an
r6.sr. I,a Descri|ttiort des litres et bonniers cle cette date
le constate, et ntontre aussi que cet immeuble constituait
l'un des ph.ts inrportants de la rue. Il jouissait, en tout
cas, cl'une réputation presque européenne. Ce fut, pen-
dant cles siècles, I'un cles rares hôtels de Liége dignes
d'héberger les hommes cl'Etat venant visitcr notre ville.
Aussi a-t-il été le théâtre de maints incidents politiques.
Le plus mémorable et le plus grave s'y pdssa en I'année
1626.

L'empereur d'Allemagne avait eu à sc plaindre de ce
que I'autorité du prince-évêque Ferdinand de Bavière
était méconnue à Liége, malgré des remontrances réi-
térées. Il se résolut à employer la force armée. En oc-
tobre 1626, un corps de troupes commanclées par le comte
de Peer, lieutenant du duc Rotlolphe-nlaximilien de
Saxe, entrait dans la principauté. Les administrateurs

(r) ARRY, RÈt, p. r47.
(21 rq7?: Place de l'Eagle, en Féronstrée. (EL. t, 37, f. 106 v..)
(3) r.539 : Maison et hostellerie de l,Aicle. (Cris tlu Perron, r, 264,

f. 16 v",)
({) RP, r. r56z-1594, f. 36r v..
(s) r58r, 9 janvier : Anthoene Rosmarin, mari à Agnès, son espousc,

fille légitime 8,. Lc Trabe, deEorant à l'Aigle noire en Féronstrée. (/ d-
nt.ission ù lc Bourg?oisic, f, sz, AE.l

(6) GoBERTf Eaut et lontoines Oubliques, p. t19.
(?) C. oæ BoRM^N, Les écheains, t. lI, p. 2lS.(r) V. Bcbllofr.
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liégeois s'efforcèrent de les faire rétrograder en offraut
une indemnité de 4,ooo rixdalers. Le comte feignit d'ac-
epter la proposition, au norn du duc ; mais peu cle jours
aprè, ce dernier arrivait en négociateur dans notre cité
et réclamait le double de la somme convenue.

Le refus qu'il essuya I'exaspéra. I1 commença par
forrnuler des réclamations près clu comte Horion de
Ileel, puis ordonna au comte de Peer de pénétrer dans
Liége avec un détachement ile cavalerie. Les bourg-
Er€5tres avaient été avertis du mécontentement du cluc
pa.r le comte cle lfeel. Partout en ville l'on se prépara à
la lutte. En plusieurs quartiers, les chaînes furent ten.
dues aux extrémités cies rues ct celles-ci barricadées,
tandis que tout autour de la cité les ltortes restaient
hermétiquement closes. Remarquant que ies menaces
u'influaient en rieu sttr 1es Liégeois, le duc de Saxe
r€courut à des moyens pacifiques. Il invita les bourg-
m€stres à dîner avec lui à l'hôtel de l'Aigle noire où il
était descendu.

Plusieurs écrivains liégeois ont décrit d'une facon
telle quelle la scène qui se cléroula à cettc occasion clans
c€t hôtel. I{ieux vaut l'exposer d'après les dépositions
a:sermentées faites par les témoins de l'événement, à

I'enquête qu'ordonna peu après le Conseil de la Cité,
d'autant que ces dépositions n'ont point été utiiisées.
par les historiens. Le récit sera complété à I'aide de
renseignements inédits également, empruntés à I'auteur
de la chronique Malgal, lequel paralt avoir été témoin
ærrlaire de ce qu'il rapporte.

C'était le dimanche 2.5 octobre. Le duc de Saxe avait
à ses côtés les comtes de Peer et de Horion et plusieurs
autres personnâges de sa suite. Des deux bourgmestres
invités, seul Nicolas de Plénevaux avait accepté. n
s'était rendu au clîner avec Henri Leclerq, souverairl
greffier de la Cité. S'y trouvaient éqalement N'I. de
Grâce, Jean Ghys, maycur cle Fléron, Nicolas 'Wynand,

chirurgien.
On se réunit en la grande salle du prenrier étage. Tous

les hôtes étant arrivés, le duc de Saxe commença par
témoigner son étonnement au bourgmestre de Pléne-
vaux, de ce que, lui, duc, se trouvant dans Liége, on ett,
Jrendant la nuit, Iait tendre les chaînes clans les prin-
cipales rues. Suivant lui, la Ville devait avoir pris en
mauvaise part que les soldats du cluc eussent traversé
la cité, l'épée nue à la main droite et lc pistolet dans
I'autre. A quoi le bourgmestre répliqua aue la coutume
n'était pas de marcher de la sorte atland les intentions
sont pacifiques.

< Au contraire r, répartit le prince, rr c'est le plus
grand honneur que l'on lruisse rendre à Sa l\{ajesté inr-
périale que faire entrer ainsi la troupe dans une ville. ,r

Après cette tira<lc, avant reconnu promptement que
des hostilités avaient été préparées corltre lui, le bourg-
mestre, avec beaucoup cle réserve, détourna la conversa-
tion en la portant sur divers sujets, tout en tenant res-
pectueuscment le chapeau à la main. A un moment don-
né, sur interpellation lui faite, le bourgmestre fit obser-
ver qu'il ne dépenclait pas de lui d'accorder au cluc
I'argent qu'il réclamait, qu'on I'obtiendrait c1'autant plus
difficilement que la somme déjà versée n'avait pas pré-
servé le pays cies briganclages des gens de guerre.

Ce propos irrita 1c duc ; le comte de lforion, blême cle
colère, arracha le chapeau de la main du bourgmestre

et l'en frappa au visage, en f insultant... Il tira ensuite
l'épée, se mit crr garde et, proférant un juron, il s'écria :

tu Il faut que j'aie ta vie, tu n'es qu'un Jean f... l
Penclant que Jean Ghys, mayeur de Fléron, s'interpo-

sait, le bourgmestre donua un signal à l'extérieur. Aus-
sitôt se précipitèrent dans la salle, en armes et revêtus
de manteaux rouges, quelques secrétaires ou garcles cles

bourgmestres, ce qui fit jeter ce cri par le comte de
Peer : rr Qu'on les tue, ces rouges manteaux ! l

Toute I'assemblée se tenait debout, s'attendant à de
graves événements. Mais Nicolas cle Plénevaux, après
avoir pris Rodolphe-Maximilien à témoin de I'affront
lrti fait par le comte de llorion, se retira prurlemment
suivi de ses gardes qui lui frayaient le chemin jusqu'à
I'Hôte1-de-Ville, car une grande foule était rassemblée
rue Féronstrée. A l'Hôtel communal avait été postée,
en prévision de troubles éventuels, la compagnie des

Jeunes Arquebusiers. Le lieutenant cle cette compagnie,
Etienne Rosmarin, reçut, peu après, 1'ordre cl'aller, avec
quelques hommes, souhâiter le rr bousoir r au duc de
Saxe, à l'hôtel de I'Aigle noire, et lui demancler s'il en-
tendait approuver l'acte du comte de l{orion. Il accom-
plit sa mission et obtint I'assurance que le duc, loin
cl'approuver I'outrage fait au bourgmestre, lui donnerait
la suite qu'il comporte. En entrant dans la salle, Rosma-
rin remarqua sur une table une grande quantité de mous-
quetons et de pistolets qu'on était en train de charger.

Voulant juger de la situation, le bourgmestre de Plé-
nevaux se rendit de nouveau à l'hôtel de I'Aigle noire,
accompagné du lieutenant Rosmarin qui se tint en face
de la maison. Tandis que le chef de la Cité était entré,
Rosmarin entendit deux coups de mousqueton, tirés çrar
la fenêtre d'une chambre à l'étage où se tenaient les
homrnes cle la suite clu duc. Le peuple qui, entretemps,
s'était rassemblé cle plus en plus serré, irrité de ce qu'il
venait d'apprendre et d'entendre, commence à lancer
des pierres dans l'hôtel, pénètre à f intérieur, grimpe
I'escalier et se prépare à enfoncer la porte de la salle du
soi-disant festin.

Le sang coule. Ou relèvc un uommé Léonard Ansea
dit Moxhon, qui gisait au pied cle I'escalier conduisant
au premier étage, et un nommé Gilles Beaujean, qui
avait reçu unc €rrave blessure. Tous deux avaient été
frappés à coups de mousquetorl, au moment or\ ils vou-
laient gravir les marches de l'escalier.

La colère de 1a foule n'a plus de borne. Au milieu des
cris : rr Laisserous-t-tous tuer uos bourgeois? r, elle sc
rue cle norlveau clans I'hôtel prête à se livrer à tous les
actes de violence.

Ce que voyant, cles gentilshommes de la compagnie
du duc cherchent par tous les moyens à apaiser le tu-
multe. Le bourgmestre à son torlr et ses gardes, l'épée
à la main, réclament le rétablissement du calme et réus-
sissent à 1'obtenir.

Ils étaient rentrés cle quelque temps à la Violette quand
la bourgeoisie s'ameuta de nouveau. Les chefs de la
Ville réunis à l'Hôtel communal apprirent vers cinq
à six heures du soir, qu'il clevenait pressant de rétablir
I'ordre en face <le I'hôtel cle l'Aigle noire ; que le duc
de Saxe et sa suite étaient en danger cle mort. Derechef,
N. de Plénevaux s'achemina vers la rue Féronstrée otl
cles milliers de personnes assiégeaient la maisou de
1'Aigle. Péniblement, il parvint à s'y introduire et pen-
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dant quc scs servitcurs calmaicnt la nrultituilc, il s'ap-
p.rocha clu duc lui garantissant rluc sa vic et sa per-
sonne scraient respectées aussi bietr que celles dc ses

compagnons.

Alrrès s'êtrc assuré que la tranquillité avait repris
dans la rue, le bourgmestre offrit au duc <le I'accont-
pagner dans I'hôtel qu'il choisirait pour passer la nuit,
lui présenta même le sien à cet cffet. llais l{odolphe-
Maximilien préféra gâgllcr l'hôtel cle }ladame cle S'.risse
ori il rencontrerait It. de Grifor. A leur arrivée en cette
demeure, un des gentilhommes du prince se plaignit de
ce que, dans l'émeute, ils avaient perdu plttsieurs pièces
d'armes ainsi que cinq boîtcs en arÉrent arrx armoiries
d'une maison allemande (').

C'était surtout le comte de lforiou, l'auteur de I'ou-
trage infligé au bourgmestre, qtlc la foule désirait cap-
turer. Ayant abandonné l'hôtel dc I'Aigle noire, les
émeutiers s'étaient portés là or\ ils supposaient être la
retraite de ce personna€re. Peu après son équipée, I'au-
teur des désordres, sentant le danger qu'il courait, avait
gagné subrepticement une issuc clottnant rtle des Airs,
puis se réfugiait claus les cloîtrcs dc Saint-Lanrbert orf
il se crovait en streté, en raisou des imnrunités clatts-
trales. En tout cas, il s'y cacha si profontlémcnt que
toutes les rccherches, faites cette journée là, en vue de
le découvrir, restèrent ittfructueuses.

L'agitation continua à Liége sur ccrtaius points et
de plus gravcs scètres de désorclrc sc fussetrt produites
si la compagnie des Arquebusiers n'avait barré, sur 1e

pont dcs Arches, la route au peuple d'Outre-lleuse qui
s'était sorrlevé et armé à son tour porrr pretrdre l)art au
pillagc.

La pacification se fit en villc vcrs sept heures du
soir. I,e lcndemain, un édit de Ferdinand de Bavière
et clu Conseil <le la Cité, en vue tl'éviter 'la rcprise cles

troublcs, intcrdit cle circuler en villc ctt armes et de

s'assemblcr plus de clix personnes. Ijn même temps,
un recès du Conseil <le la Cité, publié aux carrcfottrs âe
la ville atl soll du tambourin, ortloturait à tt tous ceux
<1ui otrt enrporté meubles, harcles, vaisselles, or, argent,
chevaux hors la maison et logis cle I'Aigle noire qu'ils
aient à lcs rapporter sur la maison de la ville ou à leurs
curés, avatrt lc soleil couchant rr (').

Dès le jour même, on avait récupéré prcs(ltle tous les
objets cl'argcnterie enlevés à la compagnie tlu duc (").
Après être rcntré en possession de ces pièccs, celui-ci
sortit lc lendemain avec ses gens tl'armcs d'ttrtc ville où
sa vie avait été exposée à un péril imnritrctrt.

Le .5 novembre, tandis que le Conscil tle la Cité s'oc-
cupâit erlcorc d'une lettre du duc de Saxe au sujet de
f incident du z5 octobre, il accordait à la veuve de
I,éonarcl Moxhon, tué ce jour-là à I'hôtel de l'Aigle noire
une indcmnité de 3o florins (') !

Quatrc ans plus tard, le 8 septembre 163o, la prin-
cesse cl'Orarrge clescendait à son tour à I'hôtel dc l'r\igle .lll-t"t cirttttrotrits laitcs à coros,rc et à I'i(se hour ro io,nbc tu'

noire, mais plus pacifiquement, quoique r" "*." Ërii "',\',';':",';"^;:";',::::,"r':::;:,f,k.r'un"o'' Paris 1613' in-1"

été tiré... cn son honneur. 
".1,'J 

,3i,.:,:i,.ïrïi.â,^Jlli,.ilË,î.Jï:îJ'î,i::, ï'îii;l: ïï;ï ,;3î1:
t. I\,, l). 228.)

(r) Rr'ldlio,r d'utl i'oydgc ù Bruxelles et à Coblctrtz (r,-,1r), ltar Louis
XVIII, ttttlr. rll:3, 1r. r1.

(5) CC, cxcrcice r6.s3-r65.1.

(6) RCC, r. t7g2-r793, f. $ v'.
(?) DrlLr.oYn, t,i Estonlinet dc Liége, p. 8.

En 1643, vers la fin d'avril, c'étaient les dépouilles
mortelles cle la reine-mère i\{arie dc Médicis, décédée
le 3 jttillct de I'annéc précédente à Cologne qu'on dé-
posait solcnnellement à I'hôtel clc I'Aigle noire, cn pré-
sence <les clergés primaire et secondaire, cn attendant
que le magnifique catafalque qu'<ln préparait pour elle
à la cathéclralc Saint-Lambert fût dressé ( ') . Son corps
devait être transporté ensuite à Saint-Denis (France). La
milice rurale cle la Hesbaye avait été rangée en armes sur
son passagc le long de la l\{euse. S. A. R. le prince-
évêque d'Osnabmck descendit au même établissement
cu 168o. Lc chef de la princilrauté alla lui fairc visite.

Et quc d'autres hôtes illustres I'Aiglc noirc abrita
sous ses ailes ! Le 4 mai t7r4, c'est I'abfesse dc lluns-
terbilsen rlui est amenéc prisonnière à Liége pour avoir
voulu, même par violence, rendre ses terres indépen-
dantes du pays de Liége et qui loge à I'hôtcl clc I'Aigle
noire, or) des gardes furent préposés ; ellc y fut rempla-
cée en août 1768 par le prince Ferdinancl dc Bavière (').
Le r5 avril r7Er, le prince royal d'Angleterre choisit
cet hôtel l)our sa résidence ("). Ainsi fircnt le 8 juillet
r783, le comte cl'Artois, frère de Louis XVI ; err r784, le
roi rle Suè<lc, qni se rerrclait à Aixla-Chapellc ; le zz
juillet r7E7, la duchesse d'Orléans i en r79r, lc futur
Louis XVIII, avec lc comte cl'Avaray ('); le 16 avril
r7q:, Drrmouricz; le rq août r8or, le nouvel évêque
Zaep|fcl à son arrivéc cn notrc ville ; le 14 iuillet rEr4,
lc'maréchal prince dc llliicher, commandant en chef de
I'armée prussicnne ;\e zz du même mois r8r4, le prince
Louis dc Ilavière ; 1c z7 mars 1816, les archiducs Jean
et Louis, frères de I'emperenr d'Autrichc; .lc 

ao mai
r8r7, le comtc de Choiseul, ministre cl'Etat, ct le comte
cle Spangcl, général au service d'Autrichc; le zo juin
r8r7, le priuce de Latremouille, lieutenant géuéral des
armées cle France ; le zo juillet r8r7, de prince d'Orange;
le .5 août rSr7, le prince de Bauvau, le drrc d'Arenberg
et le prince de Rohan.

On a conscrvé les nonrs de quelques-uns dcs directeurs
de cet important hôtel . La famille Radoux le tenait
I'an 16.54 (''); cn 1736, il a pour rnaltre S. Mitié; en
r74o, (). A. fanrpsoll ; elr r7gr, Faloise, aurluel suc-
cécla I'année suivarrte Léonarcl Monscur qui y fit fairc
<les travatrx dc canalisation (o) . En t797, il y ouvrit
tu une tablc cl'hôtc bicn servie à une heurc, au prix de
4o sols de France par tête >. Il louait aussi dcs voitures
et des chevaux (( pour les voyages r ('). A }lonseur
succédèrent la veuve Guérin, qui abanrlonrra l'hôtel de
l'Aigle troire en 1823, puis Carlot-Bronnc.

I,'hôtel cessa pcu après l'année r84o. C'est 1à et vers
ce temps qu'un écrivain de la Reoue britannique préten-
c.lait avoir trouvé le meilleur bourgogne de l,Europe.

(r) RCC, r. r626-162i. f. r39 à r.l9 v'
12\ 1bid., f. 6r v', 62 v".
(3) lbtd., f. r47 r'.
(1) Ibid., f. 61 v".
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Airs
RUL. DES - tieut à la rue des Mineurs, aboutit rue l{ors-

Château.

Cette appellation a intrigué jusqu'ici tous les étymo-
logistes. Vainement ont-ils teuté de découvrir son ori-
gine et sa signification première.

On sait qu'en n'allon airc (arc) est devenu air par
apocope. Au moyen âge, en vieux français on appelait
I'arc-en-ciel rr l'aire-Dieu r, ce que les Wallons ex-
primerrt encore par le mot airdiè, c'est-à-dire arc-de-
Dieu. Le nom de la rue des ,4irs étant aiusi compris,
les suppositions u'ont pas manqué pour expliquer sa
naissance. Les vues de Liége, par Blaeu ct par llollar,
tracées au XVfI" siècle, décrivent la configuration cle

la çoie par un grancl quart de cercle. Des chercheurs
@t vu là I'explication de I'apllellation aire (arc), d'au-
tant que la voie est indiquée en certains plans topogra-
phiques sur les Arcques. Ils ignoraient que la cqurbc
des r-ues susdites est uu simple effet de pcrspcctive. En
râlité, la rue a toujours formé un angle clroit. C'est ainsi

cl'ailleurs qu'elle apparaît sur ie plan de Larnbert Tho-
nus de la lrremière moitié du XVIII" siècle, lequel an-
teur recherchait avant tout, ltlus que ses prédécesseurs,
la vérité géométrique.

D'autres étymologistes faciles ont supposé qu'il y avait
autrefois, en I'endroit, cles arcades ou portiques clépen-
dant clu prcmicr palais princier, qui, de fait, ne i'est
jamais étendu aussi loin. Ceux-là, en se fouclant sur ce
que le nom, clès une éporlue reculée, a été orthographié
aires, aiers, ers, etc., auraient pu aussi bien croire à
I'existence cl'un terrain vague ou d'une pépinière. pour
montrer I'inanité de pareilles déductions, il suffit de
remonter plus haut dans le passé, aux premières fonnes
dc la dénomination, au XIII" siècle. Alors on rencontre
de-ci de-là les leçons Airs ou Eers, mais un autre terme
se présente plus fréquemment : lzs.

Ce mot en langue romane, signifie rr incendié, brfilé r.
De 1à sont sorties de nouvelles interprétations. On a crrr
qu'il rappclait les dévastations des incendies allumés
par les Normands ou tout au moins du sinistre de I'atr
rr43, qui réduisit en cenclrcs à peu près tout le quartier

Liége en I'an rooo - Les forlilicatiorrs notgfticnrcs
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de Féronstrée. Cette explication aussi se concilie dif-
ficilement avec les premières mentions counues de la
ciénomination : Derrière les Ars. On ne peut admettre,
en vérité, qu'il soit venu à I'esprit de désigner une voie :

Derrière les Bdtlés. Qu'on reconnaisse, au contraire, en

et Ars, qui figure dans des documents clu XIV" siècle,
même du XV" ('), un dérivé local du Tatin arx, au plu-
riel arces, à traduire rr fortifications, défense, rempart rr,

I'expression denière les Ars devient toute naturelle.
C'est le synonyme de Denière les Murs, désignation na-
guère encore portée par maints endroitd de Liége, lon-
geant les remparts de siècles assez rapprochés, ce qui
justifie ici la moclernisation du nom.

La définition donnée par nous au mot ars est très ra-
tionnelle. Employé par I'anualiste Anselme au XI"
siècle ('), il conservait ce sens à la fin du XfV" en

notre cité. On le trouve avec signification similaire sous
la plume de Jean d'Outremeuse qui le transcrit arche
et ars ('), voire dans les glossaires de Du Cange et de
Roquefort sous la leçon arce.

Si, dans le langage courant, le terme ne s'est appli-
qué à Liége qu'à la rue des Airs, on pourrait découvrir
la raison en ce que 1à, la ligne cl'enceinte était formée
de murs en arcades rcntrantes.

Quoi qu'il en soit, la modification d'Ars en Aires,
h)ers, etc., n'éliminait nullement la 5ignification donnée
au terme, puisque cès changements sont la conséquence
de règles philologiques ou phonétiques suivies en notre
région au moyen âge. Constamment a s'est transformé
t:rr ai .' Lombaril était souvent écrit rt Lombaire n, WiI-
nlart, t Wilmaire l,

Notre interprétation du nom Sur les Airs se montre
plus probante encore quand on sait que, jusqu'au com-
mencement du XIX" siècle, la rue avait un tout autre
tracé que de nos jours. Débutant comme présentement
ruè cles Mineurs, en prolongement direct avec le Palais,
elle se portait à droite au lieu d'obliquer à gauche. Par
ce qui est devenu f impasse Babylone, elle aboutissait
en Féronstrée, vis-à-vis de la rue de la Clef, laqueile for-
mait aussi limite aux fortificâtions notgériennes de ce
côté (").

Âucun doute ne subsiste donc : la rue des Airs con-
tournait, à f intérieur de la cité I'enceinte défensive.
Son antique dénomination renseigne d'une façou cer-
taine srrr la coudition du premicr rempart en l'endroit
dit.

Des pièces authentiques viennent corroborer notre af-
firmation. Elles attesterlt que des restes de ce rnur for-
tifié subsistaient au XIV" siècle. La Lettre des Aise-
mens de la Cité, de l'an r33o nous apprencl qu'uu Jean
Col<leiar, forgeron, y continuait de jouir, au prix de
deux sous, cl'rt ûne pièche de mur del riez (vieille) ler-
meteit (rempart) derier sa maison Derrier les Ers r (o).
Assertion aussi catégorique était encore tenue au XV"
siècle ('). Au surplus, les fouilles pratiquées en r9o7,

(r) 1315-1336 : Ilâison dertière les Ars i - Domus Retlo les lrs, in
Feronstree. (cott téodale - LF, pp, r29, r3r et 3rt\. - t477: Rue des
Als (CESL, t. V, û" 3092.)

(2) Cap. 5+ et 96.
(3) T. r, pp. 65 et r.58.

({) GoBERT, La blus ancienne encc,nte, rgo7.
(5) CESL, t. III, p. 366.
(6) rq54 : Maison d.etant les Mlrrcurs (rue lfors-Châteaut, joindant vers

le Marchiet, et bar derrière qu'il tient delle lermeté de Liége. (Par, Saint-
Mchel, r. 1454, f. 43 v'.)

rue des Mineurs, pour la pose de la grosse couduite à
gaz, ont mis au jour un fort pan du rempart de Notger
coupant perpendiculairement la rue à l'emplacement
que nous indiquions dès 1898 et même r89r. Sa direc-
tion montrait qu'il contournait réellement à I'extérieur
I'ancienne rue des Airs.

Notons toutefois que les plus vieilles indications de
la localité ne signalent aucunement l'existence de la
rue. Elles se rapportent à tout un emplacement situé
n Derrière les Ars r et déjà fort habité au XIII"
siècle ('). Si ia rue même existait clès lors, elle ne se

révèle clans nos sources qu'à partir du XV" siècle. On
la voit sous la forme Deseur les Airs, mais plus fré-
quemment sous celle de Sar les Airs. I1 5'agissait de la
distinguer de ce qui était au delà des anciens murs. La
dernière clésignation fut conservée, jusqu'en r87g, an-
née eu laquelle le Conseil communal lui substitua offi-
ciellement le nom de rue des Airs, que 1es siècles les plus
rapprochés de nous avaient parfois employé (').

La rue des Airs, sous le régime princier, faisait par-
tie de la paroisse Saint-André. Elle devait, prétend-on,
aboutir rue Hors-Château, mais par une propriété privée.
La voie réelle se dirigeait, comme nous I'avons dit, r'ers
la rue Féronstrée. Il est exposé, à I'articTe IJabt,Ione,
comment le passage de ce côté a été interrompu. C'est
en son remplacement qu'au même temps, il y a près
<l'un siècle, une percée a été faite sur la rue Hors-Châ-
teau. Les derniers changements topographiques ont eu
lieu en vertu d'une délibération clu Conseil du 14 jan-
vier 1876, approuvée par le Roi le 19 juin suivant.

Ajoutons que le 3r décembre rE88, a été pris un der-
nier arrêté royal approuvant un plan cle la Ville qui mo-
clifie certains alignements de la rue des Airs, alignements
décrétés par arrêté royal du 4 mai 186r.

Avant qu'on procédât à ces améliorations de voi-
rie, la rue a été en grande partie habitée par la classe
pauvre. Les capitations paroissiales y relèvent en 16.5r :

27 maisons ; en 1689, .56 habitants : savetiers, ban-
seliers (vanniers), r< vendeuses d'herbcs l, vendeurs de
chapelets, bouchers, etc. En t736,\e nombre des maisons
était réduit à 19, ce qui n'empêche que les locataires
se chiffraient par 92; ils étaient r38 en t74o. Ce chiffre
descencl à 89 en r79r.

Aisne

RUELT,E D' - I1 s'agit d'une petite ruelle, plutôt pri-
vée, qui se trouvait limitrophe à I'hôtel ou refuge de I'ab-
baye d''Aisne ou d'AIne, place Saint-Paul. L'abbaye était
mieux conllue sous ce dernier vocable. Les détails sont
donnés à cette rubrique. La formc Aisne est rcncontréc
dans des documents du XVU et du XVI" siècle (").

Aite
RUES DE L' - La génération actuelle n'entend plus

guère résonner à scs oreilles le mot aite. Ainsi s'explique

(r) 1294 : Maison Jordan le frutier, drir lcs Ers, dont ilh a fait jardin
dris sa maison et ses siaucles (étables). \PI, r, 11. f. r84 v', r89 v'.)

(2) 1535: Maison en lt rue des lrre.s, emDres le Marchiet, joindaat
d'avâl âz hoires wâuthier de Chawheit, jadit orphèvre. (EL, Oblts,,

(3) 1506: Maison me du Pont d'Avroy, joind. rl'rrn costé alc tuclle
de I'hosteil d'.4isru et d'amont à I'hosteil de Blan Leverier. (EL, t.61,
f. ao7 v".l
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que sa signification soit perdue pour beaucoup de nos
concitol-errs. Le terme aite d,êrive du bas Tatin atrium,
qui irrdiquait le cirnetière. La langue rolnane en fit atre,
aistre, aitre; eniin, par contraction, il devint aite chez
nos pères, a se changeant souvent en,ai, en notre pays.

Le nom aite venait fréquemment à la bouche de nos
aieux, car il y avait autrefois, à Liége, autant d'aites
ou cimetières que de paroisses. Plusieurs de celles-ci en
possédaient même deux. De plus, bon uombre de com-
munautés religieuses avaient leur champ de sé1tulture
çrarticulier. Les voies qui longeaient ces aites ou y con-
duisaient en prirent le nom. Aussi le chiffre en fut-il
considérable. Citons-en quelques-uues :

(ne rue de I'Aite, qui devait sa clésignation à |'aite
de la paroisse Saint-Thomas, existait entre les églises
Saint-Thomas et Saint-Barthélemy. Elle est englobée
aujourcl'hui dans la place Crève-Ceur avec le cimetière.

Entre les rues F'erclinaud llénaux et cle la Macleleine,
on remarquait une autre rue de l'Aite. Elle était voi-
sine de I'aite de la paroisse clc la X{ade.leine, paroisse
disparue comme celle de Sairrt-Thomas.

-\u quartier du Norcl encore, 1a rue Dcfrcchetui por-
tait jaclis lc nom rue de I'Aite à cause du cimetière
Sainte-Foy, tout voisiu.

La rue clite maintenant Saint-Remacle (Outre-Nleusc),
était appelée rue de I'Aite, ainsi que la rue Carlier, à

Saint-Christophe, pour motifs identiques.
llême en la seconcle moitié du XIX" siècle, la piace

Grétry', incorporée cle nos jours clans 1e boulevard de
I'Est, continuait à être désignée so I'Aite (sur le cime-
rièrc) par le pcuple. C'était 1à I'emplacement cle 1'ar.rtique
église et du cimetière de la paroisse Saint-Nicolas, le-
quel se trouvait acljaccnt à un autre - car il y en eut
plusieurs - de l'église Saint-Pholien depuis une série
de siècles.

Grâce surtout à une décision heurcusc prisc par nos
édiles le 6 mars rE63, il nc restc plus à Liége qu'une
setrle rue répondant au nom rtLe de I'Aite et eucorc est-
elle insignifiante. C'est cclle qui tient à la rue de la
Cathéclrale, près de Saint-Denis, et aboutit rue Flori-
mont. Son appellation lui vint également de ce qu'elle
longeait en grancle partie à gauche, l'aite cle la paroisse
Sainte-Aldegonde, supprimée à son tour.

Cette étroite voie, cléjà au début du XV" siècle, était
très fréquentée ('). En r6Eg, elle comptait 59 habitants.

Le lecteur rencontrera des détails sur les cimetières
de chacune des lraroisses aux rubriques respectives de
ces paroisses. Quant aux renseignements généraux, ils
sont fotrrnis au tome I"', Quatorzième Partie.

Err terminatrt, signalons la rue de I'Aite des Gueu:c.
(ln attribuait cette clésignation peu flatteuse, il y a
trois quarts clc siècle à I'entrée c1e 1a rue cle Siuse et de
la rue Charlcs Morrcn. Là, a-t-on raconté abusive-
ment, avaicnt été inhunés 1es corps cle criminels sup-
pliciés aux Grands Chamlrs de Saint-Gilles, des suicidés
ou autres défunts n'ayant pu être ensevelis dans le ci-
metièrc bénit. Il faut voir tout simplernent dans Aite
,les Gueux : cimetière des Pa.uares.

rr rl:J: llaison droit delant 1'rrssrrir (portc) de I'aitre dcllc église
sinte--\ldcsondc, près Ia collégiale Saint-Denis, joindant d'aval alle
riallc qui tcn<l ri Flaireuront. (EL, r. 3, f. 47 v".)

On a prêté, aussi faussement, pareille affectation à

un dernier champ cle sépulture qui était adossé au rem-
part clans la section de la rue }lississipi la plus rappro-
chée de llocheporte. I1 avait nom, dans le peuple, Aite
al surale. C'était également un lieu de sépulture pa-

roissial ordinaire dont nous traitons aux rubriques Mis-
sissipi et Saint-Séaerirt, comme au tome I", Quatorzième
Partie.

Aix
RUEr,r,E o' - Quarrd on gravit la me Haute-Sauve-

nière, on rencontre à gauche, à moitié chemin, une
grande porte cochère fermant une cour qui concluit à la
demeure de la famille Terrvangne (no rg).

Cette cour ou plutôt cette impasse particulière formait
anciennement I'entrée de la ruc d'Aix. La modeste voie
donnait accès au refuge (') ou hôtel des chanoines de
l'église Notre-Dame, d'Aix-la-Chapel1e, église fondée
vers I'an 785 par Charlemagne ('). Telle est la raison
d'être de I'appellation cle l'artère.

Ferdinand llenaux se demandait si Charlemagne lui-
même n'avait pas fait donation de ce refuge. Nul érudit
ne peut ajouter créance à pareille assertion. fi n'en est
pas moins certain que I'hôtel se dressait rue Hante-Sau-
venière à une époque reculée dans le moyen âge. La
ruelle était communément connue, il y a six cents ans
et plus. Alors et dans tous les sièclcs suivants, clle
apparaît tantôt sous le nom d'Aix ("), tantôt sous celui
de l'Hôtel d'Aix (n). Ce refuge devait être situé vers
l'extrémité de la voie ('), non loin de la rue Basse-
Sauvenière, où il avait également une issue particulière.
l\fesseigneurs ou Messires d'Aix, ainsi qu'on qualifiait
1es chanoiues, le possédaient encore à 1a fin drr XVI'
sièc1e.

Le refuge d'Aix se composait de plusieurs bâtiments,
cl'une cour et d'un jardin, l'ensemble d'une superficie
de 8rz mètres carrés. Vendu comrne bien national à la
Révolution française, alors qu'il portait le n' 855, il a
été adjugé au citoyen N. Pictte-Fyon, qui a encouru la
cléchéance à défaut d'avoir acquitté le montant cle son
adiudication (o).

Quant à la rueile, elle abritait, clès le XfV' siècle,
plusieurs autres demeures ('). Parmi eiles se trouvait,
a-t-on cru depuis plus cl'un siècle, un autre refuge, celui
de l'abbaye cle Stavelot. fl n'en est rien. Celui-ci s'éle-
vait en Basse-Saulenière même, comme nous l'établis-
sons sous cette rubrique.

(r) Solrs I'ancicn régime, les principaus établissements monastiqrres
possédaicnt en divcrses villcs, un ntlugc ot hôtcl qui formait rrnc
espèce de succursale. I-es religieux de Dassage dans ccs localités, oLr
obligés de s'éloigncr cle leur résidence principalc, soit cn cas de gucrre,
ds troubles, ou d'épidémie trouvaient ainsi strement un abri. C'est
l:\ aussi que se traitaient parfois les opérations, finarrciê'res ou autres-
parfois lcs rcccttes cn nature de ces monastéres sc rapportant aui
localités rapprochées du rcfugc.

(:) Aix-14-Chapelle, ville qui faisait autrcfois Dartie du tliocèse de
I,iége, a été proclamée Dar Charlemagne, caDitale de son empire vers
1'an 8oo.

(3) r34o : Rualle condit <l'lris, alle Savenire. (Cath. cour dcs Tena11ts,
itt Jinc). - r414: Rualle d'.4l,-s. (Ibid., t.3, f. 3o v".)

(1) a44p : Rualle condist de I'osteil d'Aische, joindant à I'hosteil
cl'Aische. (EL, r. t2, f. r2o.,

(s) 1460 : llaisor] cn la Rassc-Sauveniète, en le rualle d'Aische, joind,
d'amont à I'hosteil d'Aische. (Cartul. Seinte-Croir, t. r, f. zzg. - ICSC,
n" r77.5. )

(6) ce ( bien national n faisait partie de la 4' liste ct en formait 1e

n' 2.

(7) r3,to : I/aisoI qui sient el1e ruc d.'Ais elle harrte Savcnirc. (Catl.,
Coltr d(s tetrants, r- r, f, 2r \'".)
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Si la ru.elle d'Aix est mentiouuée clepuis fort avaut
dans le noyen âge, elle est réduite à l'état d'impasse
privée à I'usage de ses habitants, clepuis l'aliénatiou du
refuge d'Aix, sous la Républiquc fratrçaise. Les bâti-
mellts, qui étaient très caractéristiques, par leur vétusté,
ont été démolis en grande partie. Il subsiste, cependant,
des vestiges <les vieilles constructions, des caves extrô-
memcnt intéressantes pour l'archéologue, ainsi que des
murs cle soutènement cn moellons de grès dans les-
quels cles cherchcurs, avec une légèreté surprenante, ont
cru voir des restes de remparts (').

Albains

RUr4 I)ES - Il n'a pas sotlvellt êtê parlê de cette ruc,
bien qu'elle ait eu unc existcucc plttsieurs fois séculaires.
On I'appelait plus fréquenrment ntelle des Aubains. A
cctte rubrique dès lors, nous faisons connaltre cette voie
cl'une façon détaillée.

AIbert

RUE sArNT- - La rue Saint-Adalbert a souvent été
désignéc Saint-Albert, contractiott clu terme précédent.
De la sorte aussi appelait-on parfois la rue de la Cas-
<1uettc, où s'ouvrait l'églisc Saint-Atlalbert. Pour <lis-

tinguer cette rue de la première, ou la qualifiait à rai-
sorr cle son importance : Grande rue Saint-Albert (").

Albert de Cuyck

RUri - va rle la rtre tle F'ragtrée à la rue de Sclessin.

Par pétition enregistrée le zr août rE37, un groul)e
de propriétaires, de Liége pour la plrrpart, sollicitèrent
la concession des mines de houilles gisantes sotts <les

terrains des quartiers d'Avroy et de la Boverie. Cette
demancle souleva de nomlrrcuses protcstations. Les pro-
testataires se doutaient peu clue dtr même quartier
d'Avroy, des réclamations similaires avaient surgi jrrstc
un siècle auparavant. Le ro juin r7r5, le prince Georges-
Louis de Bcrghes avait accordé à Denis Bury, grand ex-
ploitant tle charbonnages, I'octroi cle creuser des puits
miniers et d'extraire la houille dans la baronie d'Avroy.
Cet actc provoqua de la part des propriétaires cle nrai-
sons clc I'endroit des récriminations <lont les députés des
Trois Etats se firent l'écho auprès clu princc. A leurs
yeux, lc travail minier devait abattre les eaux cles puits,
\êz.ard,erait l'église Sainte-Véronique et les habitations
particulières. Déjà, ajoutait-on, 1es locaux <lu couvent
du Val-Benoit et d'autres bâtiments encore sol1t cre-
vassés en maints endroits et <1e haut en bas (').

Si les opposants du XVIII' siècle obtinrent gain de
cause, lrartiellement au moins, pareil succès n'échut pas
d'aborr'l à ceux clu XIX". La coucession d'Avroy-Boverie
fut octroyéc par un arrêté royal du 3o juillet r844. llais,
à partir de I'année 1857, de vives plaintes s'élevèrent à
nouveau de la part des habitants du Sud, dont bon
nombre de maisons avaient été endommagées.

La houillèrc d'Avroy-Boverie tt'cu obtint pas moins
en 186o, I'autorisation cle déhouiller toutes les couches
de sa concession. Les mouvemetlts du sol, cependaut,
s'accentuèrent bierrtôt dans presque tout le quartier du
Sud qui se pcrlplait cle plus en plus. Ces désordres, clont
la gravité ne pouvait être niée, provoquèrent la publi-
cation de divers mémoires pour et contre I'exploita-
tion ('). Finalement, le r'" février rE7r, la Députation
permanente du Conseil provincial lança un arrêté d'in-
tcrdiction des travaux houillers s'étcnclant sous les quar-
tiers cl'Avroy ct dc Boverie. L'arrêté a été renouvelé les
z6 juillet r87r et 16 septemlrre 1874. Ces décisions
furent confirmées par un demier arrôté du 7 avril rE7.5.
Alors prit fin I'exploitation clu charbonrragc qui avait
son siège à l'emplacement de la rue Albert <le Cuyck.
I1 occupait là à la surface un terrain d'rrn hectare et
dcmi. Lcs puits et bâtinrents furcrrt dérnolis en 1883.
Ils avaicnt été construits en rS45.

Ne pouvant plus profiter des produits tlu sous-sol, les
propriétaires de l'aucienne houillèrc s'cfforcèrent cle ti-
rcr parti au moins cle 1a surface de leur bien, d'autant
que le terrain clans ce quartier avait gagné rapidement
cn valeur. En rE.S5, ils proposèrent à la Ville de créer
ullc rue nouvelle à travers leur propriété. I,e Conseil
communal s'occupa de I'affaire les zg jrrin et z7 juillet
1885, ainsi cluc le tz avril 1886. Il conseutit à I'ouver-
ture d'une mc dc clix rnètres dc largcur à conclition
qne les requérants prendraient à leurs charges les frais
d'expropriation, les dépenses colrccrnatlt le pavage, la
construction dc trottoirs (').

Assez promptcmcnt, la voic fut pcrcée, appropriéc et
bordée cl'unc clouble rangée de bâtiments. Avant qu'on y
dressât le local du Disfensaire Sainte-Adeline (cTinique
infantilc) (n" 2.5), avait été construit en rETo tout à côté
(nn" z7 et zg) , le cou'itent des srrars cle Saint-Vincent
de PauI, auquel sont annexéesla crèche Sainte-Pauline,
unc écolc primairc libre et une école Froebel, toutes
rleux soumiscs à f inspection <le I'iîtat.

Par cles arrêtés en date des 14 octobre rE85 et 5 mars
rE87, la Députation permanente avait ordonné I'exécu-
tion de cliverscs nlcsures destinées à sauvegarder la sé-
curité publi(luc en ce qui concerne les puits de I'ancien
charbonnage. Ces bures étaient au nombre de trois.
Dans la maison nu 37 ou plutôt sous le mur mitoyen qui
sépare cette maison de l'école catholique, se trouve I'an-
cien puits d'extraction. Une pierre maçonnée dans le
mur rnitoyen et placée sur les indications à'un ingé-
nieur des miues, détermine la nature et l'emplacement
du puits. Dans un autre mur mitoyen, celui clui est entre
les propriétés no" 39 et 4r, ^ 

été posée une seconde pierre
renseignant srlr la situation du puits d'aérage. A la mai-
son no 6r, qui appartenait à M. Dehaes, il n'a pas été
posé cle dalle indiquant l'endroit du troisième puits,
ce propriétaire s'y étant refusé.

Bicn que ccs bures eussent été comblées et couvertes
de rails jointifs, des tassements et des affouillements
devaient se produire sous l'action cles eaux du gravier
coulant incessammeut vers le thals'eg de la vallée cle
la Meuse. Déjà le rg février 1883, la bnre d'extraction

( r) V, Rcrrr jrarls , t. 7" , Huitièrne Parlie.
(2\ 1527 : llaison en la groncl /fl, Saint-Johan coldist Sains Albert,

joindant d'amont ir Lambert Renier, et d'aval à Piron dc l.eareche.
(CBL, r. r52.1-r5r8, f. g5 v'.)

(3) CF, liasse 276, Houillères, XVIIaXVIII" siècles.

(r) Gonr:nr, Eùur at loûtiines bubliques à Ltége, pp. 68-6S.

(2\ l.e 28 novemlrrc r88; le Conseil prit un arrêté nodifiant l'aligne-
trent précédemment votê.
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s'était effondrée. On la combla de nouveau depuis la
profondeur de 263 mètres jusqu'à la surface. Ce même
puits avec un voisin s'éboula encore le 2o mars rgoo,
sans occasionner aucun accident de personne heureuse-
ment. Derechef I'administration ordonna le comble-
nrent de ces bures. C'est la Ville qui chargea le service
dc \a voirie de procéder à ce remblaiement. Celui-ci
s'étendit cette fois à une profondeur de 97 mètres. Ce
travail coûta à la Ville une somme de r,3gg fr. r8 c. qui
ne porrvait être récupérée à charge de la Société d'Avroy-
Boverie, laquelle était dissoute depuis longtemps.

Le siège de cette société charbonnière comportait -nous I'avons dit - uue superficie d'un hectare .54 ares
gz centiares et joignait à la ruc et au qttai de Fragnée,
à la rue de Sclessin, à MM. cle Potesta, Jules Colcnttc,
Foidart, Firket, etc. Le terrain et lcs inrmettbles y ren-
fermés ont été vendus publiqucment le zr janvier 1885,
par devant l\Iu Biar, notaire.

La dénomination Albert de Cuyck a été clonnée à la
rue le 17 décembre 1888. Par cctte dénomination, le
Conseil communal a voulu perpétuer le souvenir du
prince-évêque qui, en 1196 ('), a octroyé aux Liégeois
la célèbre charte <le franchises portalrt son nom.

Cette charte n'existe plus. On ne la connaît que par
lc- texte qu'en donne le diplôme d'approbation cle Phi-
lippe, roi des Romains, tlu 3 juirr rzo8. C'est le plus
ancien monument écrit dcs libertés liégcoises placées
ainsi sous l'égide de I'autorité impériale. A la vérité, on
ne p€ut présenter ces deux actes princicrs comrre le point
de départ des franchises comme nous I'avons dit dans
le tome I", Quatriènte Parlie, pages roo-ror.

La charte d'Albert de Cuyck et le diplôme impérial
qui I'approuva n'ont donc point inauguré une ère poii-
tique nouvelle. Il a consacré, confirmé dans un acte
€crit, solennel, un ordrc de choses préexistantes, des
pririlèges coutumiers qui se perpétuaient par la simple
Fæssion. I1 a consacré des franchises vicilles <le plu-
sierrrs siècles vraisemblablement. On peut résumcr ce
btau trophée de libertés en qrrelques lignes : Pautre
t.r*me en sa maison roi est: inviolabilité du clonricile
e: }lerté individuclle ; irrterdiction de <listraire aucun
i.:,urgeois de son juge naturel ; ni confiscation dc bien,
:i :e:11e, ni loge'mcnt, ni conscrilrtion militaire ; obliga-

=,:r: Ce ne s'armcr que pour la défense clu territoire eu-
rahi : rnint d'arrestation sans nrandat cles échevins ;

;.:;'int d'inrpôts sans les représentants du contribuabte.
Renarquons que la charte cl'Albert de Cuyck n'offre

rie: d'une chartc d'affranchisscment communal. Elle
galantit les libertés civiles, inclividuelles des Liégeois,
ëi Don des droits collectifs. I1 n'y est fait état ni de
crr[trtrru.ne ni de magistrats conrnrnnaux. I,]n tout état cle
,En'-. rc. document princier reconnaissait à nos pèrcs
dæ p'ririlèges et des franchises à peu près inconnus de
I-Ecrope, à la même époque. Nous n'en devons que
çics de gratitude à ce prince-évêque cle les avoir pro-
rlunê officiellemcnt.

tln a dit avec raison qrrc Liége garda le texte tle cette
cftste comme la prunelle de ses yeux. A plusieurs re-
Frises. elle la fit confirmer par les souvcrains : en r23o

par le roi Helrri VII; en rz9E, par Albert clc Habs-
bourg ; en r4r5 par I'empereur Sigismond ; en r5o9 par
1'empereur lllaximilien.

Nommé à Rome évêque de Liége par le papc et sacré
en Allemagne par I'archevêque de Cologne le 6 janvicr
1196, Albert de Cuyck était arrivé à Liége le zr jan-
vier suivant. fl ne devait occuper le siège épiscopal quc
quatrc ans; il mourut, en effet, le z février rzoo et fut
enterré devant le chæur de l'église Saint-Lambert qu'il
aura contribué grandcment à relever des cenclres dc
I'incendie de l'an rr85.

Par une heureuse circonstauce, en pratiquant clcs
fouilles, à I'emplacement de l'antique cathéclrale, sur la
place Saint-Irambert, lc z6 octobre r9o7, on ramena au
jour les derniers restcs cle ce prince-él'êque. I,es ou-
vriers enlevaient la terre à un endroit correspolldant au
milieu de la nef principale de la basiliquc, juste en face
de la Société militaire, quand soudain tur débris de lame
de plomb attira I'attention de Paul Lohest, l'archéologue
liégeois qui dirigeait les fouilles. Bientôt cinq autres
fragments d'une bandc cle plomb, large c1c cinq ccrrti-
mètres étaient recueillis. En rapprochant les pièces orr
put lirc en bcaux caractères de l'époque, cette inscrip-
tion tlrri ne laisse aucun doute sur le personnagc dont
on venait de découvrir la sépulture, sépulture spécifiée,
cl'ailleurs, par des annalistes de l'époque :

DNt s
RVARrr... oBtrT. Ar.s. Crvc. Eps. LEOD. T gvento
Traduction littérale :

... de f hrier rrtouru! trIonseigneur Albert de Cut,ck,
hêque de Liége t qttalrième.

Cettc bancle, ryui était placée clans lc scns longitudinal
vers la Société militaire, garde la trace des clous qui
I'avaient fixéc sur le coffre funéraire. Le prince avait
été déposé 1à dans un cercucil de bois, dont un très
uretru fragment restait attaché à unc sorte d'anneau de
cuivre qui semblait avoir été vissé dans lcs planches de
ce' cercueil. A la même place l'on a découvert, mêlés à
rtne poussière rle bois ct dc vêiement, des fragments
nombreux de fil d'un or étiré, puis tordrr en forme r1e
fiiigrane excessivement menu. Confondus darrs cettc
poussie\re, étaient r'les débris d'ossements, dor.rt le plus
uotablc est url tibia. A I'endroit où avait pu reposer la
main clu pontife, on a trouvé une grosse bague d,unc
largcur extraordinaire telle quc celles qui peuvent sc
lrorter sur un gant épiscopal. Cette bague cst ell or,
ornée cl'une pierre rouge, petit cabochon de cristal sorrs
lequel a été placée la couleur qui lui donne l'appârencc
rl'une pierre précieuse ( ') .

Voilà tout cc qui subsiste drr prince-évêque Albert dc
Cuyck. La cathédrale de Liégc a tenu à honneur de clon-
ner leur demier asilc aux ossenrents recueillis et en-
fermés dans rrne bolte cachetéc.

Qrrant à la plaque de plomlr, à la bague pontificale et
aux clébris de vêtements sacerdotaux, ils ont pris rang
parmi les clocuments les plus précieux du Musée archéo-
logiquc liégeois.

I

' Xr dare admise juseu'à Dréscut ltar l)rcsque tous les historicns est

=rC a:: iEdiquc des raisons qui militcnt cn favcrrr de I 196. (Ori-
Gæt i! -: .-crrn!trf de Liigc, D. 293; Lq Cité dc Liége, t. I, p. ro3.)

(1\ Gozatte dr I.iége du ?6 oc(ol)rc rqoT
2" éd., r,.81. - Cf. IfËLRrc, La Scxtlbtiltc,
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Albert Mahiels

AvF:NUE - relie le boulevarcl Emile de Laveleye au pottt
de Fétirure.

Le zz juillet rqoE le Conseil communal a voulu que

t l'âvenue créée clarrs la plainc cles Venues, entre le

troulevarcl Enrile cle Laveleye et le llont de Fétinne s'ap'
pelle : Aitenue Albert lllahiels rr, en mémoire de I'ingé-
nieur cn chef tles trâvaux de la ville, lequel veuail tle
nrourir à Liége six jours auparâvatrt.

Nô à Aur,clais, province de Namur, le r7 février rE43,

Mahiels était le fils d'un entrepreneur qu'il suivit en
()rient, après de bonues études faites à l'écolc cles arts

et rnanufactures de Liége. Il euL surtout à s'occuper là-
bas de chemins de fer. Aussi, revenu en notre pays'

ce fut d'abord à la cottstructiorl cle 1a voie ferrée rle
Welkenraedt-Bleyberg-Aix-la-Chapelle qu'il s'employa,
conlme on lc vit claus les clertliers temlls s'efforcer clc

résoudre, au mieux des intérêts de Liége, la questiotr

si importante potlr uotre centre intlustriel d'une ligtte
clirr:cte cle Cologne à Ilruxelles quatrt aux gratrds ex-

1)ress.

En rE76, Blonclen, alors tlirectettr en chef des tra-
r,aux, obtint qu'ott le lui adjoigtrît pour I'ex{cutiotr cle

l'astes trâ\'aux déciclés par le Couscil communal. Le zr
nrai r88o, Blonclen ayant offert sa clénlission, le Conseil
conrmunal, l)âr ulr vote utrauinle, appela Albert }lahicls
à lc remplacer. Il devait cxcrcer ces hautes fonctions
clurant vingt-huit atrnécs avcc ullc compétence et une
autorité sans égales. Cornme le rappelait IU. le bourg-
mestre Gustave Kleyer, au jotlr de ses funérailles, rt tous
les travaux qui ottt été ordonrtés à Liége pendant cette
longue 1iériode ont été réalisés sous soll impulsion ou
avec sorl coucours. Il a particulièrenrent élaboré les pro-
jets qui tenclaietit au développement cle la ville et à son
extensiou daus la valléc ou vers les hauteurs, tels que
le quai cle Fragnée, l'avettue <les Thermes, I'aventte de

I'Observatoire, les rues clcs Wallons, Henri llaus, cle

I'Académie, Renarcli, le quai Heuvart. I.'un cles projets
les plus importants qu'il ait établis est celtli tle l'appro-
liriation de la vaste plaine clcs Venttes, qui est allpeiée,
grâce à lui, à devenir uu quartier moclerne d'une superbe
beauté r,. ]Iais il a surtottt, dlaus les clenrières années,
consacré ses efforts et sa féconclc ingéniosité cle con-
ceptior.r r\ 1'étucle cl'un projet beaucoulr plus considérable
ellcore et clont la réalisatiorr complètc fera certainemeut
dc notrc villc I'une des ltlus pittoresques clu nrondc. fl
s'agit du projet de boulevarcl de circonvallation.

C'est dotrc cn toute jnsticc que le Conseil commtlnal
a, d'nn avis unanime, clédié au clistingué fonctionnaire,
le largc boulevarcl qui est conlme à I'avant-plan clu nou-
veau quartier clont il a tracé le sagc aménagemeut.

Aldegonde

RUE sATNTE- - part de la placc- Saint-f)erris, passe rlerrière
le. chæur de l'église tle ct' ltortr et aboutit rue de la
Cathédrale.

Sainte"Aldegonde est rrne vierge qui vit le jour clans

1c l{ainaut, vers I'att 6ro. Elle appartenait à la lllus
haute noblesse l)âr solr pc\rc, 1e princc Valllert, <lc la

^r,DEGO\DE 
(SAINTE)

maison royale dc France, et par sa mère, la bienheu-
reuse Bertille. La mort de celle-ci, veuve depuis qucl-
que temps, renclit ia noble fille maltresse de ses desti-
uées.

Devançatrt notre prince Georges-I,ouis clc Berghcs à
onze siècles de distance, Aldegonde partagea son im-
nrellse héritage entre cles (Euvres pies et ses frères les

l)atlvres. A Xlaubeuge, dolt les bois lui alipartenaietrt
en propre, clle fonda un monastère qui reçut, dans la
suite, les danrcs clcs rangs les plus élevés. Sa carrière
rl'abnégation sc tcrnrina le 3o janvier 68o.

Sous l'aucictr réginre, on dédia à cettc saiute, clarrs

notre diocèsc, cinrl églises paroissiales (') dont
une à Liége. Que cctte dernière ait été clressée dans le
cimetière de la collégiale Saint-Denis, cotnme le veut
Jean d'Outrenletlse, suivi par d'autres chroniqueurs,
c'est 1à une pure supposition. Fait qui s'exlrlique mieux,
elle était acljaccrrte à la collégiale. Son emplacement
est pris par le terraiu enclos, en face cles maisotts vica-
riales. Lc chteur s'adossait à ce qui forne maintenatrt
la sacristie de l'église Saint-Denis. L'ensemble rlu rno-
llument religieux avait, on le couçoit, peu d'ampleur.
Des fouilles exécutées en r9r5 et en r9r7 ont mis à dé-
couvert dcs lrans de murs de fondation de I'ancien
temple. Il s'avançait en largeur jusqu'au milicu de la
rue Sainte-Aldegonde, clans la partie la plus large bien
etrtenclu.

Les mêmes chroniqueurs attribuent l'érection du petit
édifice au règtre de l'évêque Alberon I'", vers I'année
rr24 (). C'est une affirmation sans valetlr aucune. A
tort aussi voudrait-on se ranger à l'assertion de Godefroid
Knrth, en \a Cité de Liége &u nloyen âge, d'après la-
cluelle il faudrait rr desceudre jusqu'en r32g pour voir alr-
iraraître (l'église) Sainte-Aldegondc (') r, rlans les ar-
chives locales. La paroisse est mentionnée en r3o9 dans
une charte dc la collégiale Sainte-Croix (n) et l'église se
montre erl r3o5, <laus le cartulaire de la collégiale de
Tongres (").

C'est err rgro que Kurth publiait la Cité de Liége au
ilto\eil âge. Trois ans atU)arâvant, en rgo7, lui-même
rapportait I'institutiou cle la lraroisse au XIII" siècle.
A l'appui de son dire il citait une charte de janvier
r?33 (o) la concernant. De cette chartc on a voulu dé-
cluire qne la paroisse n'est pas antérieure au XIII"
siècle. Tout s'opfose à semblable cotrclttsiou. IJne charte
de I'abba1'e du Val Saint-Lambcrt, de I'an r2r9, signale
le curé de Sainte-Alclegonde ('). Cette date est bien rap-
prochée clu XII" siècle. De plus, l'églisc est spécifiée
au 6 des calendes cle mai dans l'obituaire dc la collé-
gialc Saint-Derris, écrit au XIII" siècle. Arr .5 cles calenclcs
d'août, il comménrore le souverrir cl'uu rr Joh. cle Sancti
Aldegunde, presbiteri rr.

Le sanctuaire paroissial relevait de la collégiale qrti
I'avait fondé peu après sa propre érection et douné en

(r) RR.{sslNNE. Rrcrrcil rlr .loar,reflls relitils aux éllises de LilgP,
p. ;S. - B.ç]4H, t. \\'I.

(?) T. IV, p. .1j.1 ;- Jlar,AU, CL, t. I, ptr.22-2t.
(rt) T. l, 1r. ;.;.
iri l,o\.'cELr:T, IC.S(-, t. I, p. 89.

13t BIAL, t. IïI, p. 336.
(6) DCRH, s. .i, t. XIv, p.,16.- Rr'.h./.rre.ç sil/ l'ori.git!e.lr-s f,o/oissc.ç,

I].\.{H. t. X\.I, l). 11.

r;) RLrRf,rA-\s, ."l rrcl. d'rrI cdt'lril. rir. I-dl .Slirll-Laltbcrt, p. 3i,.
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obédience au prévôt. Au conuucltcclnent rlu XIII" siècle,
les prévôtés canoniqucs ayant été ré.duites au rang cle
dignité honorifique, ct le ré'gime clcs olrétlicuccs a-v-ant
êé supprimé, rapltorte rrn émclit dcs plus aut<lrisés (') ,
tm< constitution relativc au patroltâge dc Sainte-Alcle.
gonde fut élaborée par l,anrbcrt, costrc <le Saint-f)enis,
et confirmée le 3o janvicr r2j3 lrar Jcalr d'Iilrpcs. Aur
terrnes de cette décision, lc <lroit tlc collatiorr
appartint désormais à l'asscnrbléc callitrrlaire
rêunie sous la présidcncc clrr dovcn, tarrdis qrre
la plupart cles charges étaicnt confér(.cs par l1r1

cùanoine in turno ; quel<1ues-uncs seulemeut
étaient réservées au chapitrc réuni en coll)s.
linsi se fit-il que la yrrésentation .du canclidat
au pastorât resta un privilègc irrcotrtcsti, drr cha-
pite jusqu'à la srrppression de cc dcrnicr. Lc
sesti était de coutumc un chapelain relevant
de la collégiale et fréqucutant son clrrurr.

Inutile de clire que nonrbrc clc chanoincs rc-
çnrent la sépulture en l'églisc paroissialc, no-
ùilnment Louis de Bolzôc, chantrr, tli'ci'd[' lc
{ Doai r3gE, lequel paraissait cn cffigic srtr soll
tombeau. On a conservé la nrénroirc dc lrlusicurs
notables ensevelis darts 1e nrônrc sanctuaire.
Tels sont Henri dc Scnzcillcs, dit de Hallcn<las,
Écher-in clc Liége, t cn r.1;i-r 

- $c1'g1i11 I{ç11e
tre Hallier, citain t lc 7 avrii r{Jr, ct Ayll'de
Bleret, sa femme - Collar<l Peronnc, borrrg-
m€stre et échevin de Liége, t rE fi,r'rier r;33,
et Jlarie cle Givct, sa fenrnrc, t ro septcurlrrc
r5t5 ; - Art. de Corsn'arcnr, échevin rlr: Vlicr-
mael (XVI" siècL-) ('). - Hcrrri Vcnius, rloc-
t€ur en droit (t 1574) - Arnold Nollens, éche-
çin de Liége, t r6o.s - Jean tle Bounam, éctrver,
f 6 juin fi6i () 

- plusictrrs clc Rosen (n), 
-de Sluse (''), etc.

t-ne autre personllalité locale, Gérard <le F'lé-
ron, échcvin de Liégc de r.i6r i\ r6rq, ct sa

femme, née Jeanne de Crisgnéc, fircut tlorr ir
ieur paroisse cl'rur beau vitrail oir ils étaicut
représentés avec leurs l.ruit qrrarticrs dc no-
blesse ("). Au même tcnrps, Iiticnnc de llas<1ue,
conseiller ordinaire, arrssi paroissicu, fit éga-
lement colrfectionner unc vcrrièrc li la rni,rtroirc
de ses parents (').

Aucun cle ces vitraux, atlcunc dcs <iallcs tu-
mulaires ne sont parvelltls iusrlrr'i\ uorrs. Quc
sont même devenus ct l'arrtcl ntaicrrr ct lcs rlcux
autels collatéraux qui orrraient Ic nroclcstc tenrple
au \VI" sièclc? Le monument subit urrc réfcc-
tion de 16ro à 166o, alors qu'on éclifia rlnc torlr
et renouvela l'autel priucipal, tanclis tlr'cn vrre
d'offrir plus de place arrx fidèles orr fit dispa-
raître un autel qui encombrait la ncf ("), car lc
temple était trop rcstrcint, eu égard à la 1to1tu-
Iation paroissiale.

il) L.{HAYE, Lc.s Pdrois-î{'-s dr Litr.gr'.
t2l C. ct Tr.sr., r. 36, f. r3.q v".
1J) \ÀvEAr:, AREL, D. rt. -'. C. Dli Il()Rrr,qi.., I_c.s rrr1,.i';115, t. lI, Dp.

tæ et :r9. - ,ll(r[. tlc ilotrt coll. ferl-
, {) RH, fr. .12.1.

,i) I.E PAr(;D, Corrd-si. d. Il.tr. lla.Sltsa, Ronl( rSS.s, t)t)..5 ct s.
r6) C. DE lloRtrAN, Oh. cit., t. II, t). tjS. RIt, p. ,tor.
f:) POSNlcK, RH dt. C()rr-rail or{ii[oirc, l).39.
{6) l'isltdiio,lc.s r65;.

la paroisse Sainte-Aldegonde a collllu des fondations
lrieuses cl'rur caractère origirlal, de la gestion clesquelles
le clergé était exclu. Ainsi en était-il de celle cle L--ollarcl
Pcronne, échevin cle Liége de la première nroitié clu XVI"
sièclc. Ii avait institué utrc messe heltdomadaire ell
I'honneur <hr Saint-Sacrentent, à laquelle nrcsse on de-
vait faire r\ perpétuité une clistribution clc pains aux

'4il(i' ù ltti!'I' rtrc \oittlt-'lltlr*"Ë'J,inu 
u, ,ustc archéologrque

incligents. Il réservait le soin de cette distribution au
I)ossesseur de sa maison patrintoltialc, (( sans qrre prélats,
curés, gens d'églises, mambours ou autrcs ay'ent à co-
gnoistre nc soy a entremcsler r (').

Durant le bombardement cle juin 169r, l'église cut

r:* .* 
"

.i

(r) I-AHAïE, Bl,1L, t. -\lt'I, p. r5:.
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tant à souffrir qu'on reconnut indispensable de la re-

construire en plus ampl'es proportions. A cet effet, le
Conseil cle la Cité accorda en rTrr' un millier de flo-
rins et, en r7r5, un sutrside supplémentaire de 4oo fl'
Comme les fonds étaient insuffisants, le chef de la pa-

roisse, du consentement de Joseph-Clément de Bavière,

org"nit. une loterie sur le pied d'un ducaton le billet'
d'àbord, de deux escalins ensuite, avec un gros lot de

4,ooo ff.; 2o de t,ooo ; zo de 5oo, etc. sur un capital
à" ,3o,ooo fl. On prétendait retenir le dixième de la

"o-ti"-recueillie 
pour I'appliquer à la bâtisse (') qui

dura jusqu'en :1726. A cette reconstruction encore, il
avait èté ménagé une porte latérale permettant à un cha-

noine de pénétrer par la collégiale dans l'église pa-

roissiale ( pour toutes les fonctions à faire soit en Ca-

rême, soit À Pâqo"t ou en tout autre temps l (1).

Si I'on ne revit pas dans le nouveau sanctuaire les

pierres tombales de nos vieux magistrats, I'ancientre sta-

iue de la Vierge, invoquée sous le titre Refuge des Pé-

cheurs, y reprit sa place, avec la confrairie qui avait pour

objet de propager sa clévotion ('). Le même local reli-
gieux renfermait des statues de saint Joseph, de saint
Roch et de sainte Aldegonde, sculptées par Ant.-Marie
Mélotte. Le buffet d'orgues sortait des ateliers de Ber-
nard Picard, père.

Cette église eut la chance de rt'être point fermée sous

la Révolution française. Elle ne le fut qu'après la prisc

de possession de la collégiale Saint-Denis en qualité
cl'église paroissiale. Celle de Sainte-Aldegonde fut alors
désaffectée (6 novembre r8o3). Elle a été démolie en

r8oq. L'adjudication de la démolition, approuvée par
le préfet le rz avril, et faite au profit de Gilles Durieux
maltre maçon, moyennant la somme de 4,4ro fr', com-
prenait la disparition de l'église et d'un vieux bâti-
ment adjêcent, ainsi que la construction de logements
destinés au chantre et au sacristain de Saint-Denis. Ce

sont ces constructions qui ont été aménagées plus tar<l
pour habitatiohs des vicaires.

Par lettre du z8 avril r8ro, la fabrique de Saint-Denis,
r'éclama la construction d'un mur parallèle à ces bâti-
ments ( pour servir de clôture à une avant-cour inclis-
pensable r. Le 16 mai r8ro, 1e préfet se décida à le faire
élever à neuf mètres de distance des bâtiments et dans
une direction identique, les frais se trouvant à charge
de la fabrique (').

Si peu spacieux qu'était resté le sanctuaire au XVfII"
siècle, même après sa reconstruction, on I'avait propor-
tionné aux besoins assez restreints de la population de

la paroisse. Celle-ci s'étendait sur les cloltres de Saint-
Denis, remplacés de nos jours par la place de ce nom et
la rue Sainte-Aldegonde, rue Sur-Meuse aux Mairniers
jusqu'à la rue de la Madeleine d'une part ("), celle du
Champion de l'autre qu'elle longeait jusqu'au fleuve,
puis englobait Chéravoie et le Chaffour. Elle était limitée
par la rue dite maintenant de I'Etuve et par le Vieux

(r) CoDERT, Lo lotcûe ù. Liége, SIAL, t. xxxlv, p' 268.

(2J Colr, Soiflt-Denis, r. 37, réml' des r5 déc. t7r2 el 17 nai r7r3'

(3) RCC, r. t735-r736, f. rl4 et 228 v"- - Cette statue est présentement
hcinorée en 1'69ù* saint-oenis. c'est al cctte rubrique que sont don'
nés les détails historiques sur cette vénérable sculpture.

(.1 Prérecture, r. 4r4 D, 1, ztr, n' 356 ; r, 4r5, n' 359.
(5) r.ss2: Maisons sur Moese az Maimiers faisant 1e coutiron delle

rualie 
"ic Merchoul (rue de la ÙIedeteine) dont les deux sont de la pa-

roiche sainte-Aldegonde et I'autre delle 1\!ag<lallcne. (R..ic Plrotte dt
FossC.)

Village dont I'emplacement se trouve entre ce qui forme
la première partie des rues de l'Université et de la Ré-
gence. Dans les derniers temps de son existence, la cir-
conscription paroissiale renfermait quinze à seize ceuts
paroissiens.

Une population semblable requérait un cimetière re-
lativement considérable. On l'avait fixé juste en face de
l'église, là où la rue de I'Aite rappelle le fait. Cette si-
tuation remontait au moyen âge ('). L'aliénation de ce
lieu de sépulture ne se fit qu'en r8og. Une lettre, adres-
sée le 8 mai r8og par le préfet lt'Iicoud d'Umons au com-
missaire des poudres et salpêtres, permettra de juger
des idées qui germaient alors en certains milieux admi-
nistratifs. Semblables desseins n'ont été réalisés en notre
siècle que par les troupes allemandes, de sinistre mé-
moire, durant la guerre r9r4-rgr8. Voici la lettre du
préfet :

r Je suis informé que I'on se propose d'eulever, pour le
compte de la régie des poud5es et salpêtres, la terre et
les ossements de I'ancien cimetière de Sainte-Aldegonde en
cette ville, afin d'en extraire I'acide nitrique, nitrè ou sal-
pêtre. J'ignore si vous avez donné des ordres à cet efiet,
mais je vous prierai d'observer que toute atteinte au res-
pect dt à la cendre des morts devant être réprimée, ce
serait strement contrevenir aux lois et règlements sur la
police cles lieux d'inhumation que de faire un usage sem-
blable de la terre ou des ossements qui s'y trouvent, D'ail-
leurs cela ne pourrait qu'afiecter beaucoup de familles d'où
sont sorties les personnes enterrées dans ce cimetière; et
il en résulterait de nombreuses réclamations.

r Vous sentez donc, Monsieur, que cette destination ne
peut être dounée aux matières cadavéreuses dont son sol
èst encore imprégné, et je ne doute pas qu'à la téception
de la présente, vôus transmettrez, s'il y a lieu, des ordres
contraires aux agents qui vous sont subordonnés r 1:;.

Avant de quitter la paroisse Sainte-Aldegonde propre-
ment dite, donuons, dressée telle quelle, la listo do ses
curés, avec les années pendant lesquelles on les vit en
fonctions :

H..., r.2tg, - Anselme, r3rr, - Gilles, 1324-1329,
Mathieu, r35o, - Nic. del Tyrane, r3gz-t398, - God.
de Herstal, r4ro-r453, - Nicolas de Vivegnis, 1454, -Pierre Philardi, 14.58-146r, - Gilles l,agneau, 146r-
1494, - Lamb. Copermans, r495-r5r4, - Gilles Lybot,
1514, - Lamb. de Modave, 1124-r532, - Guill. de Mé-
lode, 1535, - Jean Asteyn, 1535-1539, - Thomas Noël,
r53g, Guill. de Modave, 1543-1545, - Tilman Corbion,
r57r-r.59o, Hubert Beuvrea, r59o, - Roland Georges,
16ro-166o, - f,amb. Villers, r66o-t672, - Nic. Cap-
pay, 1672, - Jean de Tilloux, 1623, - Ger.-H. de Vi-
vegnis, 168o-17o8, - Laurent Gilles, 17o8-1726,
Franç.-Jos. I\[édard, r7z7-t738, - Bertrand de Halloy,
1739-1745, - Lamb. Jacquet, 1745-1763, - André Cor-
nel, q63-r782, 

- Pierre labeye, r783-r8o3.
La rue Sainte-Aldegonde n'a pas toujours porté ce

nom. Celui-ci lui a été clonné officiellement le 6 mars
1863. Antérieurement, elle était souvent désignée Der-
rière Saint-Denfs. Depuis cinq à six siècles au moins,
son tracé se prolongeait au delà de ce qui est tlevenu la

(l) rS53, r't fév.: rQue mon corps soit entereir en la semiteir Sainctz
Aldegonde, allencontte des murs de chappittre de Saint-Denixhe où
qui y at trois croix de craye ,. (Testament ile Piet Poul del Pier, bros-
drur, sur Darchemin.)

(2i Pûlec,ure, lias* 2?/r.
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rue de la Cathédrale. Ccrtaines propriétés de la rue fai-
sant face à peu près à la collégiale Saiut-I)enis s'éten-
daient par derrière jusrlu'aux vieux murs clc la ferrncté.
Les restes de ces murs, même avant la dcstruction de
la ville par Charles lc Téméraire etr r46[i, dépentlaient
dcs propriétés de cc côté cle la ruc Sainte-Alclegoni.lc (').

Durant le moyen âgc et postéricurement lcs immcublcs
lcs plus voisins de l'églisc Saint-Denis étâicnt dcs mai-
sons canoniales. En r3og, piusieurs cl'cutre elles ap-
partenaient aux chanoines Thiry cle Restealz ('). En
des siècles plus réceuts, en r68q, c'est de ce côté
qu'avaient leurs clemcures Paul Schilbcrt, ,r naîtrc de
la Nonnaie de Son Altesse r le pritrce, (]érard Del-
frorte, rr pâtissier r, danrc nlounral rr lieur tlc livres r (re-
lieur), maître Charles Ravar, basse cle Saint-Lambert,
François Lebon, (( nlaistre clc I'estuve rr, Waltcr de
Lirerlo, avocat. A la nrême datc, rue Sainte-Aldegorrcle
Inême avaient leurs résidences, I\{. de Hasinelle, gref-
fier de la Corrr féodalc, Louis Apry, peintrc, François
\assette, procurellr. La maisotr de la Morrnaie apparte-
nait au gravclrr Jean Waldor orr Valdor crr r6re (").

Toutes ces vieilles dcnrcures ont disparu. I.es deux
dernières ont été démolies en rqrr. C'étaient deux té-
noins de grande valeur de la firr <le l'époque ogivale
et de l'aurore de la renaissancc avcc de curicux typcs de
cJ'rarpentes de ces tenrps éloignés (").

AIIée

D'après Ducangc, lc tcrnrc lrrimitif, .n lui"tr* français,
*rait lee, avec la signification rr chemin amllle dans un
bois ou datrs ttne forôt rr. C'cst ttle erreur. ,4llée, avec
tre sens de chemin, se trorlvc déjà clans des textcs <.lu

\fII" et <lu XfV" sièclc. On a dit aIIée ytovr action r,le

cfueminer écrit Littré, comme orr dit sortie pour action
de -sorlir. Dc là, par unc métonynrie, le lieu or\ l'ou che-
nine, |'aIIée. Ce nom a été dorrné autrefois, en nos ré-
gions, à des sentiers, voirc à dcs impasses rlui livraicnt
eccà à des habitations orr à des jardirrs.

Ainsi le peuple altpclait allée du Pont de Roture la
çctite voie nommée aujourtl'hui rrre des Grignoux, la-
quelle conduisait dans lcs prés ct jardins que la rue
Surlet et ses nraisons ont remplacés en la prenrière moitié
du XIX' siècle.

Le 6 mars 1363, le Conseil cornmnnal a srrpprimé I'ex-
gression aIIée <1e la nonrerrclatrrre des voics de conlnlu-
nication.

AIIemagne

-{\-E\r-E n' - Cettc dénomination renrontait au r7
msi rgog. Le Conseil commnnal avait cnr dcvoir alors
rappeler par le vocable d'une de ses avenues lc nom dc

i r+:-i : llaison en le rut ,seinte-Ald(rao1t(lc fais. lc colilor, (torrr-
16'delle rualle delle stucvc ct rallantc cn arrièrc jrr-stJrrr &.s 1rr&r.t
ù2 ièm€teit de I,iége (EL, r. 3, f. qq "'). - 14.58: llaison ri(/rillc
.S.i€-Dfaù joind. r\ une brds-{it?. (lrrasscric) et allantc forrs par derr.
s !l@< et dont lc mrrr dcllc'fcrmeteit cst dhùdrtenant o/r riittr rrroisorr
-El- r. !, 1. t7) . - Cettc rrraison joignait la précédcnte.

: ArscELET, IC.SC, t. I, p. 2o7.

", ré!: : Itaison paroisse SâiÙtc-Aldegor(lc ayant cntr{.c en la ruelle
çiris de la maison du cnré (lc Sainte-Âldcgonde, joind. par derrière,
i Ze Ëier de la flonnoye, \'crs lc Pont{l,Il<'r\... (Rp, r. 16, f,37.)

. L'uchitecte C. Rourgault a consacré at lcrrr descriDtion une in-
:ùssrre étudc. (B.I/L, t. XI,II. l)D. r09-r32. - CApL, rgrr, pD. 9.5 et
m Ea:$n n^ i ct r9r2, l)t).7r ct suiv., rrraisorr D'r.j).

I'antique emltire d'Allcmagne avec lecprel notre cité
cut pendant de longs siècles, cle très étroits rapltorts.
Nous I'avons exposé arr tome Io', page 63.

A vrai <lire, durant les derniers siècles, l'inféoclation
lrolitique clu lrays liégeois était des plus illusoires, d'au-
tant que son autonomie était absolue, sa constitution
intérieure cl'une inclépendance complète. Les évérre-
nrqrts extérieurs de la fin du XVII" siècle comme ceux
du début du XVIII- ln(rltrent à l'ér'idencc que, quâut
au prince et à la principauté même, ce pays d'enrllire
était effectivement dcvcnu à peu près c<lmplètenrent
étranger à I'Allemagnc. Sans cloute, il arriva qu'il payât
rr des mois romains r ou faibles contribrrtions resl)ec-
tives pour subvenir à la solcle d'rure troupe de I'entpire.
Sans doute aussi, en r716, Charlcs VI le rr ri'intégra r au
ccrcle de Westphalic ; sarrs doutc, ellcore irrsqu'à la fin
de I'arrcien régime, ii ne dcvait plus cesser de constitucr
un rr membre insigne du Saint-Empire ronrain r. Au
forrd, son autonomie clemeurait intacte. tirr toute légi-
tinrité, Hcrrri Pirenne lrouvail ainsi le faire ressortir :

rr Le Saint-I.lmpire n'était ni un Etat, ni une patric.
Sirnllle agrégat de territoires sous la présidcnce de l,cnr_
pcrcrlr, il laissait à chacrrn d'eux nne indépenclance conl-
plôtc. fa Chambre de Wetzlaer à laquelle ils ressortis-
saicnt tons, au lieu cie les soumettre à unc juridiction
conlnlune, senrltlait n'avoir pour but quc cl'entretcnir
et dc' protéger leur particularisme. Son péclantisme ju_
diciaire et les lenteurs de sa procédure éternisaient les
procès que lcs princes s'intentaicnt entrc eux or1 que
les sujcts intcntaient à leurs princcs, les princes à leurs
sujcts ou les sujets les utrs aux autrcs. euand, enfin, elle
avait promulgué une sentence, il n'existait d'autre
moyen de I'exécuter que de recourir au Ccrclc dont le
condamné faisait partie. I'Iais lcs Cercles, rlivisés cl'in-
térôts, regarclant à la clépense, nc possédant que des
forccs militaircs ridiculcment insuffisantes, n,agissaieut
l)resqrle jamais... L'empereur lni-même n,est qu,un su-
zerain théorique. On lc sait si bicn qu'on ne songe môme
pas à I'appeler à I'aicle au milieu des plus grands périls.
Orr ne lui rcconnaît qu'une sorte de magistère cle tlroit
public auquel il peut être utile dc recourir quand on se
trouve en conflit avec lcs évêqnes. En sonrnre, sa sacrée
n{ajcsté sert rle moyell clilatoire, d'expédiort cle procé-
durc, rien tle plus ( ') . l

Le fragile lien entre I'Allemagrre et le pays cle Liége
fut ronrlru définitivemcrrt à la suite de I'invasion fran-
çaisc rlu z7 juillet r7()4, pat les traités cle paix <le
Camlro-Fornio (1797) ct de Lunéville (r8or).

Qrrarrt à la rléuomination arenue d'-'lllemagne, clle
a été supprinréc par lc Conseil communal le 30 dé-
cemlrre rgr8 ; inutile dc spécificr les gravcs ntotifs clui
ont irrcité I'autorité comutunale à agir de la sortc.

AIne

RUEI.T.E D' 
- 

(Yoir tlulne) (").

( 1) Hi-st. Llc lte lsiquc, t. V, r)p. r3J et 337.
(2) r.s:6: llaison rue du l,ont (1,Âvroit joind. d'amont ;\ yrosfiche tlelle

maisorr ct Itosttit tl'Àisttc (^lnc), l,abbie, Dar dcrière ii une rlaison
claustralc de Sainct Poul. (CrL, r. r5z4-r528, f. 6: v..)



3o ALI'IIONSE TILKIN - AMAÏ

Alphonse Tilkin
RUE - située entre la rue Charles Gothier et la place pu-

blique du Thier-à-Liége.

Cette voie fait partie du nouveau quartier du Thier-à-
Liége. Elle est donc toute moderne. Sa dénomination
renronte seulemeut au e6 juillet ry24. Le Conseil com-
nrunal en lui imposant le nom Alphonse Tilkin a voulu
honorer la mémoire <l'un de nos plus habiles et des plus
féconds dramaturges rvallons.

Né le + août 1859, à Aus, Alphonse Tilkin est mort
à Liége le z7 mai rgrE. Au théâtre rvallou, où il débute
en r87g, il donne une quarantaine d'æuvres de tout
g'enre, vaudevilles, opérettes, drames, revues, pièces à

thèse, comédies d'intrigue, de mæurs ou de caractère.
Il écrit un curieux roman historique, Li Famile Tassin.
En 1887, il fonde li Sltirou (1'Ecureuil), gazette wal-
lonne qu'il dirige penclant plus de seize ans et où il
prodigue nouvelles, articles de fond, contes, poésies,

feuilletons, etc. En rEEz, avec T. Bury, V. Carpentier et

J. Vrindts, il crée < I'Association des autcurs tr,allons rr,

qu'il préside cle rEgo à r9oz. En 1895, il dirige le pre-
mier tr Cabaret wallon r et, de rE94 à sa mort, préside
la rr Fédération littéraire et dramatique de la province
dc Liége r. Lauréat à plusieurs reprises de la rt Société
dc Littérature u,allonne rr, il en clevient membre titu-
laire cn rE97. On le voit, son activité a été des plus fé-
condes ; il a joué à Liége un rô1e considérable clans le
mouvement littéraire rvallon. C'était surtout un obser-
vateur narquois, prompt à saisir le trait plaisant, habile
à tourner la pasquille humoristique (').

Li I'î bon Diu est le dernier ouvrage sorti de la plume
habile cl'Alphonse Tilkin.

Amaleoout

rr,E - On connaissait au XIV" siècle, une lle ap-
pelêe Amaletout vers la Boverie. Ellc comprenait pré
et verger. Iln beffroi y était édifié. Ne serait-ce pas là
la < tour moult élevée r que Jean d'Outremeuse prétencl
complaisamment avoir été édifiée par le légendaire Ogier
le Danois entre Ourthe et l\{euse? L'Ourthe arrosait, en
tout cas, l'île Amalevout de deux côtés ; la lVleuse la
baignait vers la ville. Le nom a dt être transformé plus
tard en Mâle aoie. C'est sous cette rubrique que nolrs
retrouvous la localité.

Amay

RUE D' - Fart de la rue du Pot-d'Or, aboutit rue Pont-
d'Avroy.

C'cst une des nombreuses voies qui attestent le peu
de stabilité ancienne cle certains noms de rues. Après
avoir été baptisée du nom d'Arnould cle Saint-Laurent
ou de Saint-Laurent tout court, on l'appela rue de la
Cigogne, nom qu'elle conserva jusque bien avant dans
le XVII" siècle.

(r) Ces données biographiques nous ont été fournics simablement frnr
lI. Jean Haust.

Elle souffrit énormément dans f incendie général de
1468. Les nombreuses petites maisons qu'on y remarquait
précédemment des deux côtés de la rue, n'étaient point
encore relevées en r5rz (t).

Au commencement du XVII" siècle, demeurait en cette
rue, le seigneur Jean d'Ama (on prononçait souvent
Am.ay), fils de Thys d'Amay et de Barbe de Serville.
Il contracta mariage avec Marie-Ursine des Viviers, fille
cle Gilles des Viviers et de Catherine de llousse. Ce Jean
d'Amay devint bourgmestre de Liége en 1619, puis unc
seconde fois (') en 1625. Le z6 décembre de cette même
année, il rendait le dernier soupir.

Sa mort affligea beaucoup les Liégeois. Ces derniers
désignaient par soll nom la rue qu'il habitait et ce nom
resta à la voie. Lc bourgmestre firt enterré, ainsi que

Hôtct du boursnæstte t'":,,:;iT:ï. 
rrax. Bienrair

son épouse, dans l'église Saint-I[artin-en-Ile, leur église
paroissiale (").

La maison qu'a occupée le haut magistrat communal
existe encore (r1ou ro-r.S). C'est la plus intéressante de
la rue, aux poiuts de vue archéologique et artistique. Elle
doit figr.rrer parmi les premières habitations en pierre
que nos pères reler,èrent après le désastre de 1468. Ha-
bitation patricienne, luxueuse, elle conserva jusqu'à nos

(r) CrB du 2r avril r5i2.
(2) On sait que sotrs I'ancien régime lcs bourgmestres étaient éhrs

Dour un aË scrrlement,
(r) Rti, p. 374.
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jours, clans I'appareil de sa façatle, scs fcnêtrcs ogivales
€û arc infléchi e\ croisillon et h contltartirnctrts, atralogucs
à celles tle I'ancierr paiais ltrilrcier. Dottttotrs lrlrrtôt
X'appréciation q11'eu a fait un s1lé'cialistc, I'architecte
C- Pourgault :

r Cette rnaisorr qui, ett faça<le, paraît rrniqrre, est tlorrblc:

=or petite, r'ers la rrrc rlrr ltont-tl'Alror', ct tttte grarrtlc, vers
la rue du Pot-d'Or.

Toutes derrx corupretrttetrt tles cAves, 11ll rez-de'-cltausséc
suréler'é, un premier étage et tles cotttbles tlesservis l)ar tlll
t*salier à vis. La petite ntaisorr, la pltts ittt('ressattte', a etr-
ccre toutes ses boiscrics ct ses fcrrotrttcries gothiqucs à
dts.ins multiples, rl'urte lrureté tl'cx('cutiorr t etnerquablc
et fort bien cotrsen'i's, ses attcietts plafontls à r'orrssettes,

IIitl('l lIdtt d"4,ild]
Clicl)i du llusde rrchi,rl<rgi,1ue

soa curieur balcon clu rcz-tle-chatrssi'e ; seules, les cherui-
nits ont disparu et orrt été rcnrplacées par tles chernirrées
à ornements de plâtre drr XVIII" sii'cle , avcc tttte peitrture
de Plumier, des artnoiries, cui't'rcs, etc. Sa façade arrière,
am peinte, est très crlrieltse.

La grande rrraisotr a perdtr st's itttéricurs originels, nrais
cûos€r\-e encore au rez-cle-chattssée tlevant, un beau salon
I-orrls \\-I, à décoration <l'tttre grantle {inesse ; aillcurs,
ule curieuse cheminée etr rnarbre <lc diverses corrlerrrs, à
rranteau, d'époque Lorris XVI ; tlans tllle allllexe, une
telle cheminée de la Renaissance ; att prelnier étage, des
cheminées en plâtre Régence et l-ouis XV ; une ca'r'e vottée
d'arête.

Et, enfin, sur les deux maisons, urr bel ensenrble cle char-

pente rlrr \V" siècle ou de l'aurore tlu
llous (t) D.

3,r

xVI" sii.cle chez

Iist-ce bieu en cet inrmeuble que résitla le célèlrrc
peintre liégeois Gérard Doufret? On n'oscreit I'affir-
nler ; mais il a vécu longtemps cn cette rue et y est
luort.

['nc autre résidence renlarquable, dtl mêruc côté,
(6.57 anc.), est celle qu'habitait au clébut chr XIX"
sièclc Pierre-Jos.-Abraham Lesoinlre avec sa fenrrue
Iiléon.-Jos. de Donceel. L'hôtel, à grande porte cochère
orucrncntée, a servi longtcmps à I'inrprimeric rlu iour-
nal La Mettse, à I'entrée de la rue à <lroite. L'un dcs
salons a été orné de tapisseries chles ar1 pincearr dtr
peintre Jos. Dreppc, tlu XVIII" sièclc (').

Vers le même emplacenlcnt se trorrvait I'hôtel du clrc-
valicr de Thier de Skcuvrc. C'est là que, cn 1793, lors
de I'invasion française, la maison étatrt occupéc par lc
citoyen Vandol'en, garde magasin général des effets mi-
litaires, or1 pouvait s'engager au servicc des écluipagcs
de I'arnrée réprrblicaine. L'un dcs sal<lns rcrrfcrmait uue
talrisscric clue au pincearr de Joseph Drcppc.

Parmi les autres notabilités cle la rtte à ce temps, se

trorrvaieut Ant.-Joscph Raikem, avocât, asccndant rlrr
nrcnrlrre clu Congrès national, avec sa femnre lL-J. Ja-
cob ; le <locteur P.-JL Ranrorrx.

I,i\ égalenrent cst mort, le 16 jarrvicr rEtg, au tru (i5r
:rrrcictr, r\ 1'âge de 67 ans, Louis-Pierre-llartirr Saint-
llartin, conseiller à la Cour sulrérierrre cle Justice, r'érré-
rablc rlc la Loge de Liége. A1-ant fait le prcnricr
rru lcgs rrotablc de tatrleaux à la Ville, il peut ôtrc cottsi-
<lô'ré conrr.nc lc fondatcur clu lluséc commtlnal dc pcirr-
tures. Scs autres toiles artistiqtles, ainsi que son câbinct
dc gravures et scs iivres ont été vendus l)rlbliquenrcnt
lc rz urars rSrq.

I)epuis la seconde rnoitié du XIX" siècle, la ruc' a

ôté élargie srlr pres(ir1c tout son parcours, en cxécutiou
du lilan cl'alignemeut approuvé Dar arrêté ro!'al clu r7
août 1546. Néanmoins la circulation cles voitures et
charrettes de toute cspèce est irrterditc dans cette voie,
sarlf cclles rlui sont dcstinées à clcsscrvir les habitants.

Ambiorix

rrr:l: - part dc la nre clrr f.aveu, aborrtit ruc t1e Joie.

L'ouverture cie cette rue, sur douze mètres <le largettr,
i) travcrs clcs terrairrs al)partenallt à la fanrille Peters-
Vaust et à NI. dc Favcreau a été décicléc par lc Conscil
conunrlnal 1e z3 avril 1869.

La clérromilTatiotT rue Antbiorir clate de 1873 ; clle
suivit cle près la réalisation dc la résolution dtt Conseil.
Elle est clestinée à rappeler la rnémoire d'un des plus
anciens protecteurs du sol liégeois, quoique bicn des
faits héroïques attribués à ce satlvage guerrier, porrr-
raient rentrer dans le domaine de la légcntle. Ambiorix
avait-il, comme certains le prétendent, fixé sa retraite à

Ëmtrourg, près de Liége? Rien de fondé à ce sujet n'est

(1) \Iaintes dcscriptions de cette
notanrment Dar SCHÂEPKENS dans
principauté dc I.iége ; - par C.
n" (lc février ryt4, p. 266.

(3) IIEr.Rrc, Lo Pcittturc, p, 456.

rleureurc t)atricienne ont i't(' faites,
scs Dr-s.sir.s (t ioles, slrr I'ancicnne
B()uRGAl'LT dans I'Oilr?'ra, 3' ânnée,
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sorti jusqu'ici cles arcanes de 1'archéologie. Qui voudrait
prendre au sérieux, en effet, les dires d'après lesquels on
aurait retrouvé dans cette localité des traces d'anciennes
constructions ayant abrité Atnbiorix? Si vestiges d'an-
tiques travaux militaires il y a, on ne peut les attribuer
aux compagnons du général gaulois, car leurs connais-
sances architecturales ne leur permettaient pas d'édi-
fier des monuments durables. I1 n'en est pas moins pa-
tent qu'Ambiorix était le chef des tribus habitant notre
région, lorsque les Rpmains envahirent la Gaule..Il prit
I'initiative de la résistance aux conquérants étrangers,
et débuta par détruire complètement, au moyen de ruses,
l'armée des généraux Sabinus et Cotta. César réussit à
prendre sa revanche, et connaissant la valeur d'Ambio-
rix, il mit sa tête à prix. Le chef des Eburons, traqué
comme une bête fauve, dut se résoudre à passer chez
les Germains, où, croit-on, il a terminé ses jours. Dans
son malheur, il a pu se louer si pas d'avoir été le libé-
rateur de son pays, du moins de l'avoir courâgeusement
défendu, d'avoir exposé sa liberté et sa vie pour sa
patrie. Liége a bien fait de se montrer reconnaissante
envers cc premier défenseur de notre indépendance.

Amblève

RUE DE L'- part de I'avenue cle la Reine [lisabeth, aboutit
quai des Ardenues.

L'Ourthe et 1a I\{euse figurent clans la nomenclature
des rues de la vi11e. Bien qu'elle ne passe point en ceile-
ci, I'Amblève est un des principaux cours d'eau de notre
province. Le Conseil communal a jugé que son nom
avait des titres suffisants pour être aussi attaché à I'une
de nos rues. Le 17 mai rgo9, il clénomma ru.e de I'Am-
blèlela seconde voie de communication partant de l'avc-
nue de la Reine Ëlisabeth et aboutissant quai cles Ar-
dennes. Cette voie a été formée après la clôture cle

l'Exposition internationale de rgo5, sur une partie de
son emplacement.

I,'Amblève a sa source à quatorze kilomètres au Sucl-
Est de Malmedy. Ëlle prencl soll nom clu village cl'Am-
blhe (Amel en allemancl), où elle se forme de deux
ruisseaux qui s'y réunissent. On la connaissait sous cette
rlénomination au Vff" siècle ('). Le ruisseau qui se jette
dans I'Ourthe par la rive droite à Douxflamme, après
un cours sinueux cle 78 kilomètres environ, a été long-
temps navigable sur une partie de son trajet, lorsqu'on
recourait à des bateaux spéciâux. En 1623, le seigncur
de Lynden avait reçu 1'autorisation. cle faire ttavailler
les sujets du pays cle Stavelot et de Francorchamps dans
l'Amblève de façon à rendre son cours réellement narri-
gable. On tenta encore de la rendre tel1e de Stavelot à

Ayr,r'aille, à la fin du XVII" siècle. En outre, I'Am-
blève a aidé consiclérablement f intlustrie locale par sa
force motrice.

IJn arrêté royal du 17 décembre r8rg a remis l'admi-
nistration de l'Amblève à 1a Province de Li6ge, mais
le Conseil provincial, en allouant, dans le budget, un
crédit pour les travaux à exécutcr à ce cours t{'eau, for-
mule chaque année la réserve e\presse cles clroits de la
Province.

Amercæur

9UARTTER D'-
RUE D' 

- 
va du pont cl'Amercæur à Cornillon.

En r8o3, \e m.aire de notre ville, Bailly - nous étions
alors sous la domination française - voulant témoigner
sa reconnaissâllce envers Napoléon I"" ponr le subside
de 3oo.ooo fr. qu'i1 avait accordé au quartier d'Amer-
cceur, incendié en 1794, substitua au nom de fau-
boarg (') d'Amercttur, celui de rr faubourg Bona-
parte r ('). Voici en quels termes il fit connaltre sa
décision dans une circonstance solennelle : <r Habitants
d'Amercæur ! Un cruel vainqueur donna à votre fau-
bourg uu nom de douloureux souvenirs. Ce nom vient
d'être changé en nom de bonheur et de gloire, par un
héros immortel, par un monarque bienfaisant r.

I,e < cruel vainqueur rr auquel le premier magistrat
de Liége faisait allusion est le prince Jean de Bavière.
Quelques esprits cles pltrs aventureux ont, en effet, de-
puis longtemps, prétendu que l'appellation rr Amer-
c(æur )) a été attribuée au pont et au faubourg à I'occasion
de noyades dc nombreux I,iégeois accomplies lrar orclre
de Jean de Bavière clu haut de ce pont en r4o8, après la
bataille tl'Othée. .

Le brave maire, en s'efforçant dc consacrer ofiicielle-
ment cette tradition, n'a réussi qu'à faire montre cle son
iy{gnorance historique. Des I,iégeois ont été précipités
dans la Meuse, à 1a clate indiquée, la chose est certaine.
Ces actes de cruauté ont eu pour théâtre non 1e pont
cl'Amercceur, mâis le pont cles Arches. Des écrivains du
temps, uotamment Zantfliet et Jean de Stavelot, dans
leurs chroniques, sont d'accord sur ce point. D'ailleurs,
le nom Amercceur est de beaucoup antéricur au XV"
siècle.

LTn troisième chroniqueur, ltlus ancien, Jean cl'Outrc-
meuse, voulait clc même expliquer I'origine du terme
<< Amercæur >>. Selon lui, la création clu faubourg
d'Amercceur aurait suivi immédiatcment la fondation
de celui de la Boverie par Ogier le Danois. Résumons
aussi fidèlement que possible, à titre de curiosité rétros-
pective, le récit de Jean cl'Outremeuse :

rr Quclques personrles construisirent sur un vaste ter-
rain en deçà de la Boverie, un groupe de maisons. C'est
maintcnant unc très belle rr vilhete r. Les premiers ha-
bitants l'appelèrent Antercæur (Amercuer) parce qu'ils
dépensaient inutilement tout leur avoir dans ces corls-
tructions que 1es eaux sotties de leur lit venaicnt, I'hi-
ver, renverser impitoyablement. Dc sorte qu'ils en
avaient ntal à leurs cæurs"n (").

Ce racontar ne manque pas d'une certaine savcuf
réaliste, mais, comme l'allusion du maire Bailly, il pèche
par la base. Comment Ogier 1e Danois, héros imaginaire,
au reste, ou d'autres persollnagcs authcntiques auraient-
i1s fondé, au VIfI" siècle, le quartier d'Amercceur, puis-
que deux siècles plus tard, cet emplacement clemcurait
à 1'état c1e profonde solitude? D'après un annaliste du
temps, I'an ror4, qual-rd l'évêque Balderic projetait clc

(l) on ne disait pas autrelois zre d'Alrerccur, mais faubourg ; c'est
seulemelt depuis 1877 que les loriboargs de I,iége orrt été changés en
rilc.s,

(?) Cctte dénomination dispamt en r8r4.
(3) T III, D. 4r.q, t. IY, p. 25.

(1) Charte dil roi Childeric, de I'art 667 (TCDB. 
- Antbli.t'r est âussi

cité dans rrnc charte de l'atr gr5 (clF-'"sl, t. t. n. rq)1.
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