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bâtir le motrastère Saint-Jacclucs, on lui conscilla clc
choisir cet endroit d'Outrc-1\'Ieusc, parce qrre, lui faisait-
on observer, il était propice à la vie solitaire et se trou-
vait éloigné clu tunrulte de la foule ('). Donc, d'agglomé-
ration de ce côté cle I'C)urthe, ol1 n'en cor.rnaissait pas
encore.

Henaux, à son tour, s'cst flatté de pouvoir al)portcr
la raison rl'être clu mot ,4 nlerco:ur. Selon lui, la jrrstice
scabinale de Jupillc tenant ses séanccs au pont cl'Amer-
c'r-r1r, les u,allotrs la désigrrè'rent r) rur ot ù nt,é-courl (arr

rnilic'u de la cour) , eslrrcssiorr clui aurait été crroné-
nrent traduite cn français par ,J ntercæur ('). Cctte ex-
J'lication cst au uroitrs aussi plaisante que les précéclcntes.

D'autrcs étymologies du mot tlntercrpttr ont été pré-

-.ntées. IJullet, clans ses ménroires sur la langue cel-

tliacrc, un chantre ct cles chanoincs cle cctte appella-
tion (').

A I'i'lroquc (litc, ..1 lntaricus lraraît liarfois sotrs la lcçotr
.lmaric, par l'ôlimination nal"trrclle dc l. En notre pavs,
le seconcl a cl'Amaric a été plus logiilucmetrt transforrtré
en ai ou e. La fornre primitivc, oriqinale cl'Arrrercr--ur
est consiguéc |r 1'annéc ro.53, clatrs 7tr l:ita llalderici.
Antert:ttur 1' cst clésignê in curle Anteritta, nom évicletn-
ment d'un possesseur local de l'époquc.

Lcs 1ilus vicillcs mcntions atlthentiqtlcs cl'Anrercæur,
en langue rolllane, procèclent de cctte appellation la-
tine ('). Jusrlue fort avant daus lc XIV' sic\cic, c'cst
rl'trnc façon constantc lc r-not court - i\ tracluirc l)ar corr'
ott cotillage rlans le français moclerne - qui tcrrniuc la
clésignation et lron cileï: (( c(rur r. Ort sait qtlc coxr cn

:--::!. -c-dit conilrosé clc -lltcri-r, rivijre r ct c1e coull--
',:--:.:t ,, ("). ( )r cctt: cl(.finitiorr cst corrtrcditc par lcs

: =-r= 1cs plus arrcictrttcs cltt nonr. Lc chrorrirlncnr IIcrrr:i
i.-=:-,i.1 llerch, du XVII" sièc1c, s'approchc de la r'érité
::=::.1 il lc fait rcssortir 11'-l/rirarici cttrli.ç, thèsc qui, à

:::-,fi:r rnonrent, a été rclrrisc liar llcnaux ('). Il est
-;:::1:,-;uc ie 1rrérronr -.1 lrrraricrrs ét:rit au ûrovcn îrge très
:l;e:,iir à Liégc. Le chapitrc de Saint-Lambcrt, par
:r:i:-lic, cottrPtait, au XII" ct au XIII" sièclc, rttr archi-

; -tl.:1,r, r,', i, (Llrs lIG-FI,s, t. I\', p
- - .:. I r,..çi, aÔûl rt-tb, I). tr?.

.,r- j. ll 1111,),1, ril1.i, l). -i:.

ItttL:re etLr ( ttts) Cliché Béthunc

uallon a clett.r acceptiorrs. Cc nrot clétcrminc soit la corrr
cl'unc lratritation, soit lc viscèrc appclé ce'rrr. ()n sait
erussi tltr'au XIV' sièclc, nrômc att XIII", lc n'a1lon
ôtait rl'rrn usagc généra'l chez nos ancôtres. Ccux-ci norr
initiés gônéralcnrcnt à la languc latinc, nc colln.lissaiellt
lrlrrs, par corrsér1uent, la signification réellc clu nonr
lrrinritif ;lmerina crr11i.s. Cc tcrme avait lricntôt été
perclrr pour lc peu1rlc. Quoi cl'étorrnarrt c1n'il ait a1tôrô
inconscicmnrcrrt 1a fitralc corrrl ct 1'ait trauscrite ca:irr'?
L'exlrrcssiorr ,lnterca'ttt se nrorrtrc lrour la prenrière fois

(r) alisl-, t. I, I)t). 73, S.i, ,rr q?, Ioo, Io.1, ctc. -- ll/-11,, t. l\, I). j.l.).

l:) \IIl" s,: l'oilt d'Atntrctrrl (I'{uri'rr'.\ cil IIt, r. rt, .f. " - r]ri,r :

1,,r(1.orrrl (IbiJ., T). lg.t). - r:Si: '4nttLttrL (CE.s/. t II, p. I'i.ir - rlSS:
ltncrtottrl lCharlr tIr R()brr,r(),rll.
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et tout exceptiollnellement, en langue romalte, dans
une chartc de Robermont de I'an v5z.17 faut se rel)orter
au XIV" siècle pour la retrouver sous la forme latine :

Amaricordis. A partir de ce moment les deux appella-
tions Amercæur et Amécourt ont été ernployées indif-
féremment.

Ce sera sur cettc altération clu sens ltremier que Jeau
d'Outremeuse arlra étayé son récit tout lé.qenclairc de
I'origine d'Amercr tttr.

Très haut dans le mol'en âge, unc vaste circonscrip-
tion, qualifiêe <le baillage ou cle quartier, reçut aussi le
nom Amercceur. La raison en cst que, clès le XIII" sièclc,
la cour de justicc échcvinalc de Jupille, dont Amercreur
rclevait, avait son siègc u au portt d',4ntercæur > (').

Cette vaste possession avait été clonnée eu fief I'an
roo8, par I'empercur d'Allemagne Henri II, à l'évêché
de Verdun. Celui-ci, cn tz66,la cécla à i'église de Liége
au prix d'une rente cle roo marcs d'argent, iaqueile rente
fut ré<liméc définitivenrent le rz septemlrre 1297. I<'ête\-
due cle cctte circotrscription, devenue un apanagc du cha-
lritre c1e Saint-Larnbert, l1'a point toujours été bien dé-
limitée. En r3r5, par excmple, Aclolphe cle La }\{arck,
clans la répression clc la rébellion des Liégeois et des ha-
bitants des tronncs villcs, avait obtenu I'aicle de Jean III,
cluc cle llral>ant ct tle Linrbourg. Ce ilernier signifia au
princc liégeois que sorr Iiglisc occupait illégalement une
partie de sorl dornaine, comprenant notamment le pont
d'Amercctur, le château dc Cornillon, etc. L'évêqrrc
s'engagca à faire trauchcr la question par voie cl'arbi-
trage (').I,'affaire traîtra ctt lotrgueur. C'est seulement
l.: r"" avril r3zz (tt. st.) quc rr lc bailli et maire clu pout
cl'Amcrcccur > transmit uu rccorcl des échevins de la
cour dc Jupillc indiquant lcs limites dans lesquellcs
l'évêque clc Liége exerçait lôgitimement sa juridiction à

Jupille et au baillage cl'Amcrcrrur. D'après ce docttment,
les localités suivantes faisaicnt partie cle ce baillage :

Pont cl'Amerc(rrlr, Péville, Robennont, Jul,ille, Beync,
Fléron, Beaufays, Atrglcur, Thiertresse, Colonster
Prayon, Fraipont, Lonhicrnc, Forôt, ()omzée, Chênée,
Ransv, Griveguée, Wcz, Longcloz, Rressottx, Retinne,
X{agnéc, Vaux ("). Notrotrstant lcs réclanratious tlu <luc

c1c Brabant, cet cnsemblc corrtinua à relcver de l'évêché
de Liége (").

Depuis cles tenrlrs fort éloignés, le <luartier jouissait
d'unc organisation distincte et d'utrc cour scatritrale spé-
ciale, nous I'avons dit. A la tête clu clistrict, était le
bailli ('), qu'on voit fonctiotrtrant à I'aubc du XIV"
siècle. L'un cle ccs baillis, Jcan Bourlct, ayant composé
en 1522 avec urlc femnrc criminelle, fut condamné à
nort par les Echevins de Liége (").

L'évêque avait, 1à aussi, un cearier ou receveur,
qui percevait les revenus épiscopaux comme le tonlieu
clu pont d'Amercccur, accorclait des concessions de biez,
etc. (').

(r) 1288: Jucement rendu... droit à ltont d.'Arncrc@a/ devant lâ mai-
son Gilet lc levoir, ens clis là oil li maires et li eschevins sient cn jus-
ticc (Clarlc d, Robcrrnont),

(21 Inrentsire des arahiaes d,( la B(lllique : Chades et cartulaires des
duchés dc Brabant et d. Litnbourg, t" partie, t. I, pp. r82-r84.

(3) CE,SL, t. III, p.235.
(a) V. à ce sujet CE-qI-. t. IIl, p. 495.

(5) I.e bailli payait pour l'obtcntion de sa charge au scel de Graces
du prince 6oo fl., le greffier rooo fl., lc maycur r.so fl. et un échevin roo
florins.

/6) C. DE IloRrrAr-, L(s échetits, t. II, p. 25,

(t) CrSL, t. V, n"' 3713, 3922.

Lcs habitants se réunissaicnt <l'aborcl trois fois par an
en asscmlrlée plénière, appelée ltlaid général. I,e nombre
de ces réunions fut réduit à cleux annuellemcnt (') par
le prince cl'Oultremont le .5 juin 1773.

Lc faubourg d'Amerccpur proprement dit, fort fré-
queuté par les Liégeois, comprcnait uou seulement f inr-
portantc rue d'Amercceur, qui conduisait vers I'Alle-
nraIlne, mais encore la ruc Sous-l'Iiau, la rue Basse-
Wez ct les terrains voisins. C'est parce qu'il y avait 1à

utr grancl ccntre d'attraction que, dès lcs premiers temps,
cles brassines y furent installécs fort nombrcuses. D'ail-
lcurs, Anrcrc(rur avait la réputatiou cle produirc la
meillcurc cerz,oise. Jean d't)utremeuse I'atteste et, cn
ccci du moins, on petlt atlnrettre son assertion, pttis-
qu'clle est confirmée par d'autres témoignagcs (').

A son époque, <le tous les points cle Liége, les ama-
teurs convcrgeaieut vers Amercærlr pour y boire la
certsoise fabriquée là. Cettc bière, cl'après Jeau cl'()u-
tremeuse, était < plus noire que cherbon r et la nrcillcure
de notre région. Les consomnatcurs la laissaient repcl-
ser, puis la buvaient à grandes gorgées. On vcnclait si-r
quartcs ct demie au prix d'un denier ("). Le rayon cles
débits de cervoise s'étendait à la rue Entre-deux-Ponts.
Effectivcrncnt, l>eaucoup de brassines sont signalées
de cc côté dans les clocuments du XIV" au XVII'
sièclc. L'une des lrrasseries ou auberges d'Amcrcceur dcs

lrltrs renommées avait l'enscigne cl:u lllouton d'Or. lille
strlrsistait erl r.59.5 ('). La maison clelle Mott'e était éga-
lemcnt très connrrc au XIV" siècle (").

Lc débit cle llière sc faisait avcc u1le abondance plrrs
grancle encore penrlant les quatre jours clue durait le
marché aux bcstiaux institué par Iirarcl clc Lg \Iarck
entrc le lront cl'AmerccÊru ct I'hospice de Llornillon. Il
s'ouvrait le jorrr de la fête Saint-Simou et Saint-Jutlc,
le z8 octolrre (u). )Iais son installation en I'errclroit avait
cessé au bout cl'un clemi-siècle.

Unc autrc industrie très répanclue dans lc faubourg
d'Anrcrcttnr ct à ses altords, durant les trois dcntiers
siècles clc la principautÉ, fut la fabrication de serge.
Avant la révolution française, les septante fabricants <le

scrgc clc Liégc ou presque tous, s'étaient installés dans
cette partic <1'Ontre-Ileuse ct fournissaient la quasi tota-
lité dcs 2o,ooo pièces d'étoffcs que Liége livrait anrrrrel-
lenrent au conlrnerce. Cette industrie fut à lieu près
anéantic pour notrc cité par les événements qui acconl-
pagnèrcnt la révolution de 1789 :

< Les causes cle cette clécadence r, rapporte un fouc-
tiontraire français, Thomassin, rr sont I'incendic du fau-
bourg cl'Amcrccetlr ori toutes les fabriques étaient éta-
blies ; la suppression des maisons religieuses, la chrrte
de I'alrcien usage des failles, espèces de grands voiles
noirs clotrt se couvraient les femmes. l

Lc quartier d'Amercæur confectionnait une seconde
étoffe, celle qui servait à faire les jupes dite de mou-

(tl ( PP, r. 17t-o-t773)j6 et r77.

(2) r4o{ : trlaison s{'ant a pont d'Amcrcourt, joindant à Collar de Liers,
le trrrssrÛr vcrs S. Rcmacle et unne vuide place qui tient au présent
Johan (lc I.icrirve lc brcssce/, ct par derièrc à Henrard de Lundos, de
laqucllc Willeanc de Iluxhcnont br(ss(ur de Dont at ofriert... (HG, srork,
n' qqr, f. 6t v'.)

(3) 'r'. III, p. 4rS ct t. IV, p. r5o.

(4\ CI,SL, t. V, n" 4.s26.
(5) Ibtd., t. IV, n" 1464.

16) Llifld(:nteits ct Ctls du Perrou, r. r538-l5qr, f. +8 v..
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tonne. I1 n'y a guèrc plus d'un clemi-siècle, cette indus-
trie restait florissante Outre-Meuse.

I1 scrait exagéré dc clire qu'Amerccc'ur a vécu long-
temps dans une pleiue prospérité. A différentes reprises,
il a été ravagé par la soldatesque, f incendie et le bom-
barclement. Par sa situation au pied c1e la Chartreuse,
l'endroit a été transformé bien des fois err position for-
tifiée.

Le quartier, cle ce chef, a été I'un cles plus éprouvés
de la ville. N'est-ce iras à cause cles troml>reuses scènes
de violences dont il était I'objct que, dès l'an r288, l'ab-
baye des Prémontrés, fixée jusque-là arr-dessus dc Cor-
nillon, quitta cet endroit pour se réfugier au paisible
quartier de I'Ile? Deux siècles plus tard, ell r49r, Amer-
c(Eur eut encore beaucoup à souffrir des luttes fratri-
cides qui sigualèreut le règne de Jean cle Horncs (').

En 1649, le général bavarois, Othon, baron de Spaar,
s'étatrt emparé de la Chartreuse, qu'avaient abandonnée
les Liégeois, révoltés colltre leur princc, fit l-rombarcler
le quartier par ses troupes. Ces sôvices furent graves (') .

Plus affreux encorc a été le bombardement dc juin
169r. Lc maréchal frauçais cle Iloufflcrs était à solr tour
venu attaquer la Chartreuse le lundi de la Pentecôte.
Nos soldats, en trop petit nombre, se cléfenclirent vaillam-
nlent ; mais, leur situation n'étant ltas tcnable, ils re-
,çurent I'ordre cle sortir cle leur citaclelle improvisée ot\
les Français pénétrèrent le lendemain. De 1à, avcc douze
mortiers et d'autres canolrs, lcs envahisseurs lancèrent
des bombes et des boulets rouges sur la cité, plnsieurs
jours durant, pour la punir cle ne pas s'être unie à la
France. Le faubourg d'Amercæur fut pour ainsi dire
anéarrti.

Onze ans après le désastre, les dissensions internatio-
nales causèrent d'autres iufortuttes. En tToz,les armées
alliées s'approchaient tle la cité et dans un intérêt stra-
tégic1ue, le commanclant frarrçais de la Chartreuse clorr-
nait l'ordre c1e réduirc etr cen<lrcs I'atrcienue église cle

Cornillon, ainsi que les maisons des euvirons qu'on
avait commcncé à relever. L'ordre fut cxécuté, partiel-
lement tout au moins.

La catastropl.re qui affligea clavantage Amercceur est
cellc cle juillct r794. Plus cle cctrt maisotrs du faubourg
d'Amercceur furent pillécs et incendiées. Plrrsieurs ha-
bitants trouvèrent la nrort dans le désastre, nommément
le sieur Dervandre, atteint eu sa demcure pâr tttt obus,
et le Père Fassin, du couveut des Récollcts, chronologiste
et géographe, qui, en portant le viatiquc à uu malacle,
fut frappé mortellenrcnt cl'unc balle autrichienne.
D'autres persolrnes furent blessées, mênrc <lans les sou-
terrains ori elles sc croyaient crr sûreté ("). Il importe
de préciser les circcrttstances <lc cet épisode r1'histoire
locale :

L'arrnée frarrçaisc cntra pour la clcuxième fois à

Liége, 1e z7 juillct rZq+. Obligés tle battre eu retraite,
les Autrichiells, comnlanclés par lc prince de Saxe-Co-
bourg, furent insultés par la populace d'Outre-IIeuse,
que, dans scs n(émoirc.s, le général Dumottriez proclame
rr la plus dangcreuse peut-être de I'Europe après celle

rrr BAI,AU, CL.. T. 1, D. 462.
a:) Bourtr.E, t. lrt, p. 288.
Cln trouvera une lrste rlétaillée des habitants dc l'époquc, dans la

DI'8 (rraroisse Saint-Rcmaclc).
r3r \otc dl. chroiliquauf Itlotthitt.

de Londres et cle Paris r. Nc raconte-t-on pas qu'elle
lança clans la l\Ieuse cles prisonniers et cles blessés au-
trichiens? Des fenêtres cles étroites rues, la lie d'Outre-
Meuse jetait sur les fugitifs cles projectiles de toute
espèce. Un grand nombre de soldats succombèreut sous
les coups et furent traînés à leur tour dans 1e fleuve.
Irrités, les Autrichiens casernés à la Chartreuse tinrent
à venger leurs frères cl'armes. Ils n'y réussirent que trop.
N'est-ce pas ie moment de reproduire quclques passages
'de I'intéressarlte narration qu'a faite de cette tragédie,
un témoin oculaire, le clocteur Ilovy?

< l.'espace cor-npris entre le pont Saint-Julien et le rem-
part d'enceinte lut d'abord atteint par les obus. La brasse-
rie d'un sieur Peurette fut renversée I'urre des premières,
nrais ces globes incendiaires foudroyèrent surtout le fau-
bourg d'Amercceur. De noirs tourbillons de fumée, précur-
seurs cl'un afireux embrasement, interceptaient la vue de
la ville. Les ténèbres de la nuit succédant à ces clartés
lugubres, laisaient ressortir les horribles ravages de I'in-
cenclie. Les flamrnes s'élevaient darrs les airs et dépassaielt
les somnrets clrr rnont Cornillorr ; les rnaisorrs ernbrasées
croulaient et s'afiaissaicnt sur clles-nêmes. De ces four-
naises arclentes, s'échappaient cf immenses colorrnes d'étin-
celles qui torrchaient la nue hirleusemetrt colorée et s'y
éteignaierrt. Cornrne rlu haut cl'urr promontoire, nos regards
plongeaient darrs une rrrer de ferr. Le reflet rou.qeâtrè des
flanrures clonnait à lire, sur nos {ronts pâles, I'horreur qui
clorninait nos âtnes.

, Nos interjections rlotr'loureuses étaierrt couvertes par le
bruit de 1'obrrsier et par celui rlu canorr répontlarrt aux
batteries lrançaises placées à la Citadelle et dont les boulets
portattt trop bas atteigrraient les r.naisons qui n'étaient pas
encore errvahies par le îeu. Le lone du qrrai Saint-Léonard,
on vovait {uir des hommes et des enfants se clirigeant vers
les coteaux de Herstal pour se mettre à l'abri des projec-
tiles rneurtriers. La 1\,Ieuse, réfléchissant, colnlne ulrc glace
unie, tles teintes cliversement colorées en rouge, lrous ap-
paraissait convcrte de batearrx chargés cle ballots et 11'efiets,
descen<lant la rivière de toute la vitesse des rames... I)ans
f intervalle des décharges de I'artillerie, les accents cle la
douleur clu cléscspoir, cle 1a ra.qe, parr-enaient jusqu'à nous.

> Ccs scènes r1'horreur, si Iaiblement esqrrissées et qui
ont laissé tarrt <l'amers sorrr-enirs tlans rros c(Erlrs, clurc\rent
depuis le zS jrrillet jrrsclrr'au .1o, jour où le carrotr cessa,
de part et d'arrtre, cle votnir la urort et la dér'astat'iou (r). r

Ne reconnaît-on pas 1à quelques-uns dcs tableaux af-
freux quc nous avons cus sorls les yeux lors du bombar"
dement qu'a infligé à la cité l'armée allemande clurant
les iournécs des 5 et 6 août l9l4? Amercæur, cette fois,
n'a pas é1é détruit entièrement, mais il a été fortement
accablé. L'on y a constaté de même plusieurs morts
d'hommes ('), celle entre autres <le I'aumônier cles

Sccurs de l'Espérarlce rue Frédéric Nyst, frappé par un
obus ar1 moment où il allait se mettre au lit. Si le nombre
cies tués n'a pas été plus consiclérable, il faut en re-
connâltre la cause en lâ sage précatttion prise par presque
toute la populatioll de se réfugier clans les caves, et en

(r) Rrrrrr belg., r84o, t. XI\', p..s6.
(:) \ornnêmcnt cclles de ïan Ilokestal, Jules-Picrrc, âgé rlc 5o ans.

lolageur de comnrerce, rue (les Champs, 77. - wathelct, llarccl,-oscar-
Em., âu(,dc r5 ans, dc la ruc (les Prairics ul Bressoux. - I)eDuis, Ernes-
tinc-llaric, épousc Willame, âgée dc aq ans de la rue des Ecolcs, 14

ii Bressoux. - Pirotte, Elisa-.Ios,, ?o ans, cultivatricc, rue du tr(oulin,
369, ir Brcssoux. - llomin, Hub.-Jos. 61 ans, ouvrier d'usine, ruc Valdor.

- f)crvandel, Gust-Jcan,48 als, ouvrier ualæhier, nrc Basse-Wez, r7-1.

- wilnrart, J.-R., lo ans, chci lampistc au Nord-Belge, me Saint-
J{elrlaclc,24, - cillis, Dieudonné-Jos.,64 ans, ouvricr plombier, rue
il'Amcrccrrr, ro. Colson, Ant., 3.( ans, ouvrier charrcticr, rue
Basse-trvcz, r8-5. -'. lurrnaut, C{'1.-I.éonard,.5r ans, cômptable, Thier de
la Chartrensc,.l?. - Rrouwcrs, Paul-I,amtr.,4.1 ans, md de bièrcs et
cafeticr, rfle Basse-\['ez,.qg, - ÀInnaut Ht'ac,, r.5 ans, écolier, rue Val-
.lar.:.
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ce que les bâtisses modernes sont plus solidement cons-
truitcs que les anciennes. L'effroi n'eu fut pas moins
profond. Les épisodes de douloureuses émigrations se
produisirent d'autant plus que le bombardement s'éten-
dit à la ville entière, voire à certaines commulles voisines
très populeuses, telles que Herstal et Bressorrx.

Le quartier d'Arnercccur n'eut pas seulement à pâtir
des bombartlement en cette terrible période. Le 7 août,
le troisième jour cle I'invasion teutonne, vers huit heures
du soir, deux militaires allemands, postés au pont
d'Amercæur, affirmèrent fallacieusenent que I'on avait
tiré dans lcur direction des maisons no" 13 et r4 cle la rue
d'Amercccur. Par représailles, ils lancèrent âe nom-
breuses balles de fusil dans les fenêtres de ces nrâisons,
puis se mirent cn mesure de les inccndier à I'aidc de
pétrole. Un officier les en empêcha à temps. En re-
vanche, il interdit à tous les habitants de la rue de sortir
et chargca une patrouille d'assrrrer I'exécution de cette
mesure.

Le lendemain matin, une escouacle de soldats fouil-
lait toutes les demeures de la voie et en expulsait 1es

habitants qui, par surcroît, frrrent maintenus à vue. Ils
n'ont été libérés qu'à trois heures dc relevée, après de
cmelles anxiétés sur lc sort qui leur serâit réservé.

Les perquisitions, évidemment, n'aboutirent à rien
découvrir de suspect. Néanmoins, les hôtes des maisons
de la rue d'Amercceur, du Thier de Robermont et de la
grand'route de Bois-de-Breux se virent obligés pendant
cle longnes semaines à abandonner leur domicile le soir
et à déposer les clefs au corlrs-de-garde le plus proche,
or\ ils devaient aller les reprendre le matin à sept heures.
Ce fut seulement à partir du 14 septembre qu'on les
autorisa à conservcr la libre possession de leur logis.

Faut-il ajouter que, dès les premicrs jours de I'itrva-
sion, les troupiers étrangcrs s'étaient cmpressés d'en-
foncer les portcs des maisons de la me ct du quai d'Amer-
crrur dont les propriétaires s'étaient enfuis à l'approche
de I'armée ennemie? Ccs immeubles ct beaucoup d'autres
furcnt I'objet d'un pillagc en règle, avec fracturc ct en-
lc\vement de coffres-forts (').

Ce qu'il est juste dc consigncr, c'cst qrrc durant les
nialheurs qui frappèrent uos populations à cette époque,
lrartout, à Liése principalemcnt, les autorités locales et
I'initiative privéc se montrèrcnt à la harrtcur des cir-
constarlces, rivalisèrcnt cle dévouement l)our venir en
aicle à toutes les infortrrnes d'une façon plus méthodique,
plus efficace qu'en r7q4.

Le .5 septembrc dc cette clcrnière aunée, l'édilité lié-
geoise avait fait appel à la générosité publique pour
sccourir les habitants d'Outrc-Ileuse ct, le 3 octobre sui-
vant, elle ordonnait à toutcs les personncs ayant acheté
ou recélé des objets dérobés aux sinistrés c1e les resti-
tuer ('). Nc fonclant guère d'espoir sur ces mesures, elle
<lcmancla et obtint du représentant Gillet, que le pro-
duit de la ventc des biens des Liégeois émigrés fût con-
sacré aux victimes du bombarclemr:nt. Cette décision
également resta salrs effet utile, la vente susdite ayant

é.té très limitée ('). Aussi, le 17 novcnrbre, I'Admiuis-
tratiorr d'arrondisscnrent alloua-t-clle aux inccudiés unc
somnrs de deux cent rnille livres prise sur le million im-
posé à la ville par I'agent français Frécine. En outre,
lnur faciliter la reconstructicln cles maisons iucendiées,
il fut permis aux habitants du faubourg cle s'enrparer
des pierres de taille et de sable de la cathédrale Saint-
Lambcrt qu'on démolissait. On cn excepta les pavés et
les pierres des colonues. Au quartier d'Amerctrur aussi
furent transportés en partic les déblais du cimetière de
Notrc-Dame-aux-Fonts. Ils servirent à remplir les exca-
vatiotrs produites par le bombardement, ainsi que par les
ravagcs des hautes eaux.

Enfin, lc 7 août r8oo, le préfet cle llOurthe fit pa-
raître un plan <l'apre\s leqrrel devait sc faire le rétablis-
sement du faubourg rl'Amercceur. L'année suivantc, le
16 urai, fut aclopt[' un autre plan destiné à I'alignenrcnt
de cette voie. Il faut supposer (lllc ce plau rr'a janrais
été mis à exécution. Est-il d'autres rues tlont le tracé
soit plus irrégulier quc celui de la rue d'Arncrcreur,
quoiqu'à cliverses rcprises, au XIXU sièclc ct au XX",
il ait été amélioré et élargi considérablernent en rnaintes
de ses sections?

Le z août rEo3, Bonaparte, étaut venrr à Liége, par-
courrlt les ruines de ce quartier. Peu après, le premier
consul accordait pour le relèvement <lu faubourg un
subsicle de 3oo,ooo fr., clout un tiers fourni par le trésor
1>ul>lic, un autre prélevé sur les octrois de l,iége et le
dernier tiers sur la valeur du trésor allpartenrrut à la
cathé<lrale Saint-Lambert, lequel se trouvait alors à
Hambourg ('). Ce subsitlc fut surtout réparti cntre les
petits propriétaircs.

A I'occasion de la visite de lJonaparte, ol1 vendit uue
belle et grande vue, dcssinée et gravéc par L. Jehotte,
représentant le prcnrier Consul ct, en dessous, le <1uar-

tier d'Anerccrur incendié. La veute produisit tlne sonlme
de 8,ooo fr. De son côté, le maire cle Liége, prellait le
g août rrnc décision par laquellc, err reconnaissance du
bienfait dont il vcnait d'être I'objet, le faubourg cl'Arner-
ccrrrr clcviettdrait faubourg Bonapaùe ("). La clénonri-
nation disparut en rEr4 avec le réginre qu'elle rappelait.

Ccpendant, le 7 novembre rStr, au soir, le faubourg
Bonallarte accueillait dc nouveau Napoléon, dcvcnu em-
percur, ct I'impératricc. lls y furent introcluits par le
1rréfet, le général commandant la division d: 1'Ourthe,
etc. Unc foule, tlcs plus denscs, euvahissait les rrrcs.
Près de la Chartrcuse s'élcvait un vaste arc de trionrphe
brillamment illuminé.

Il se conçoit qu'après tous les événenrents clésastreux
clont ellc a été souvent victime, la rue d'Amercceur
n'offre grrèrc de bâtimcnts à caractère historique. On doit
rrattrrellement cxcepter l'église Sainl-Remacle, dont la
ruc d'Amercceur a parfois reçu le nonr ct qui a sa notice
à cct intitulé. Il faut cxcepter aussi la cour des Prében-
diers, laquelle fait également I'objet d'un article distinct.
Il faut en exceptcr encore le couvent des Særlrs de l'Es-
l>érance, qu'a précédé au même emplacement celui des
Conceptionnistes dites d'Amercæur.

(l) I,cs ulaisons [" 2 de la rue d'Ârncrcæur (café tenu frâr la Vrc Scr-
vais) et n" 39 curcnt plus particulièrement ù souffrir dc ce sac et de ce
pillage.

(2) RARI', t. I, rr. 57; t. II, p. 5.1.

lt) A(ltrtiflislratiotr d'arrondisscnrcltl, r. r16, f. .i6.
(21 BL, ai XI, p. ?82.

(3) Arrêté aDprouvé par lc urinistre dc l,Intéricrrr l<.ro octobrc:8o3.
l'oir BoneFartc.
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Fondée en Espagne par une noble Portugaise nommée
Béatrice de Sylva, la congrégation des Conceptionnistes
vit sa règle approuvée et confirmée par le pape Jules lI,
le 17 septembre r5rr. Au siècle suivant, elle pénétra aux
Pays-Bas, où elle eut pour principal promoteur le réputé
Récollet Mathias l{auzeur. La mission lui fut confiée
par le P. Jean-Baptiste a Campana, général de I'Ordre de
Saint-François, et par le P. Joseph Bergaigne, commis-
saire général, plus tard archevêque de Cambray. Ainsi
institua-t-on une première communauté, composée de 4o
religieuses, à Enghien, en 1636.

C'est de ce cloltre que le P. Ifauzeur fit venir à Liége,
le rz aott t642, quatre religieuses conceptionnistes,
Marie-Aldeg. de Massenicr, Marie-Anne-Jos. de Masse-
nier, Marie-Isid. Renard, et Marie-Anne-Claire Mares-
chal. D'abord accueillies à Jupille par la dame de Zorn,
épouse du secrétaire du prince Ferdinand de Bavière,
elles furent envoyées au cloître de leur congrégation
déjà établi à Verviers. E1les n'y restèrent pas long-
temps. f'année suivante, elles firent un séjour à Fayn-
Bofr (Bois-de-Breux). Enfin, par I'influence de Fayn,
le seigneur de I'endroit, et les sollicitations du P. Hau-
zeur, elles obtinrent du prince-évêque Ferdinand de
Bavière < I'admission et permission de bastir un cloître
aux faubourgs de Liége, le 14 mai 1643 (r) rr.

Ces religieuses s'installèrent, - d'après I'historique
de la fonciation écrit à l'époque même -, dans une mai-
son voisine du pont d'Amercæur, maison que posséda
ensuite (en fi26) Jean Colard de Rogister. Cette cons-
truction, en effet, était peu propre à la vie religieuse.
Aussi les Conceptionistes en achetèrent-elles bientôt
une autre, 1à tout proche, d'une demoiselle Lierneux.
Située vis-à-vis de l'église Saint-Remacle, cette propriété
formait un spacieux ensemble, comprenant vaste habi-
tation, jardin, etc. Il y a plus de cinq cents ans, là se
trouvait une maison dite des Mangons parce que vrai-
semblablement, dans les terres en dépendant, les bou-
chers laissaient paltre leurs bestiaux en attendant le mo-
ment du sacrifice. I1 y avait aussi, une brasserie de
r€nom et l'hôtel Guill. de Bouxhemont ('). Le principal
immeuble a dt appartenir en la première moitié du
XVI" siècle à Piçrre le Rousseau, dont l'un des descen-
rlants devint bourgmestre de Liége, lequel Rousseau le
céda en r54o à un célèbre entrepreneur du ter4ps : Jean
de Beyne ("). I,e bien resta longtemps aux mains de la
famille de Beyne (n).

Les appropriations de l'immeuble au couvent <les Con-
ceptionnistes étaient terminées depuis peu lorsque, le
rz aott 1649, pendant le siège de la capitale par Maxi-
milien-Henri de Bavière en lieu et place de son oncle,
les bâtiments devinrent la proie des flammes. Un seul
objet résista à I'embrasement général : c'est la représen-

(r) Ccs renseignements sont tirés dtun rnanuscrit inédit, écrit lhn
1676, au couvcnt liégeois des ConceDtiomistes et intitulê . CoDia authen-
tique Dour le cloître de I'Immaculée Coneebtlon ,ez Liégc r. ll fait partic
des collætions de M. fe chevalier de Thier.

(21 Abbaye de Beaûîepart, r. 6- f. 2.

(3) r54o : Cette maison Joignait < d,amort à Johan Bavin, citain de
Liége, d'aval tant à Johan le marisealx coEme a reDrésentant Mmc dc
Rierloz et derière ale vesture de Sûint-Remacle. (CBL, t. r54or54r, f. 4).

(a) En r58r, la propriété appartenait à cuillaume de Beyne. (.7bba!'a
iru Val Saint-Lanbert. liasse 2841.

Jean de Beyne était I'un des quatre conseillers de la Cité et . rualtre
ouvrier sermenté de la Cité r également, . au fait des ouvragcs de cou-
ver.ture des toits de xhaille r; il fut remplacé le r5 juin rSZr, en cettc
Qnalité par soû gendrc Gérard I,e Gallet, (Atteststions d"e bourseoisi.,
r. r56q-rr7t, I. z(Él.

tation de la Viergc qui se trouvait placée au-dessus de
la porte et qui était sortie des mains du sculpteur Robert
Ilenrard ('). < Elle est conservée dans l'église mo-
derne r, rapporte la chronique des origines de la com-
munauté. En l'église Saint-Remacle même, est une
peinture remémorant f incident. On y voit un bâtiment
transformé en brasier ardent. Sur un pan de mur est la
figure de la Vierge. En dessous on lit l'inscription sui-
vante :

u trloici la représentation ilu bâtiment oir. cette inage
mbaculeuse a été consenée dans les llommes en 1649. n

Ensuite de ce sinistre, les Conceptionnistes après avoir
été abritées temporairement à l'hôpital de Bavière, s'éta-
blirent, pour peu de temps également, rue de Bêche,
en la maison du Sani jusqu'à ce qu'on ett réédi-
fié leur local du faubourg d'Amercæur. En attendant
aussi, elles acquirent, en 165o, pour agrandir leur bien
foncier, environ quatre bonniers de terre tout contre
celui de I'hospice de Cornillon. Elles purent se réinstaller
dans leur couvent, complètement renouvelé, le 5 aott
165r. Peu après, un généreux bienfaiteur, Arnold de
Butbacht, plusieurs fois bourgmestre de l,iége, édifia
une nouvelle église pour les Conceptionnistes et I'orna
cl'un rétable où l'on remarquait les portraits du dona-
teur, de sa femme, Sophie Stevart et d'autres parents (').
De Butbacht y aurait placé, en outre, mais rne s'agit-il
pas des panneaux du rétable, deux tableaux peints par
Bertholet, dont l'un représentant I'Assontption de Ia
Vierge, et I'autre la Natioité du Christ ("). Toutes les
figures de ces tableaux étaient, en tout cas, les portraits
de la famille Butbacht. J.-Guillaume Carlier avait ésa-
lement peint, pour la même chapelle qui ne fut achevée
qu'en 1665 ('), un Saint-loseph couronné par l'Enfant
Jésus.

I,a première supérieure, sceur Marie de Sainte-Alde-
gonde, 

- de Massence de son nom de famille - est
décédée le rr avril 1674, après avoir pu assister à I'ac-
complissement de tous les travaux de restauration.

Deux ans plus tard, le 8 janvier 1676, 7es PP. du
<r définitoire des Frères Mineurs Récollets de Flandre
assemblés au couvent de Liége r, approuvèrent et confir-
mèrent les < Constitutions pour les religieuses de l'Ordre
de I'fmmaculée Conception r (o).

Le vêtement de ces religieuses consistait en un habit
blanc avec scapulaire de même couleur, un cordon,
un manteau bleu revêtu des images de la Vierge. Elles
portaient aussi une tunique sans piqtres, le couvre-chef
et le voile, des chausses grises, des souliers ou pan-
toufles, suivant les circonstances (').

Pendant bon nombre d'années, les Conceptionnistes
d'Amercæur, dont la règle était sévère, purent s'adon-
ner à I'instruction et à l'éducation des filles. Mais elles
en furent bien souvent empêchées par les événements de
guerre.

Le bombardement de l'an r7g4 ayant épargné plus ou
moins le couvent, celui-ci put servir d'asile à beaucoup

(r) Nates biographique inédites dc llenri Uamal.
(2) RH, p. 433.
(31 ASHM, t. VIII, p. 46o,
(a) I,a conséi'ration fut faite le zo mai t665, pâr l,é\.êqrrc suffragant

Jcan-Ant- Blâvier. (BDRr.rÈna, Les étêqucs Altxiliaires, p. t38.)
(s\ Man. 1165 BUL, - Ces tableaux ont été enlevés par lcs Français

en 1794,

(61 Cttron, dcs origines du coutcnt.
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clc fanrilles pauvres, victimes cle I'incendic. Peu après, lcs
religieuscs qui u'avaieut pas énrigré demanclèrent à rcn-
trcr erl possc'ssion de leur couverlt. L'Adnrinistration mu-
rricipale s'efforça de faire accueillir favorablcment leur
reqnêtc cu haut lieu. u Elles (les religieuses) se sont
reuclues cligues dc l'intérêt national r, écrivait-elle, rr par
les principes d'humanité qu'elles lrrofcssent et par la
confiancc parfaite qu'ellcs ont mise darrs la jrrstic: de
la République ct cles autorités constituécs liégeoises, cn
restant toutes satls exception dans lc scin <lc la rnère-
patrie. l

Les autorités supéricures n'crlrent aucuu égard à cettc
clcmande. Fiualement, crr conséclueuce cle la pulllica-
tiou cle la loi supprinrant les corporatious religieuses,
I'ensemble cle l'établissernent conventuel a été livré aux
errchères ptrbliques le 6 tsentôse an l' (24 février r79j).
fl comprenait, cl'après le procès-verbal de la vente,
tr couvent, église, cours, jar(lius et hclublonuières, con-
tcnant trois bouniers, rlne verge grancle, et g et clemie

l.retitcs (')r. Ce bien joignait (( vers l\Iidi, la chanssée al-
lant sur Aix, r'ers Norcl, le citoyen Conrardy, vcrs Le-
vant, unc houblonnièrc appartenant atlx chauoines
prébendiers (sic), et vers le Couchant les citoyens lleau-
jcau, Lernoine, Feotlale et Destordeur. l

Il fut acljugé au citoycn N.-J. Barbière, fonclé de pro-
curation cl'ex-religieuses Conccptionnistes au prix cle

2r,543 fr. (').
Les religieuses avaierlt rachcté lc couvent daus I'espoir

cle le rétablir aussitôt le régime répuhlicain disparu, mais
cct espoir fut déçu. Aussi, le r7 ni'i:tise arr I11 (E janvier
r8o4), les neuf Cottcclrtionuistes subsistantes : llarie-
Thérèse Schramnrcn, abbessc, Ilarie-Anne Delheyd, Hé-
lène Deplaye, Atrne-Thérèse Godin, ]Iarie-Thérèse Pcrr-
rette, l.Iarie-nlarg. Lcjeune, rcligicuses du chreur, flarie-
Anne Decroullet, Eliz. Jacloullc, Ilarie-Jos. Baar, sterrrs
collverses, vcndircnt I'cx-corrverrt à lI. Henri Frai-
gneux (").,q, son tour, I'héritier de ce dcrnier, lI. Vle-
cken-Fraigneux livra I'amllle imrnenbie arrx enchères
le 5 octobre rErq.

C'est là qu'en rE.s4, )Igr dc llontpellier, évêque clc

Liége a.tablit lcs Sæurs de I'Espérance, religieuses
gardes-malacles dont la maison-rnère était alors à Bor-
cleaux.

Amercæur
poN'f n' - corrdrrit <lc ln rue Entre-tleux-I'onts à la me

d'Atnercrettr.

A quelle époquc a été édifié le premier pont d'Amer-
cceur? Question aussi corrtroversée que I'a été 1'origine
du nom. fnutilc de s'arrêter à I'assertion fantaisistc <le

(rt 1." hônlti.r de I.iégc é<luivalait ù 87 arcs rg ccntiarc*. - La i', rga
.srofl(lc rnesrrrait .l ares 36 ccntiares. - l,a i,.tgc fcrirf i'tait de :: cerr-
tiarcs.

(!) Il nc farrdrait pas se baser sur les chifrres de YENTE DEs FlErs
DIi col'\'Iiù-T sous la frremièrc République française, pour fixcr la ralcur
réclle rl'un imnreublc à cette époque, I,es conditions (l'achat étaicnt
anornralcs. Ainsi, I'acheteur n'était obligé, dans le paiement à fournir
que le dixième cn numéraire. Le reste porrvait être acqrritté au moyen
d'ord()nnanccs (le liquidation, de bons de religieux et religieuses. Ces
bons nc Douvant etre .affectés qu'à I'achat de biens dit nationaux, étaient
cédés rrar les religieux moyennant des prix dérisoires très souvent à
rlcs fonctionnaires ou administrateurs dc la République. De plus, au
tur et ù nesure que la République s'affermissit. la confiance en sa
stâbilité s'accroissant, tcs ventes se firent à des conditions de plus en
Dlrrs élevées.

(3) ,,ldtf, tds.rrr bttr tIn'ottt la ilotuirc Durnont. Pour les tcntes J)assécs
cn vertu (lc cettc ccssion, voir lcs actes r)assés devant le notairc Bou-
langcr, lc r8 cléccmlrrc rSzr ct devant le notair<' Dusart, le :: juillet r8:5,

Jean d'Outrcnreuse <1ui dotrnc ()gier le Danois comme
constructcur d'un intmensc pont travcrsant tous les
cours d'cau du bas de la ville, y compris celui qu'en-
jambe notre pont cl'Amercceur. Il y a encore là, de la
part cle cc chroniqueur du XIV" siècle, une de ces affir-
mations qui ne peuvent résister au contrôle de la cri-
tique historique. Ce serait même se hasarder troll que
d'assigner, avec Foullon et quelques autres historiens,
la fin du X" siècle comme date à la création clu llrcnricr
pout <l'AmerccÊur. La plupart, au reste, le font rcmon-
ter à I'année ro7z, époque de la construction dc l'église
Saint-Remaclc. Il n'est pas téméraire pourtaut de penser
qrf il a été établi vers I'année 1036, elt rnême tenrps <1ue

lc premier pont des Arches ('), et qu'il avait été précédé
d'un passage d'eau.

Dès le principe, en tout cas, il reçut le nom du fau-
bourg auquel il conduisait (').

Construit cl'abord cu bois, il clut être renorrvclé à
maintes reprises. On ignore quarrd la pierre cntra dans
l'édification de I'ouvrage d'art, nrais c'était un fait ac-
compli au XIII" siècle, pour les assises tout au moins.
C'est ce qui explique que, à ce temps comme dans la

l-r foilt i'Attrcrceur en t315 
aliché llJtrrunc

suite, sur le pont même, s'échelonnaieut ull ccrtain
nombre de maisons ("). L'rrne rl'cllcs avait rrn étal cle
malrgon (boucher) qui, au XIII' siècle et arlparâvant
vraisemblablement, relevait de la célèbrc famille <les
Prés. Cctte famille jouissait aussi de droits de naviga-
tion sur << le tonnage des borseas et dele laigne n (svr
les boisselleries et les perches et poutres de bois) qu'on
déchargeait au pont d'Amercceur et à Longdoz (n).

Les maisons édifiées sur le pont périrent-elles dans la
terrible clébâcle cle l'hivcr cle l'an r4o8? Il est certain

(r) Rrii-rraR DE SArNT-I,auRENT, l,'itd Rrsinardi, c. 16, p. 577.
(1) r2S2 : Poilt d'An.ercuer delés le maison Johan lc Cras (Chartc de

Robertnotttl. - r:68: Pott( i( Anrccotrrl. (tIC, r. 3, f. 3r v,'.) - XIII.
siècle: Ponl d'Amercurt (Pau-lres er Ile, r. rr, f. 88).

(3) Dans la Lettrc dcs ,4i.scrncls tIt: kt Cit!, de I'arr r.3ro, qrri rappclle
des tra(litions séculaires, on rrârle de droits à payer < por lc sccon<le rnai-
son sor le pont d'Amercourt r (C.E.çL, t. III, p. 37S). - tTnc chârte (le
I'abbûyc du Val Saint-I.ambcrt (n" roql) , de I'an r.129, cite unc maison
composée dc deux demeures située sar le font d.'Antrcætr, err fat.e du
r brisiet mureal r et contiguë à l,arche du pont. Ces deux habitetions
reposaient sur deux piliers de pienes faisant partie du ltiez du moulin
ailx Oies.

(!) C.ESL. t. fI, chartcs du 3o avril 126 (n.6:.5) et du ?o mars rz88(n" 788). En ri67, le duc de Rourgogne s'appropria lc droit de tonlierr(lu pont d'Amerceur. (ROp, s. t, p. 6gZ).
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que toutes les parties en bois clu pont furent emi)or-
tées (') et que la circulation y fut itrtcrrompue.

Lors des affreux événements cle r46E, un gratrd
nombre de Liégeois se sauvèrent par le potrt <l'Anter-
cærlr pour se réfugier clans les forêts d'Ardenttes. C'est
pour arrêter cet exocle, sans doute, qtre le pont fut cle

norlveall rompu par ordre cles autorités bourgui-
gnonnes ('). Afin <,tc le rétablir srtr des bases solides,
le Conseil cle la Cité fixa tut clroit cle passagc le 3o sep-
tembre r4E6. Les habitants <1e la cité ct de la paroissc
Saint-Rcmacle-an-Pont étaient exentpté's cle cctte taxa-
tion (').

Le monnment était z\ peiue remis cn état c1uc, I'an
r.1gz, cluraut la lutte cutrc lcs familles cle l{ortres et cle

La Marck, f incenclie ie ruirta partiellenrent (').
Dix ans plus tarcl, le 6 septcmbre r.5oe, le totruerre

frappa le 1ront, le llrtla ct lc bouleversa, paraît-il, juscluc'

clans ses fouclemetrts. L'utt cles chroniqttcurs, en râppor-
tant l'acciclent, signale que par ce cotll) clc fouclre, cle

nomlrrcttx poissous clc tottte .grautleur furent lancés morts
sur la rive ("). Ce qui est certaiu, c'cst que le mottument
d'art avait perdu beaucoup clc sa soliclité. Etr janvier
r.;r4, il suffit cl'unc clébâcle dc glacc ellcorc irottr le faire
disparaltre, commc 1'appreurl Rrustheur. Ën 1'anuée
1530, commença l'édification tl'utr autre pout cu pierrc.
A peine se trouvait-il tcrminé, au clébut tle l'an 1533, qtlc
I'Ourthe, grossie outre uresure par la fortte cles glaces
et des treiges, rellversa derechef le mottument d'utilité
publique. Foullon racontc, à ce propos, qtl'tttt ivrogtre
passait sur le pont atl momellt de l'étroulcnrent. Il fut
précipité stlr 1111 gros glaçon qui le sotttint et le porta
sain et sauf srlr la rive. Cc fait, ajoute l'historieu, vieux
de plus cle <leux siècles et clemi, coufirme l'adage poiru-
laire d'après 1cquel cle bons génies rreillcnt spécialernent
sur lcs ivrognes et sur les enfants (o).

En r.539 seulentetrt fut entrepris le relèvement cln
pont en élargissant les aborcls ('). La largeur projetée
était de zo piecls entre les frassetfe's ou trottoirs qtli
açaient trois piccls cle hanteur et cleux dc largerrr. I1 fut
fait en pierres semblables et cle mênres proportions quc
c.elles emplovécs au potrt cles Arches. Lc nouvcau pont
d'Amercccur cornptait cinq arches -- il n'en a clue derrx
aujourd'hui, - clont qrlatrc avaient zE piccls ci'ouver-
ture et celle clu milicu 4o. On dounait aux piles 16 pieds
de hauteur et 14 d'épaissrur. Pottr les voûtes, on prit
moclèle sur celles c1u pont rles Arches cncore. Sur ce cler-
nier, existait :\ cette épocluc utt pont-levis ; celui <lu

çont d'Amercc€tlr cll reçttt rllr i\ son torrr ("). L'rcuvre
n'était point terrninée qu'une uouvelle crue de la rivière
renl'ersa le monumcr.rt en granclc partic I'an 1543 (').
Restauré de nourreâtl, surtotlt atl t-novelr de crampolts en

rr Il,rLArr, C/,, t. I, p. rE3.

i:i PH. DJi C()f,rrn\Es, Clrl(),1.
/! chaque piéton cl'all-dclir tlc lit lrattlictrc ptlait r8 tlc'tricrs, rrtr ca!a-

!<: sorls, un char ir (llratrc roues! t2, un petit cltar 8, le gros bétail
:i.len., rrnc lrrcbis, 6. (I<(:c,11--, f. 160 \'', et 161 v'. ctrrt. .le lû Citrt)'

r, l|-{r,Ar, CL, t. I. D. 1So.
s r lbi{l., l). Sl.i.
'i \'. ?lrrn. qst [.;oo,T}I'T,.
: ri.l2: \faisotr ir pict dc Dorlt cl'Arrrercotlrt, à costcit vcrq Lonsrloz

i,-:résent ruisc ir rttttttte lxrtrr;tioir conrmo<lité à érli[iicrrtion tlu rlit
7Æt. (EI', Obli(., r. ?,1.)

'I 
']L, 

(;rcftc Rintit,tilin, r. 1..16-l:.i,i, l) Irir.
r \/nil. r7,1, f. ro, IIIII'.

fer ('), il périt cntièrcmeut en r57r, cncore sous I'effort
tlu débordernent des eaux.

I1 1- cut, cle ce chef, uue trouvelle iuterrulrtion de la
circulation sur tlne voie dc comnrunication cles plus inr-
portalltes, la seulc clui reliait la cité avec lc quarticr
tl'Amerctæur et le cluché cle Limbottrg. En vne cl'obvier
aux inconvénieuts qui err résultaient, les autorités cion-
uèreut, l)ar tlnc espèce cle fermage, à quelques homrnes
cl'initiative, le droit d'étâblir provisoirenrent nn passage
cl'eau datrs les cnvirons du pont d'Amercrcur nlo!'cnnant
péage. Destinait-on les revenus au rétablissernent cle I'ou-
vrage cl'art? Toujours est-il que les frais cle transtrorcle-
nrent étaient très élevés : toute l)erso11ne travcrsarrt la
rivière avait à payer six sols liégeois, prix exigé aussi
pour 1e passage d'un homme avec chcval non chargé.
Iin revanchc, ol1 rle irercevait qu'un aidant par bceuf,
l'ache, âne ou mulet, Quant aux nroutons, porcs et veaux
l)assant I'eau au nombre de z, cle 3 ou dc 4, on les corr-
siclérait conllnc ciestinés à la vente, et le péage réclamé
pour chatlue bête étâit clc clcux sols. Lorsqu'on en pré-
scntait un nombre 1t1us grancl, 1e nautonnier traitait à (lis-
crétion. Enfin, pour chaque charrette, le clroit s'élevait à

.1 aiclants et, pour tur chariot chargé ot1 non, à E aiclants.
Naturellement, lcs possesscurs cle nacclles étaient exemp-
tés cle cette taxation ('). Cette rlernière fut mairrtentte
clttelrlue tenrps alors rnôme que le pont avait été renris
sur lriecl ('). Dès lors, les habitatious furent proscritcs
du pont. On établit néannroins rrne porte cléfensive au
milieu clu monnnrent, tanclis qu'uue autre, très fortifiée,
construitc en r.56o, formait la fête clu côté cle la villc.

Ce pont, rnalgré sa résistance, fnt etrcore emporté avcc
bcaucoup cl'autres, en jarlvier 1643, par la plus fortc
inonclation dont nos annales aielt transmis le souvenir.

La Clité, privée cle ressources, et obligéc cle réérlificr
lc lront clcs Arches, renversé 1ui aussi, se borua ir renr-
placer le pont cl'Atnerc(Eur par un autre en bois. Il ne
ponvait être d'rrne longue durée. Dès 1677, il menaçait
miue ; 1'éclilité dut -"- fairc effectuer cles rcstauratiotts
inrlrortantes par corr'écs (t).

En présence rlu peu cle stabilité offerte pâr u1l porlt
cn lrois, la Ville, 7'an 1697 , sous la nragistratttre de
\Ielchior cle Bounameau ct cl'Ant.-Théod. cle Hilaire,
conclut l1rle corlvetltiotr avec un elltrel)reueur pour la
construction cl'un pont en pierrc. Il fut errtrepris sous lcs
bourgmestrcs llax-Ileuri, baron r.le Courtejoie et Jean-
Barth. cle Pleucvaux ("). Totts ccs bourgrnestres y'

avaicut fait placer ieurs armoiries à chaque côté clu rno-
ntlmcnt, r'ers ia cité. Le gros (ruvre coûta uue clouzaine
clc rnilliers rle florins, auxquels il faut ajottter .sSo l)our
l'établissemcnt clcs coutreforts. Lcs coustructetlrs'fttrettt
rnaîtrcs Jacques Persez et Jeau Piettc (o).

Pcnclaut ia construction cle I'ouvrage définitif on éta-
blit un iront cle i>ateaux, à péage. I,e tarif fut approur'é

(r) rit6: La cité iloit à llalDas, fcron, rrottr :oS livrcs tk' fer pottr
licr lc.s pil<'s clrr pont d'Amcrccur du Doitls rlc tz.1o lilrcs iL: sorrs la
lilre, r:5 fl. S s. (F.{IRoN, CtrtuI. (l€ ld Crl,r.)

(r),1tdil(1r,1!a,lt.s .t cri.s rill Ptrrrn, T. I55;-r5;r.
1r1 IiCC. ? octobrc r6?0.

{4) Ibi.l., r. r6;6-rô7S, f, rrl r'ct 2r.1.

(i) L I', tt, r. 3.i, f. :E: v".

i0) /la', r695-rbec, - CC, 1695. - Crrfli., IlO, r. r6i;-I;oi), f. rr3.
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l)ar le prince le 13 septembre 1698. Ce péage, mis cn
adjudication, rapporta une sontme de 6,3oo fl. (').

Quoique solidement établi, ce pont, qui comprenait
trois arches et un pont-levis, n'eut point non plus longue
vie. Son ennemi acharné, le débordement des rivières,
s'en rendit de nouveau maltre le zr décembre r74o.
L'<ruvre d'art fut presque entièrement culbutée. Force
a été de démolir ce qui en rcstait.

Le ro juin suivant, le seigneur dc Coune, inteudant
du Palais, posait la première pierre de la culée clu nou-
veau pont au nom du princc Georges-Louis de Berghes,
cn présence des bourgmestres, des conseillers de la cité
et cl'un immense concours tle pettple. A cette occasion,
trois boîtes de plomb renfermant des monnaies du temps
furent scellées entre six pierres (').

L'éclification du monument et la démolition des débris
dc I'ancien cottèrent 6o,o0o florins, au moins. Or.r em-
ploya pour les assiscs du pont nouveau quatre splendides
pierrcs tombales, dont celles <le 1'abbé Gilles Lam-
brecht, cédées malencontreusement à la Ville, an prix
de reS florins ("). Elles ont été remises au jour quand
on démolit le pont en 18.58 (o).

I,es bourgmestres avaient fait apposer sur le pont,
des Mémorials avec leurs armoiries, le perron et ce chro-
llogrammc :

A rVxDal\IENTIs CoNCVssV,s. nVnsVs. rXrnVon (").

Cettc fois encore, rr err considératiorr des grandcs dé-
penses que la Ville a faites, tant pour le pont dc ba-
teaux que pour la construction du pont de pierres l,
trrr 1réage fut établi. Lc prince l'accorda le z7 mars r74r
ct confirma la concession le r3 avril 1744. Les piétorrs
ne payaient rien, de môme qrre les mcuniers clc la ban-
lieue. Le droit pour un carossc à six chevau\ était dc
r.5 sols; à quatre chevaux, tle ro sols; à deux chevaux,
<1c 5 sols; pour une calèchc à un cheval, de z sols;
l)our un cheval et le conducteur, r sol ; pour cent mou-
tons,6 sols, etc. ("). Ce péagc fut continué durant plu-
sicurs années encore (').

En la seconde moitié du XIX' siècle, après les travaux

lr\ CP, D, r. 35, f. :88 v".
(2) I,e ?.5 aott r8.s9, ces trois lx)îtes sur chacune desquelles on re-

nrarquait unc croix de tr{altc furent (lécouvertcs dans lc déblaicmcnt des
tondations de I'ancien pont, Ccs boitcs, ainsi que le procès-r'erbal dc
leur découverte, ont été déDosées au Musée archéologique. lllles rcn-
fermaicnt l'une trois, les derrx autres chacune deux monnaics dt' trrivre
savoir : ro un liard très fruste de Max.-Henri de Bavièrc, z" rrn liard
<ie Jos.-Clém. de Bavie\re, avec ù l'avers la dete 1723 ; 3' trois liards <lc
(;.-L. de Berghes, au millésime 

'726 
; 4' trois liards clu mêmc, avcc la

.lalc t?2?.
(3) I.e rnanuscrit du XvIII'siùclc intitulé Iournal historitlrc de Lamb.-

llax. LAMAYE, rrrêtre bénéficier dc Saint-I,ambert; porte ce qui suit :

r Ni<'olas Jacquet, abbé de sâint-Jacques en r74o, a fait ôtet les magni-
fiqucs picrres sépulcrales de ses prédécesseurs abbés qui croyaient, Dar
lcur poids, granderrr, grosseur et épitaphes remDlies d'élogcs, rcndre
lcrrr nom et mémoire respectable à la postéritê. Pierre Renotte, élu lc
3 juillet r74r, un mois après, lcs a vendus ou donnés aux bourgmcstres
ct sénat pour lcs foncler sur tles grands pieux de bois à la construction
du pont d'Amercæur. r

(4) I.a pierre de Gitles Lamllrccht_ rcstituée à ltgli* Sâint-Jacques,
il y a quclque vingt ans, y cst cnchâ3sée dans la muraille, sous la tour.

(s) I,.xtrqits (les CC, exerc. t74o-r74t :
.l)our la démolition et construction drr pont d'Âmercæur, 53,fi8; flo-

rins ; - pour l'estrme de la maison du I,ion blanc situé au coin de
la rrrc allant à Longdoz,:oo9 fl.

r A Coclers, pour dorure au cronograDbe appliqué au boulevard du
t)ont 23 fl. -Â J. Hallet, pour scrtlDture des armes roo fl.; - A Absil,
Dour une dcs lricrres âux armes.43o fl.; - À J. Ledin, pour la Dierrc
aux armcs (lu Peron, q:o florins. r

(6) Placard de notre .oll. Pa/ti(. C)n y peut constater le non-fondé de
l,asscrtion de I'abbé Lamet dâns I'Année liéseolse, d'après laquelle ce
Déage était exigé seulement des ccclésiastiqdes.

(?) RCf', r- t748-t75o,1. Sl. - Ccth, DO, r- tî14-r7.17.

de la dérivation de la Meuse, on reconnut ia nécessité
de rcmplacer l'ancien pont d Anterc(xur par un llouveau
n'ayant qu'une seule pile, afin de donner plus de jeu au
cours des eaux. Le 4 avril 1856, le Conseil commrrnal
adopta un plan pour I'emplacement de ce pont et I'ali-
gnement des abords, décision qui reçut l'approbation
royale le z8 mai 1858. Dès I'avant-veille, on procédait à
I'adjudication des travaux de démolition et de reconstruc-
tion. Commencé cn juin de la même année, le pont actuel
fut achevé le 3r déccmbre et livré à la circulation lc 8
janvier r859.

Longtemps, l'autorité militaire exigea que I'ouvrage
d'art, qui se trouvait dans le rayon stratégique, cut ulr
tablier en bois, parce que, d'après les motifs invoqués
alors, un tablier cn bois offre beaucoup plus de facilités
lorsqu'il s'agit de lc faire sauter. En r876, la Ville
obtint enfin du génie urilitaire la permission de rem-
placer le tablier en bois. C'cst lc 13 octobre de la mêmc
aunée qu'il a été procédè à I'adjudication de I'entre-
prisc cles travaux ayant pour objet la substitution cl'un
tablier métallique recouvcrt d'un pavage au tablicr mé-
tallique avec plancher en bois et cordage gouclrouné.
La Société John Cockcrill obtint l'entrcprise au prix
dc 69,ooo fr.

Pendant la guerre de lgl4, le génie miiitairc n'a pas
jugé utile de faire sauter lc pont d'Amercceur. Celui-ci
a clonc survécu aux graves événements dc cette terrible
époque. Après s'en être emparé le 7 août, à 3 heures
dc relevée, les Allemands en ont défendu lc passage
pendant quelque temps, en barricadant les abords au
Inoyen de lourcls véhicules renversés et en plaçant des
obusiers ct des mitraillcuses à la tête du pont.

On a vu plus haut quc, à différentes reprises, le cou-
rant impétueux des hautes eaux a renversé le pont
d'Amercæur. Le pont, à son tour, a occasionné maints
sinistres. Celui qui a laissé la plus profoude imprcssion,
Outre-XIeuse, survint en r8rz. Les eaux étaient si forte-
nrent grossies le 5 avril - c'était le premier dimanche
après Pâques - qtle les habitants de la Boverie et dc
I.ongdoz ne pouvaient arrivcr en ville qu'au rnoyen de
ttacelles. Quelques cufants de Longdoz, qrli s'étcudait
alors jusqu'au Pré Binet, devaient faire leur première
communion le lendenrairr. Ils se confièrent à rrn bateau
pour aller se confcsscr à Saint-Remacle. Le soir, vers
sept heures, i1s se réunirent près du pont d'Amcrcrr:ur
afin de retourner ensemble dans leur famille respective
lrar le même bateau qui les avait amenés. Iin attendant
le uroment du départ, les nautonniers fêtèrent trop dive
lrouteille. A peine la ncf fut-elle rcmise en mouvclrlent
que I'un de ces hommcs perdit l'équilibre et clispamt
dans les flots. Affolés, ses compagnons ne solrgèrent
qu'à sauver le malheurcux. La barque, entralnée à la
dérive par la force du courant, vint se heurtcr avec
une violence extrême contrc le pont d'Amercccur. Du
choc, les quinze persolules qui avaient pris place sur
lc bateau furent précipitées dans la rivière. Malgré la
nuit lrrofonde, le mcunier Dubois, aidé par son fils et
son domestique, parvint à ramener à terre deux nau-
fragés emportés derrière les Récollets orj ils s'ac-
crochèrent à des branches d'arbres. En même temps,
Fr. Coune, accompagné du commissaire de police Si-
mon et de quelques sauvetcurs dévoués, se lança du côté
de Bressoux, à la lueur d'un flambeau, au secours de
trois victimes qu'on parvint aussi à retirer en vic. La
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hauteur cxtraordinaire des eaux de 1'Ourthe et I'obscu-
rité empôchèrctrt cl'autres sauvetages. Il !' eut, ell
solnme, clix noyés, parnri lcsquels le 1lrêtre qui célé-
brait ordinairement la nrcsse lc dintancltc et lc lundi à

Sain t-I{enracle.

Dans ccs dcrnièrcs années, I'aclrninistration comrnu-
naie a réclamé dc l']itat l'élargissement et le déplaccnrent
du pont d'Amercæur. Elle estime celui-ci insuffisant
aux besoins dc la circrrlation, ct situé, d'aillerlrs, en un
enclroit or\ la clérivation forme un coude brusque. Déjà
le zr juin r9r3,, le nrinistrc compétcnt a fait savoir qu'il
n'était pas possiblc <le réscrvrr unc suitc favorable im-
médiatc à cettc demaucle. A plus forte raison, la situa-
tion obéréc cles fitrances gérréralcs, anrenéc par la gtterre,
ne pcrmcttra-t-clle lras dc donncr lrronrptetnent une
herrreuse solution à la prclposition.

Amercæur

I,()RTE J1' - \611s zrt'ons fourni au tome prenrier, Hrri-
tiè,.nc Parlie, dcs cxplicatiorrs générales stlr 1'origilrc
des portes cléfensives de la villc et sur leur usage. Nous
rensciglrons ici sur la portc ditc d'Amerc{r11r.

Ilaints historiens liégcois <lorrncnt i'année r.i:1o colrlue
clate cle la cotrstructiotr. l)'autres, mieux documentés,
la font remouter à plusicrtrs siècles âuparâvant. Effec-
tivenretrt, c'est par la lrorte d'Amcrcccur quc l'ér'ôque
Jean d'Arckel a fait son entrée solennellc clans sa capi-
tale en r364. C'est à 1a llortc susdite que, 1'an r465,
Louis cle llourbon et lc légat ()nufrius, char.qé de lcver
l'intcrclit rlont la cité avait été frapDée, ont attenclu le
clergé qui clevait vcnir les recevoir processionuellement.
C'est par ccttc lrortc cllcorc, qtr'a passé, cn r-1E2, avec
ses troupcs, le nrônre évêqrrc lorsqtt'il nrarcha collragcuse-
ment au clcvant <le I'arnbiticux ()uillarrmc de La trIarck,
et lui livra un combat clarrs lcquel il allait trorlver unc
mort affreuse.

Nul écrivain re fixc la date rlc l'érection prcmièrc de
la portc. Sur celle-ci, Jean ci'Outrcmeuse, qui vivait
au XIV" sièclc ct qui nous a laissé tant cl'avis sur soll
quartier de préclilection, est sobre cle clétails. Cepeu<lant
il la signale conrme ancicrrne (') . Tarr<lis qu'il la qua-
lif.ie ltorte du font d',,lnrerccrttr, ellc est désignée dans
un acte de l'an 1359, l>orle Gerardeal dtL l'tont d'Amer-
ctrrrr ('), rlésignatioll tout occasionnelle, d'ailleurs.

La Lettre dcs torrrnys, cle l'an rz5o, mentionnc la
prte de Chocke, qui se tronvait à I'cxtrémité cle la rue
Puits-cn-Sock. I.llle cst muctte rynant à ia llorte d'Arner-
or-ur ("). On nc peut en décluirc qrrc cclle-ci n'existait
pa.s à cette clatc. llais elle était loitr cl'avoir l'ampleur
qu'elle reçrrt ultérieurenrcnt. Tout d'aborr1, il n'y eut
là qu'un pontJevis, cles barrièrcs et cles portes à herse
dont font état cles <locumcnts du XIII" sièc1e ("). La
porte fut successivemcnt cléveloppée et consoliclée.

La portc cl'Amercæut rre prit l'aspect d'un sérieux
monument cléfensif, approprié aux progrès <le la ba-

T. I\, p. 5.13.

-çio.È da Corilillon, r. 99r, f. 5o.
CPl., t. I, n. 76.

XIII' sii'cle : l\Iaison dcrant Saint-Rcmat.lt', asscis près des lIù-
J. (ierant l'acial (l'1, r. r., f. :r9).

listique que sous 1e règne d'Erard de La llarck (').
En I'année r.525, le Cité procéda à I'emprisc cle la pro-
priété d'trn nommé Walthère Jamolet, - qui était si-
tuée près de l'entrée clu pont cl'Amercceur - pour e1r

affecter le sol aux fortifications clc la cité ('). 11 s'agis-
sait d'édifier à cet enclroit uue nouvelle et monurnentale
porte avec balloir et massivc tour à créneaux, laquellc
rclierait le rempart dcs Récollets à celui clit cle Bêche.

Des malherrrs cousécutifs cmlrêchèrcrrt pendant long-
temps la réaiisation clu projct. lcs bases cln clonion rre
furent pas jctées avant l'année r.539. Sa construction fit
I'objet c.l'une entreprisc à main fcrme clécidéc entre la
Cité, d'une part, Noël c.lelle Chivre, Lanbcrt son frèrc,
Etienne de Nivelles, Cilles son frc\rc, Simon llassirr
et Jamin IIanson, maîtrcs maçons, bonrgeois de Liége,
cl'autre part. fl nous a été donné de mettre la main sur
1c texte des r'levis et conditiorrs cle cette cntrclrrisc, clont
I'architccte irrésumé arrra été Paul cle Ryckel. Ce do-
cturent inéclit, l'un clcs plus anciens de l'espècc, pré-
sente un harrt intérêt rétrospectif aux points dc vue
historiqrre et architectnral. Nous le résumerons.

bortc (1'Antcrcæilr 
clicrré Irtrrhune

Prenrièremcnt, cn lieu et placc de la vieillc porte et
clu pont-levis qui couvrait la première archc clu polrt
d'Amerctrur, rlevait êtrc élcvé (( un€î groz et lnissant
bolleu'arhe (balloir) dc E4 pie<ls en croiscur dcdens
ouvres D. Les fonrlations cle I'ouvrage fortifié allaicnt rc-
poser srlr de solidcs pilotis, placés à intervalles rap-
prochés. Les assises seraicllt rattachées par de puissantes
agrafes en fer scellées daus la pierre.

A I'intérierrr du balloir, sorls la voûte livrant pas-
sa{Ie, or1 1rrévoyait une cloublc porte de clix à onze picds
cle largeur, ell avârlt et en arrièrc. La votte sorltenuc
par cl'épaisses murailles de clallcs en picrres cle Namur,
devait ôtre srrffisarrrment spacicusc pour laisser circuler
librement les gros chars de foin ou clc paille. Â la mêmc
arcacle, 1'on aménageait <les rainurcs par lesqrrelles, clans
les moments critiques, on ferait clcscenrlre une porte à
herse composéc de fortes pièces de bois. Ce systènre de
fermeture était d'un usa.qe général au mo1'en âge.

(r) Un acte .rrrthentiqrrc dc I'an r.1&; port( qu'alors 1e pont (l,Amer-
ccur était défcndu par un r lralloir de bois '. lllLlL, t. XXX\:III,
p. 3.lg). Ce àdlloi/ avait <1onné son nom il uuc maison dc I'cnilroit dès
I'an r{S.i. (ËL, r. zo, I. r98) -

(2) BÀR'r'oLr,ET. Cottsilinilt i(ris, n" t3q, - ltIan. r7q, f. 4, Btr'I.).

t1
ra
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Le balloir pénétrait clans la rivière srlr rlne surface
de 65 pieds au delà des remparts voisins. Sa hauteur,.
mesurarlt 55 pieds, se partageait en trois espèces cl'étages.
Les soubassements avaieut 18 pieds dc diamètre. Sur
divers points les pierres de l'édifice se projetaient en
saillies.

Les plans 1rrévoyaient l'établissement tle 16 canoniers
(places pour poser les canons, embrasures), à savoir
quatre à la partie inférieurc, quatre immétliatement au-
dessus cle I'arcade, quatre plus haut encore, et les quatre
dernières au sommet. On peut voir la position des
pièces d'artillerie de la plateforme de cc fortin sur le
plan de Jean Blaeu.

< Pour fermer le dit bollen'arke du cousté vers la
cité r, il serait dressé un nlur droit avec rer'êtement ert
pierre de Namur égalemetrt, mur ayant 84 piecls cle

longueur, 5 d'épaisseur et 18 de hauteur. On le cou-
ronnait d'une allée couverte et munie à sa base c1'une

solide porte, de largeur et de hauteur semblables à celles
du balloir.

Aux flancs cle ce lralloir, cn aval, ou construisait trne
tour rondc, de 5o pietls cu rr croiseur hors otlvres l et 6.5

en hauteur avec voûtcs ct cscalicrs ett pict'res dc Nanrur.
Des placcs l)our rj canoniers y étaient également ré-
serr'écs. Ce dertrier ouvragc se trouvait aussi cotrçu dans
les meillcures conditions <lc résistatrce. Comme au bal-
loir, lcs parements extérieurs étaient formés de grosses
pierres de taille. Ir'etrtrcprise comprenait, en outre, la
reconstruction tlu pont d'Amercccllr en lrrolongemellt
de la porte du balloir. Les adjuclicataires s'engageaient
à produire tous ces divers trat'attx à leurs propres frais,
ainsi qrre les matériaux uécessaires - à l'exception du
fer et <lu plomb que l)rocurait la Cité - nlovsnnanl lc'

paiement lrar celle-ci <l'tttre somme clc 8,5oo fl. <le Bra-
bant. Ils disposaient à lctrr profit des pierres de I'arr-
cienne porte, comme des piles drt victrx po11t. Otlallt
aux petites maisons en planches qu'on avait laissé bâ-

tir sur 1e pont, aux bois et aux ferrailles qui couvraient le
pont, la Cité lcs réclamait potlr el1 fairc le pont-levis,
les portes intérieures dtt fortiu, etc. La Cité se chargcait
à scs <lé1rens cle combler cle terre le balloir et les voiites
de la tour, et c1'en couvrir le nouveau pont (t).

L'ceuvre poursuivie avec célérité touchait à son terme
en r.54r. On enchâssa datts le bastion <les pierres com-
mémorativcs aux armes des princes-évêques Erard tle
La }{arck et Corneille de Berghes, ainsi quc cles bottrg-
mestres llenri l{alveal ct Thomas Woot de Trixhe (').
Il s'élcvait au bout de la rue Entre-dcux-Porlts. Son

emplaccment est aujourcl'hui occupé à droite par tlne
partie tlc la voie pavée des quais cle I'Ourthe et cle la
Dérivation, ainsi que par deux ou trois maisons les lrltrs
lapprochées t1e ces quais.

On fermait cette porte tous les soirs, à l'heure fixée
réglementairement, lorsque 1'horloge clu Val-des-Ecoliers
se faisait cntendre (") - Sous la porte, dénommée de

temps à avtre, Dorte de I'imbourg, quelques boutiquiers
étalaient leurs marchanclises, de la viande surtorrt,
moyennant <le faibles retlevances (n).

(r) I-c l<'xte (lc ce contrat est tratls.rit ('lal1s l(
nirnolitr, (rs36-rs39).

(2) ABR\', ItH, p. 166.

(3) RIt, t. I, p. rr9.
(4) CF, Rrrd. rt orfrois. r. ro:-r;.

Dans la tour qui la surntontait avait été aménagée une
prison, laquelle subsistait au XVII" sièclc ('). L'en-
semble de I'ouvrage souffrit beaucoup clu bourbardement
de 169r. fl fut réparé I'année suivallte comme le prou-
vaient les dalles commémoratives aux armes des bourg-
mestres du temps, au milieu desquelles apparaissait
I'aigle impériale surmontéc du blason du prince (').

Le zo avril r7Eq, la Ville donnait I'ordre d'abattre
< la votte qui se trouve au-clcssus de la porte d'Amer-
cceur )), mais non la tour. Celle-ci, deux ans après, rne-
naçait ruinc. L'édilité liégeoisc la fit démolir le zz juin
rTgr et paya de ce chef à Jean Kinon, entrepreneur,
6Q 11. 15 sols de Brabant pour journées employées, du
zo juin au ro aott, à cette démolition qui laissait sub-
sister la porte même (") .

Le 13 févricr précédent, par cette porte, était rentré
triomphalcnlent de son exil, cn suite de la proclarnation
de la révolution liégeoisc, le prince-évêque Hoensl'rroeck.
Par la porte susdite, le succcsscttr de Hoenslrrocck, le
prince de lléan, passa également lc zr avril r7gr, pour
venir prerrdre possessioll dc soll trône après le départ
cles républicains français.

A la rentréc clc ceux-ci, le :8 juillet 1794, ils barri-
caclèrent les restes cle la porte au moyen clc véhictrles
renversés, ct de tonueaux renrplis de terre et de pavés.
Ils étaient aidés, dans ce travail par une partie dtt peuplc'
d'Outre-ntleuse.

La démolition complète de I'ancienne porte se fit en
r8rg, les matériaux devant etttrer dans les fottdations
de la nouvelle citadelle. Peu auparavant, ellc avait été
cédée au gouverneûrent ('). Cclui-ci éctifia, en r82r,
uue nouvellc porte, arcacle grotesque en briques rouÉres,
mais plus ample que la porte précédente. lille subsista
seulement jusqtr'cn 1846 ("), aunée ori on la démolit à

I'occasion cle la procession du sixième centenaite de la
F'ête-Dierr.

Amercæur

r]U.lr r.r' - r'a tlrr pont d'Anterc(Êllr au quai llertvart.

Ce quai, cleprris le 5 novembre r8E6, cst dénommé
quai. d'Anterc(Eur; il portait précédemment le nom de

Jut>ille. Son origine est conrmtlne à celle cltt quai de la
Dérivation, appellation que tous deux reçttrent dans le
principe. Le projet de création fut voté au Couseil com-
munal 1e 8 juillct r85s ("). Un arrêté royal du 19 jan-
vier 1855 approuva le plan d'établissemeut d'un quai
sur la rive droite de la Dérivatiou en aval clu pont
d'Amerccettr. Les expropriations nécessitées par ce tra-
vail cl'utilité publique n'occasionnèrent pas rle dépenses
ruineuses, lc mètre de terrain valant à cette époque,
: fr. .5o c. seulemeut. I1 tr'etr fallut pas moins près de

vingt ans avant que la nouvelle voie eût uu aspect pré-
sentable.

(t) RCC, r. !626-1627, f. 8o.
(?),\BRY, Ol. cil., n.495.
(3) I'lusieurs vrrcs de I-iége ret)réscntcrlt cctte Dorte ainsi <lrtc lc rieux

pani d'A-ata,aur. On les retrouvc cncore au bas du portrait dc Bona'
irarte, r" Consul, Dortrait dt Él l.éonard Jehotte, dans lc'Iirhlcat histo-
)iqu"'rIr, ,oyorrrrri .tcs Pat's-Bcs, de IrorlRNrËR DE sar:-T-llARTI\, et dans
III/IL, t. XXXIII. D. 5I.

({) I.cs tcrrains Drovenant de la Dortc d'Ânrer.tlrrr ont été rendus en

vcrttr d'un arrêté roval du z5 mai r8u.1'

(5\ I-e 27 (li'c. r84.5, le Conseil apl>rottvait le citltier <lcs cltrtrges porrr

la (lémolition (lc cette Porte.
(6) \'. qlfai Cc h Dtrit'atiofl.

r. des IiL, Gre-fJe B(r'
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Primitivement le quai d'Amercceur avait moins d'am-
pleur et d'étendue que maintenant. Le zr novembre
r9ro, le Conseil communal décida que la partie de la
rue Sous-l'Eau, longeant la Dérivation et comprise entre
le pont d'Anercceur et le quai du même nom, serait
dénonrmée quai d'Amercæur êgalement.

Le dernier exhaussement des terre-pleins du quai
d'Amercæur a été effectué par I'Etat en rgrr afin de
mettre les quais complètement à l'abri des inondations.

Anchaurue

Yoir Ansonrue et À'assarue.

Ancion

Y. Ansion.
Ancre

RUE DE L' - Cette rue a été supprimée officiellement
à l'expiration du XIX" siècle, lors des travaux d'ap-
propriation tlu quartier de Florimorrt et du Chaffour,
pour l'érection de l'hôtel cles Postes. Elle s'ouvrait à
I'entrée de la rue Florimont et clébouchait quai Sur-
trIeuse.

euoiqu'on "" ""o; 

"u':,":::':".o' 
o.i*i,.", ra voie

remontait fort avant dans le moyerl âge. Son étroitesse
extrême, f irrégularité de sou alignement, témoignaient
à suffisance de I'ancienneté de Ia rue. Plusieurs mai-
sons du côté droit avec façades en encorbellement et
fenêtres à croisillons clémontraient unc existence au
moins quatre fois séculaire.

Le nom de I'artère est celui d'une enseigne que porte
encore I'hôtcl situé au coin du quai Sur-l'Ieuse. Au quai,

ANDRE (SAINT)

on retrouve I'emplaccment de la rue dans la porte qui
sépare I'hôtcl de la maison voisine. C'est clans l'hôtel
de I'Ancre qu'autrefois les bateliers arrivant à Liége
par I'Ourthe venaient se restaurer. Ensuite, l'hôtel fut
le lieu de départ du char-â-bancs de LiéSe à Barchon
jusque vers r8go. I1 reste le rendez-vous cl'un certain
nombre de messagers.

Cet établissement aussi a une naissance très éloignée.
Au moyen âge également, il y avait, tout à proximité,
en la rue Sainte-Aldegonde, une brassine (restaurant)
clite de l'Ancre ('). Vraisemblablement, elle aura été
transférée bientôt dans la rue à laquelle elle a domé sa

dénomination. Souvent cette voie a été désignée rue
du Vivier. Cependant, elle a reçu I'appellation rue de
l'Ancre durant lcs quatre derniers siècles. Elle ne com-
prenait, en 1689, qu'une clotrzaine de ménages, si la ca-
pitation paroissiale cle 1'époque nous renseigne avec
exactitude. En ry62, on y comptait seulement sept mai-
sons, dont la principale, évidemment, était I'hôtel de
1'Ancre.

Trait caractéristique : en 169r, cet hôtel subit de
fortes atteintes dans le bombardement fait par le maré-
chal français de tsoufflers. Dans la nuit du zo au er aott
rgr4, pendant l'échauffourée suscitêe par des coups de
feu tirés prétendtment contre les troupes allemandes,
I'hôtel de l'Ancre reçut <le nouveau un boulet de canon
lancé du quai des Pêcheurs. Ce boulet enleva l'angle du
bâtiment, immécliatement er1 dessous de l'enseigne puis
pênêtra dans la chambre voisine où il exerça ses ravages.
Les dégâts ont été restaurés en rqrs.

André

RUELT,E sArNl'- - L'emplacement de cettc ruelle est
pris plus ou moins par le cottloir tiu local de la Bourse,
place du Marché. Ce monument pittoresque était autre-
fois l'église Saint=André, nom d'un des douze apôtres.

Quelques détails sur le passé de cet ancien éclifice parois-
sial nous initieront à ce qu'était la voie susdite et à son

utilité cl'autrefois.

La clate de fondation prcmière de ce sattctttaire rcste
ignorée. fl est vrai que plusieurs écrivains ont affirmé
que le sol ot\ s'élève le clômc de Saint-André aurait été
occupé, au Vff" siècle, par une communauté de rt moines
noirs r, à qui la place du }Iarché aurait servi de préau.
Placcntius est clu nombre de ces auteurs. fl n'empêche
que leurs assertions, aux yeux cle la critique historique,
relèvent du clomaine de la légende. Aussi les historiens
sérieux n'en tiennent-ils aucun compte.

Maints cl'entre eux préfèrent attribuer, avec Jean
d'Outremeuse (') à l'évêque Farabert, la construction
première de l'église en l'anrtée g5o ou 95r ("). Mais
on ne peut ajouter créance à ces dires, bien que Fisen
en appelle, comme d'habituile, aux rr archives de Saint-
Lambert r (a).

ltl 422 : Ilrassine coldist rûc I'An, , dcrr, Saint-Denis (EI-, r. g,
f. r:17 v"). - 1449.146o: tsicrtolct vinon dctleurant cn I'hosfal delle Ancke
derr. Saint-Dcnis (cyB, BIAL, t. xxx, n" 52o. - cT, r. rq, f. 3 v'), -146o : nlaison rlelle Ancre, en la rue Dcrrière Saint-Denis dont on va de
Sur-l,Icusc à Mairnier, vcrs le pont de'l'orrent. (EL, r. 26, 1, 27j v',\

(2) Tome IV, p. rrr.
(3) B^r.Âu, CL, t, l, p. 13.

(4) Hist. Leod,., t, I. D. r35.
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Ce qui est hors cle doute, c'est que l'église existait
comme siège de la paroisse Saint-André dès le XII"
siècle ('), bien que le plus attcieu cttré cité remonte à
l'an r:r5 ; il avait nom Francou ('),

On connait les familles fondatrices <le cette institu-
tion religieuse. Elles comptaient auciennement divers
de leurs mcmbres parmi les familiers de la cour épisco-
pale. C'étaient les cle Celles et les cle Tht'nes. Le che-
valier Jacques cle Celles, qui avait son hôtel adjacent à
1'église Saint-Gangulphe, et Jean Hustin de Thynes
céclèrent le 5 avril rz6r leur part respective dans le
patronage cles deux cures de Saint-André et de Saint-
Gangulphe aux chevaliers de I'Ordre teutonique, fondé
en I'année rrgr ('). Ceux-ci clevenus désormais les col-
lateurs des cures cle ces paroisses, nommèrent depuis
lors un prêtre de leur Ordre pour desservir à la fois les
deux églises, lesquelles jouissaient <lc rcvenus considé-

Le dôn1e Sdiilt-Afid.té au de la troisième cou| du Palais

rables. Ce prêtre se qualifiait grand curé, parce qu'il
se déchargeait'des fonctions pastorales dans l'une et
I'autre église sur des <lesservants lesquels portaient le
nom de vice-curé, sauf lorsque le grand curé exerçait
ses clevoirs par lui-même conjoiutement avcc ses propres
subordonnés (n).

Le temple Saint-Anclré avait été affecté à la célébration
des cérémonies de I'Ordre teutottique à Liége, en même

(r) rrTr -ts^orum ubi Danis venalis Donitur iD Parochia S. Andrac
(Cttrl. Sdintc-C/oir, f. 24o v').

l2l LtoLliutil, rgo8, D. 90. - HS,l1, C. silr Darchemin.
(3) l1otr. de I)anici .le Blochcrl|, f. r37 seq. - Paroisse Saint'Atttlrê,

Docittncrrt r4oo.r-ioo' f. r - r. r, I. 5r. - c. DE BoRÙrÀN, Lcs Echrrl'ts,
t. I, r,.433.

(a) Ce fut lc cas en ry74 (l-is. crchidiacott. dc r774).

temps qu'au service paroissial. Depuis assez avant dans
le moyen âge, l'église avait huit autels ou bénéfices (').

Le plus vieux legs important corlnu date de l'an rz5z.
Il provient d'une a matrone r qui reçut la sépulture de-
vant le crucifix du chcæur (').

L'église occupait, à peu près, I'emplacement actuel,
derrière les maisons de la place du NIarché. Il fallait,
pour y parvenir, traverser une ruelle qui naturellement
reçut le nom ruelle Saint-André (") dès une é1:roque cx-
trêmement reculée. A l'origine, le sanctuaire aura été
installé à l'étage, comme il en a été pour celui de
Sainte-Catherine, au piecl clu pont cles Arches. Lc rez-
de-chaussée abritait des établis ou de petites boutiques.
Ainsi un acte du XIII" siècle signale une tr maison de-
vant Saint-Andrier, sor les grefs (marches), par desoux
quatrc otrous (établis) (n)rr. N(ais, dès la première moi-
tié du XV" siècle, l'église dut être rééclifiée sur cle nou-
velles bases (') et, dès lclrs, el1e fut clotée d'une tour (o).

La ruelle, qui s'ouvrait par un portail (') et avait plu-
sieurs demeures particulières, conduisait non seulement
à l'église mais au cimetièrc ('), clont nous clisons quel-
ques mots à la notice suivante. A I'angle cle la petite
voie, face au Marché, s'élevait au XVU siècle la maison
du métier des houilleurs ('), ensrlite du métier des tis-
seurs cle toile.

L'inccndie crirninel et général orclonné par le duc de
Bourgogne, I'atr 1468, réduisit cn cendres l'église Saint-
André. Il dut faire disparaître aussi 1a ruelle dc ce
nom. A partir cle ce temps, du moins, il n'est plus fait
mention de celle-ci dans aucun acte. La voie avait d'ail-
leurs porté plusieurs désignations dont celle des L-anges
ou Changeurs,

La paroisse Saint-André était l'une des plus impor-
tantes de la Ville. S'étendant en dedans et en dehors
de I'enceinte, elle comptait dans sa circonscription vingt-
cleux rues ou parties de rues (t"). Le total de la popula-
tion atr XV" siècle est ignoré. Selon la Descril>tion du
ral>fort des titres et bonniers, les habitations se chif-
fraient par 3oo err 165r ; cl'autre part, d'après les capi-
tations, il y avait, en 1689, 457 habitants ; en 1736,
286 maisons et 1384 habitants ; en r7gr, 3r.5 maisons
et r169 habitants.

(t) \'. liste BIAL, t. xLïI, p. r3q.- B.s/lt, t. xïI, p. 6.

(2\l Pqr. Saint-Arttlrf, r. Doc{nt. tîoo-rloo,
(3) rJrS: Rucllc Sairû-Artdricr (IiL, i. :, f. :9o \'). - ti?9: Maison

sur lc ]\Iarché fais, le tournant (lclle rualle qui va à mosticr Saint-André
(EL, r. 6.. f. r16). - t14o I Por. Suintc-Cstherinc, SrocÈ r.l.+o-r48o, f. rB).

(4\ PI, t. rr, f. 78.

(s) En 1137, dcs tcstatelrs léguaicnt de fortcs sommes pour restaurer
l'église (C1, rqlZ).

(6) r44o : Maison qu'ons appelle Trrdc borrrse, seante (leleis le thollts
dc ttostier de sâit1t-.Arxlricr, joind. vers le Marchiel... (Par. Sdinte-
Catherine, Stock r44o-r4&, f. 9).

(7) r52o : Place cl'heritage oti par cv devant solloit aïoir maison et
à Drés;nt fortal ct ol!(rc, tcndant en l'églis Saint-Andrier, joind. tl'aval
alle maison de bon mcsticr dcs Tcxhcurs (Hôtr. Saint-Jecqzes, r. 3. f. 9o).

(8) r33Z : Maisotl ki siet en le rualle devant I'sitrc (cimetièrc) de
màsiiei'Saint-.tndricr, contre lcs grcis clelle houghe condist dellc r.custe
(PI, r. û, f . z6\.

P\ 1447: I\taison joind. d'aval ale maison de Bealmont, d'amont à
cetle dàJ houillclt/s qui fait le tochet et tournant de Saint-André et de-
rière al aitre Sâint-André (Cour léodale).

(lo) Nommément rues Pierleuse (1" partie). Dessous les Chéneaux. Der-
rière le Palais, Hors-Château, jusque rue cles Airs, Sur le Bougnoux'
Devant lcs Mineurs, plae du Marché, rtrcs de Soumagne, Neuvice (en
partie), de I'Epée, Derrière la violette, sur lcs Àirs, Féronstrée (jnsque
iues des Airs et de la Clef), rues dn lont (en pârtie), Derrière la
I{alle, ctc.

Pou; délimitation exacte dc lâ circolsciDtion, v. rues âll Br&, Hors'
Chôtesu, Férotstrée, Nc?.aicc, elc'



A\DRE (SAI-\T) l5

I- sc- conçoit, <ians ccs contlitions, rluc I'i'elisc 1-rarois-
>;;-r. ait été' rcler'éc, à la fin <lrr XV' sièc1e , avcc rurc tour
--'-i-<, é-lancéc, là oir sc tlrcssait la 1rrécédcntc crr dchors
:= .':.iqncrncnt t'lu llarchi'. I,a rtrcllc rltti aplraraît sur
-:::-inu: r'ucs <lu XVIl'sièclc avait i'té trarrsforrrréc

== i'ustil)ule fcrmi'par rrrr llortail et corrduisulrt au
l:=;,.e . ( )n pcut croirc Sattttrcri'(lual(l il rac<rrrtc (llre cc
i:r-.u i.tait ,, ttttc <lcs ('gliscs lraroissialcs 1ls Iltrs cou-
::,'é:ahlcs dc la villc r. I,lllc lcrrfcrnrait <livcrs talrlcaux
:,. ::::itrcs, rrornniénrc'ttt ir I'autel rnajcur, \c f,larlyrc de
j j:r. -l rrdrd, |cittt lrar Walscltltcrt, tlnc l)csccnlc de

- .--:',, d'I'.ng'lelrcrt Iiiscrr 
- 

ct noll dc Bcrtholct, colllnc
.:: .'; avattcé crrotrétttcnt ('). I.cs or.qttes pror,rcnaicrtt
:: :Ji,uté factctrr <1'orgncs nracstriclrtois, .Andri' Scvc-
:. mc,rt cn 1673.

l:ù. nr.rtttlrreux ûtlricnt les autels. L'ttrr tl'cttx, <lrcssé

;ri ,i"- la tour, avait lrour rrocalrlc, Nott'c-I)atrrc, Saint-
a:rru r-t Saint-Arrdré (:). ()n lc corrrr:iissait rrricrrx sous

-t ::,:r chaf cllc des Lontlttrrd.t ("), cc (ltli a fait croire
l:- les Lonrlrards avaicut lcur chapcllc clans 1'é.r{lise
S;:---:--\ndré (') r. La vi'riti' cst rlue chalre.llc et autcl
:.raie;it É-ti, forrdés en r 33q (' ) lrour lrti ct s:r fanrillc,
;Ë-- un nonrnré Piron clit du Chcval, qui était rlualifié
:. : : :.r, (( r,icttx cltattgc'ur <lc, I.i(,.gt. ,,, r'oire I,onr-
'É: t ' . Cc tcrnrc sc'nrlrle lrlrrtôt ici ul1 stlrnonl à cansc
:'::::.- sinrilitude profcssiottttellc. I1 cst parfois ttorrurr['
Fi.-c 1-orrrlrard ('\ .

-iinsi s'cxlrlirlue la tlésignation u clrapcllc dcs I,onr-
le:,is ,.

, rn connaissait aussi I'autcl Saint-Eloi tlrri lvait sa

;::;*i1c particnlièrc ('t (l11i, alrrè's avoir ét(, déplacé, frrt

=i= sous le patronagc dc la Saintc-Trirrité, <lc Sairrt-
j;c,:r:cs, rle Saint-Llov et rlc Sairrt-(lérard (").

Parnri les arrtrcs autcls, citons cclui <lit cle la Visi-
-:i, n tlc Notre-f)anrc qui frrt institrré I'an r-1s-1, par
r,:rard du Gcrrtilhorur.uc ct fIaric slr fcrnrlc-, lcsqucls
-:: i-té. enscvclis en facc dc 1'autcl. Iirr hontnrc pré-
;i''.-ant, le fondatcur inrposait l\ tous scs succrsscrlrs en
la :c'ssessiotr de la nlaison c1u Gentilholnnre , sllr lc llar-
cié, d'entretenir 'lcs ornclnents <lc l'autcl sus<lit, <lans
l.::.:rrels étâicnt tttr nrisscl <l'ttnc valcrtr <lc -1o floriils de
F{c,.lande d'or, urr calicc ar.cc crrillè.re et lrlatinc d'argeut,
:<sant deux nrarcs, <loré irrtéricrrrcrrrent ct c-rtéricure-

=c:t 
1! ) .

Crt autcl doit être distingué rlc celrri cpi était sous
l.: r-r'cablcs dc Notrc-f)arnc ct dc Saitrt-\icolas ('").

- fPL, t. i, !. r.i.t.
r I.,,\CELtT, /C.Sr,. I). t36.
; ij-t : Rcctcûr (l(l illrlt( it Siliilt-l'irc (,t S;lirrl -\I(lri(.r (tlri ons rlist

; , L. nrbar-r. (Par. ,sdi,rl-a/rrislo|ri, f. rr).
I K: RTs, L,t Ciltt tlt Litttt, L II, l). tro.

Crrt(.(la1c (st (clle rlotrnée <lrrrrs rrn r|gislrt,(D ptr(.hcrrrilt itll \\'.
u. -- <ic' la lraroisse Saint-An<lri', T. 9 v', r'r lir ( rlr( S;lint-^lltoiil(:.

| :-:-i,r: Pire dit del Cheval, le i,i,rl c(r,r.gojr rle |,i{ge loDrbdr (C.ESL.
: .::. ;,. j.tj).

- - I:-\1-, t. I\', |. roq. -- I'iron I.orul|rr<l fut crstvtli en f;rct: <lc sil
:::.:::. lPdl. Saint-;lndrr:, r. sur yrtrchcrrrin (lll XV's., f. 9 r'"). - I)n

r =èoe chaDelle fut inhunlé, ctt Ittênrc te rDl)s, uD I )( nis l',li,rtûillc(r
i-::;rrur). tCT, r. 7, f. qr r'".)

r !-1, r. rt, f. r.s: v'.
r Pir Sdi[/-,,{,d/rr, r. sur ]rirr<')rcnritt, f.:r.
I -\rr X\'' sièr'lc, l.ottis tlc liirlkotr rrrr'lonnirit (n nlourIlt (luc scs

ej;::i iondasscnt rlnc rrrcssc trrt,Ûtûclle ir c<t ilutcl r(lcvarrt la picrrc
-: <;,::ture <lc son corl;s r. Il lrrissait l){)llr girriltlt (l( cctt( f()n(lati()n
J =âr!)n du Ijaucon, tle la ruc (l( s -\lin( lrrs ct l{ ruais()n (l( s Cran(les
:a:-.(. sur lc \larcllé. (I'(r/..S(u,l-.1,1(ltt', L'o!t'd,s 7r'r., r. 159.1-r61li,

' :...\I:. \'. aussi, r. srrr lrrrchcnrin, f. r; \", dr. /'rdsb-\'lr"r,Sdilr-
.a-' ,:.

Iirr r.16o, r\lrralram de Fcxhc rlit <1rr Iiaucon ajorrta à

cct atttcl uuc tablcttc rl'argent rloré, ori sc tr(xl\'aicllt
grar'écs lcs figurcs de la Vicrge, clc lllrrsieurs apôtrcs ct
tlc divcrs arltres saints (') .

Jacrltrcs Hcrlet, bortrgmcstrc r1c Liégc crr r5S3, ct sorl
é1rousc, (lcrtmclc Hocli, avaicnt aussi fait <iorr rl'urr au-
tcl en rnarlrrc, surnrouté d'urr nragrrifirlrr.: r-étalrlc (') .

Cctte ég1ise fut d'ailleurs tles phts privili.giécs clt lna-
tiir-c dc lcgs ct donations, de genrcs variés. Iin r.165, rrrr

J. rlclle Croisette laissa lrar trstantcnt r'!nc r(,lltc <l'rru flo-
ritt rltt Rhin arr curé dc Saint-Arrclré avcc coll(liti()u (1c

faire rt tttte congré.qatiort (réuniorr) l)our rrrangicr tt
boirc ensctnblc : vcsti, chaliclains, rtrar'licrs ct nranrllorrrs,
l)our qtf ils a1'cnt <le lui sout'enanchc,, (").

Arr lricrl <lc la statuc éllevéc à saint ;\nclr(' lrcauc.rulr
clc fitlùles allaicnt imlrlorcr son intcrccssion 1-rour olrtcnir
la gué,rison dc nralaclics dc lioitrinc ('). t )rr v faisait
r'lc rrornlrrertx dons.

L'églisc avait rlc bcaux vitraux. L'urr <lcs plus rc,-
nrarrlu:rlrlcs était la g.ranrle vrrrièrc drr ch,r.rtr tlui rclrri.-
sctrtait, avcc la <lalc r66r, lcs arnroirics rl'l,lt'lnrorrrl dc
Ilocho'lt, grernrl conrtlanileur rlu Vieu-r Jorrc. C'cst lc
tlotratcttr ér'i<lcrnnrent. ] ui aussi a fait corrfcctiorrrrcr cn
r663 urr ostcnsoir armorié. D'arrtrcs verriùrcs rappclaicrrt
lcs <lctrx lrourgnrcstres de Liéqe clc 1'arr r6ql : Iir.-l). dc
Foullorr ct Larlr. rlc La \-aux cles ll,rassirrcs ( ').

['rrc institution religieusc (le cettc paroissc, clorrt il
a ôté bcaucoup parlé iadis, cst la confr'éri: des I)ouzc
A1rôtrcs. Le lrapc Ilenoît \III l'i,rigcu can'rrrirlucrucrrt
cn r 7oo. Il s'agissait pour 1cs associés (l'ilcc()llll)rlrucr
avec flarnbcarr le Saint-Sacrcntent, lorsrlrr'il i.tait lrorti.
en viatique à I'un tles nientlrrcs ntâla(lc. Au décès <l'urr
affilié, la corrfréric- ltourvovait au cercueil ct au lroi'lt.,
icrlrrcl était très apparent. C'était lir unc csp)cc <lc' con-
ctlfrcncc atlx sacristâins tl'antrcs paroisscs, lcsrlu-.1s prô-
taicnt d'ordinaire lc clrap nrortrrairc ntovcnrrant finaltce .

I1 s'cnsrrivit cles conflits qui sc tra<lrrisirerrt parfois <larrs
I'i'g1ise tnônrc, ctr rlcs actcs tle I'iolencr ct err lac(,rrtiou
tl'lralrits.

L'édifice lucllaçait-il nrinc otr lcs chcfs dc la lraroissc
sulrissaicrrt-ils I'influerrcc anti-artistitltrr. rlc l'épotluc?
Touiours cst-il qu'au <lébut cle la sccondc rrroitié clu
\\:III" sièclc, ils tcnclircnt lcurs efforts à rcconstnrirc
lc tuonunrcrrt paroissial. Ils orgalisèrcut nrôure à ccttc
fin trle lotcric à larlrrellc la Cité, cn r7.5S, prit unc fois
roo lrillsts lllovenltânt 5o éctrs, rlltc sec(xr(le fois .So bil-
lcts pour roo florirrs (o).

Ccttc lotcric uc lrrociuisit pas les résrrltats attcrrtlus.
C'cst sctrlcnrcnt scpt alls plus tarcl qrr'il fut décidé rlc
l)asscr à l'cxécution drl travâil.

Avant rl'y procéclcr, le curé, tlonnant suite à tlcs
instructions supéricures, l)er1t-êtrc aussi i\ la dcrrrarrrlc
des princillales famillcs <ic sa paroissc, dont dcs nrcnrlrrcs

(r) I'dl. .tdtnl-.,1 ûLIr.;, r. sur l)archemin, f. 19.

(:) ll ] avait i Saixt-Àndré rrne eonfréric en l'honncrrr (lc Saiute-
(;cl('\iùvc. Iillc faisait chaquc arrnée, l('r" ruai, rtrr pèl<'rirragc ir Z-t1r-

l)crcI. (DARrs, ,\oli...s. t. XII, p. S{).
(sl .1,1., CorLa,. (t testant., r. t117-tl:,g, f. r:: vo.

(4) I,ors{lu( l'éslise a été désaffectée, à la fin rlu \\'lII" siùrlc, la
stiltuc ir éti'di'rrosé<'en I'i'glisc Saint-Àntoinc ()1i cllc cst (ucore l'ol)jct
rle I:r ri-nérattotr publique.

(i, j\rrr{\', Ril, 1r. 5o8.
(û) n(C, r. r756-r;.i9, f. r55 v ct :.tr r'.
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avaient reçu la sépulture en I'ancieunc église, fit clres-
ser par un notaire, et par devant témoius, le E mai 1765,
la liste des inscriptions funéraires qu'il put <lécouvrir
dans le temple ('). D'après ce relcvé, dans le chu:ur,
à I'autel majeur était un l\lémorial rappelant les bien-
faits de Pierre Simonis et de sa femme Jeanne de Li-
verloo (ftqq). Devant le marchc-piccl cle cet autel, au
rnilieu du chæur, une pierre sépulcrale, où I'on pou-
vait cncore lire R.-Georges Morberius, curé de Sain't-
André, couvrait lc caveau réservé attx curés de l'Ordre
teutonique. Non loin de 1à, près la sacristie, était la
sépulture de la famille dc Foullott, du XVII" siècle.
Puis venaient les pierres tombalcs cle Jean Fabry(t16Sr);
cle Lambert lJau'in (I ;6zi) et Cathcrine Thilia, sa

veuve (t 1645), de Gabricl Trotrsotr (fi2+l et Cathe-
rine Hock, son épouse (t 16Sz), de }lichel Curtius.
ancien curé, de Jean Naveau, licencié en droit (I fizZ)
et }Iarie Detriche, son épouse A6z6) .

Dans la chapelle Saint-Eloi, on comptait sept pierres
tombales, notamment celles de Jean de }larche (t 16oo)
et de Catherine Lintermans, sa femme (16rS); dc Jean
Frésart, marcltartd bourgeois (166r) et Jeautle Voes,
sa femme (fi+Z); de Vaes Horion (676); Ocla Cor-
bion, son épouse (168g) et Ocla sa fille; de Liber Ba-
ron (r6g.s);cle Servais de Cerf, capitaine de la paroisse
et Sainte-Lebou (1628).

Dans la chapclle clu côté de l'épître, où l'on avait érigé
I'autel privilégié, on ne rellcotttrait pas moins de ouze
dalles tumulaires. Cinq seulemcut avaient conservé leur
inscription : celles des n{elchiors, cles De Latour-Del-
brouck ('), <les Chardonets clits Falisc, de Van Legen-
Nuys, de Thonnar-Vivario, totttes du XVII" siècle.

Dans le bas côtè de l'église, vcrs les }Iineurs, se

voyaient lcs séltultures cle Gilles Gillis, marchand nlam-
bour (r7o9), de Agnès Lefebure, sa femme (rzrq);
de Jean-Phil. Christiane et <le }Iarie Libert (sans date) '

Dans la chapelle Mostart, 1>roche 1a tour, on reconuais-
sait les inscriptions funéraires cles Nfcex (1668) ('), de
I\{arie Clas'en, femme de Lambcrt Detrixhe (1628); de
Ifenri Gouverneur, marchaucl (Â66\ et Anne de Cor-
bion, son épouse (67r); de Masset Woet cle Trixhe
(r.S8s) et Mathilde Pastoir, son épouse (1596) ; enfin
d'Abraham Poncelet.

La nef renfermait treize pierres sépulcrales. Six seu-
lement avaient des inscriptions lisibles : celles dcs Fa-
sy, de Matth. Clercx, marchand bourgcois (1663), et
Marie de Stembier (168r) (n); de Louis de Belvaux
(XVII" siècle) avec ses deux femmes, Anne-IIarie Bor-
det (16+g) et Mechtilde de Corsu'arem (r6Sq); de Damc
Ëlis. de Belvaux, relig. de Saint-Bernard au Val Saint-
Trond dit Terbeeck, leur fille (1666); de Toussaint
l\{assillon, marchand bourgeois, et Elis. Debrou (1668);
cle Louis Lambin, procureur marchand (rzoZ) et Ger-
trude Rigaux, sa femme ; de Lattretlt Dureaux, mar-
chand (r73o) et d'Anne-Jeattue l{enrion, sa femmc
(r7zz) .

Vers le l\Iarché, dans le bas côté, existaient huit
pierres tombales, tlont cinq inscriptions ont pu être tlé-

(r) Cctte liste a été reProduite
4 et rr juillet 1896.

(?) I.a Dierrc to[rt)ûlc rcDosc arr

(r) Ibid.
(4) Ccttc dalle tumulaire a aussi

Liéec dt 3o juin r88:).

telle quelle dans le Vieur Liége, des

Muséc archéolocique.

été cxhrrméc en 1883. (Y. lourrral d.e

(sArNT)

chiffrées : celles cle : Seyet (16SS) ct }Iarie Ërgrrilamp,
son épouse (û62); de Noël Grcvenbrouck, marchand
bourgeois GZqS), et Jeanne Delmelle, sa fernnre (t7zr);
de Jean llennet, procureur et marchancl (16zS) et Cath.
Delantenne (ou Delaminne), sa femntc (ftqz); de Hen-
drick Cuninck (r7oz) et Elis. Libottc, sa femrne ; enfin
de François dc Saucy.

fci s'arrête la nonrenclature funéraire clressée ct1 r76.5.
Elle est loirr d'être complètc rnêmc pour la période à'laquelle clle s'arrête. On n'y voit pas figurer les tom-
beaux élcvés à rr Gilles-Hub. cle Léonard, jadis bour-
guemaîtrc n (r729) et d'Aunc-llarie Fincau son épouse ;
à Thomas Poitier, prélocnteur et commissairc cle la
Cité (r7zE), et Lucie Close, sa femme ; à Jean-François
Coune, jurisconsulte et commissaire de la Cité (tZqS)
et }[arg. Désamorés GZ+6); au commissaire Hogge et
à sa famille ; à Mathieu Delbrouck, commissaire de la
Cité (16Z+) et Xfarie de Froidmorlt, son épouse G6ZZ),
enterrés dans lc cimetière ; à P.-F. de Rorive, greffier
des échcvins, et Elis.-Th. tle l{arenrre, sa femme (rZ6S).

Que d'autres monumetrts funéraires aurotrt disparu
lors dc reconstructions précétlentes du temple, notam-
ment ceux rappelant les sépultures de Jean de Beau-
ren'art, dit Le Ruyte, maître et échcvin cle Liégc (15zo),
d'Arnolcl Le Bcru'ier, id. (r+sS ) , Jean cle Serres,
aussi échevin (1444), cle Henri clc Dessencr, id. (1.146),
et de Nicolas de Dessener, cnré de Saint-André (r44r),
des de Kcmexhe(XV" siècle), de frère ]Iathias de F'tanc-
fort, grand commandeur du Jonc ; d'Arnould de Je-
meppe le Blavier, bourgmestre et échevin de Liége,
(rSfs), et de sa femme Aghis d'Ans (r5"1o). 

- Louis
Simbert, échevin de Liége ft64); d'Erasme de Foullon,
id. (r6Ez) et sa femme, Anne cl'Erts'echt (r66.s) (') cités
plus haut, ont été enterrés clans le chccur à côté du
P. Foullon ("). Notons aussi que le nralheurcux Gilles
de trIetz, exécuté impitoyablement lors cles démêlés de
Charles le Téméraire avec les Liégeois, a reçt1 la sépul-
ture, ainsi que son frère Henri, devant l'autel Sainte-
Elisabeth ; Gilles cle lfuy, chevalier, son père, et
d'autres membres de la famille avaietrt été, longtemps
avant eux, inhumés devant I'autel Saint-Eloi, près 1a

porte du chceur ('), non loin de maltre Renier de Bier-
set, de sa femme Catherine ct de leur fille, femne Jac-
quemin de Hotton.

On prétend que, dans la rééclification de l'église, le
grand curé de Saint-Anclré, Laurent-Robert de Linter-
mans (') atlrait voulu utiliser les pierres tombales de
I'ancien temple, et que, pour éviter tout mécontente-
ment, il aurait clécidé d'exhausser le sol de l'église, en
laissant les pierres tombales à leurs places respectives (t).

(r) C. nr: RoRMÂN, I-r.r Erhdi ir.s. - ARRï, RH. - NÂ\'EAI', Arlalyse
du Rccueil A'flitsohes (lc Le Fort, - I'()s\\'IcK, Coflseil ordînaire, elc.
_ CT.

(2) I-'échcvin Foullon h:rbitait sur lc territoirc claustral de la collé-
giale Saint-ficrre. I.ui ct llichcl ()utcrs nlarchand bourgcois, aÏaicnt
fondé. I'an 1665, dcux lncsscs à ct'lébrcr chaque semaine, à I'autcl de
la confrérie des Trépassés, confrérie quc le Père Foullon avait contribué
à établir. (I'ar. Saint-Arrtlrt, Cour Lles Teflantsl-

Jean de Halirrghe, I'an 16or, avait rrræuré lcs fonds suffisants Dour
entretenir à pcrrrêtuité'rrne lampe allrrmée devânt le Saint-Sacrelnent'
(Paï. Sahtt-André, Cour dcs TcttLlltls, r. 1593-1648, f. e74).

(3) Pdr. .5dirt-l ndrtt, r. sur parchemin, f. :o.
(1) llort en émigration en r8o3, 1\'. DÀRrs, Notrces slr les rotnmsn'

tlerits de l'Ordre tcutoiliQtc oti dioclsc tIc Ll(ge\.
(s) De fait, en r84.s, la Yille fit les prcmièrcs appropriations cn l'église

saiût-André, on découvrit diverses picrrcs tombâles' à un mètre environ
dc profondetrr. Quelques-unes of,t l)u etre conservées.

Il Daralt qu'on retrouva en même ternDs, frlrtsieurs bases des colonnes
du monilmcrrt du xv'siècle, enfouies avec dcs dalles tumtrlaires des
XIII'et XI\" siècles. (Vieux Litlte, r" ct 8 aott 1896)
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Ce qu'orr peut affirmer, c'est cltt'etr tlressant I'ittvctttaire
des dallcs tumulaires <le sa paroissc atl momcnt clu re-
nouvellement de la bâtisse, le pastcur s'cst cotrformé à

un rlsagc clui se généralisait et rllri avait été Préconisé
d'autoritô ecclésiastique.

Cousignons ici un fait qui a ptt faire croirc ir l'enr-
ploi, <larrs la constrtrctiotr, tl'atrcietrtrcs lrierres totrtlralcs.
Le 6 aorit r765, la Chanrlrrc tles Cotrtlrtcs clu prirtcc cécla
au curé <le Saint-Arrclré, portr être rrtilisées clans lc rellotl-
çellemerrt <le l'église, les vicilles picrres provcttatrt de

la dénrolition clc I'ailc tlu Palais qtti sé1lare la prcmière
conr <le la seconde ( t) .

La picrrc initiale dc 1'étlifice religicrrx fut poséc, avec
les fornralités coutumièrcs, par l'évôt1uc suffragarrt cle

Gracll', lc zs jrrillct r765 ('). ecttc atruée-là, la Ville
intcrvint clans lcs frais par utr subsi<lc dc .5oo floritts.
Les plans avaient été confiés à 1'architccte Rarthélemv
Renoz. C'cst lui qrti conçut le clôme actuel. Cc nrotlc de
constnrction étâit affectionné tout particulièrcrtlctlt par
c.et architecte. On la retrouve darrs la plrrpart tle ses mo-
numcnts rcligieux. L'r--uvre fut achcvée et r77z (").
De là cc chronogranrmc tratrscrit arr <lessus <lrt ba.lcon
surmontant le portail :

DRI Pnnnr eC AxDnrilE CoELo lnoVlDnxrn
EXI'RVoR...

Ce grantl travail coûta attx paroissicrrs plus <le deux
cent nrille- francs.

L'intéricur de 1'édifice présetrte unc croix grecque
dans lcs trois lrras de laquelle ou avait érigé dcs cha-

çr..lles. La peinture prcrrrière cle la voûte fut rluc à

Elenri f)cprez. Les atrtels attrot.tt éti' renouvelés cntière-
ment, car le zo avril 1765, oll at,ait vetr<ltt rt au llltts
offrant, cn l'église paroissiale clc Saint-Artdré, plusicrrrs
autels très propres et travaillés clatrs toutes les règles(n).>

Quant au jubé, il était atl monograntnre latitr de Jcan-
Jacques Frissen r prêtrc capitulairc des paroisscs tle
Saint-Anclré et de Saint-Gangulphe, appartenant à

I'Ordre teutoniquc, chanoinc de la collégiale Saint-Jear.r-
I'Er.angéliste à Liége, protonotairc apostolique, etc. l.
La boiserie dc ce juhé est cottserr'éc au llusée archéo-
Iogique.

Quelques années après l'achèven)ent <le la décoration
intérieure, la Révolution clc r;Eo éclatait. Nrrl atttre
templc liégeois n'a servi à autant tl'usages profanes à
cette époque et clans les temps immédiatement srtivants.
Du z; octobre r7go, au 4 clécembre, le Conseil mturicipal
de Liége 1' tenait séancc publique ('). Plus tarcl on y
logea des prisonniers cle guerre. Lc rE février r7o8, le
nronument était livré aux théophilanthropes (o), tout eu

:, aF, r. :q. f. 3o7.
: lio.lit{r[. r9ri, p. ,j.
itr L'architccte Renoz n'était l)oint frar'é ciltiireurent de s<'s hono.

ærc qrrand survint la Révolution françaisc. Celle-ci entralna la sup-
lreioa de l'église Saint-,{ndré comme tcul)lc paroissial. r.orsqrrc la
ærellc paroissc Sâint-..\ntoinc cn hérita, cn ririson du Côrrcor(lat de
;!c:.le hériticrs Renoz lrri ri'<'litmèrcnt I'cxécution eqtiè,rc du paie-
ær dii. Ccttc revendication a été I'objet tlc Dlusicurs rnénroircs jrrdi-
sia imprimés.

., Gù.rtle Llt Lirtgt , rltt :7 mars r76.s, alcrtisscrrrcnts.
,(tt Ch/onieue di ]Iorhiil,
I Le :r ,rr.s-çi(ior ùn VI (g juillct r798) I'icrr<'Charlcs-.{lcsis Pfcffer

fE :Etroduit tlans la salle de la rDunicipalit{' ct l)rêta r son scrment en
q-lné <le ministre drr cultc théophilanthroDi<trrc r. {Proci-s-ltcrbour d,es
de-ts. - \'. aussi à propos de cc r:ulte Gdzrtlr dtt Liége dt:r février
EfÉ- - J.-8. I-eclerc, dénuti' à la Convention ltrris aux 5oo, avait été,
æ l:reseillère-Lepaux. l'un (les JrrinciDatrx fondateurs dc la si-
Gsrt religion des théophilanthropes.

prétcrl(lallt le fairc scrvir à certaines heures aux céré-
monies religieuscs clcs catholiqtles dcs paroisses Saint-
André ct Sainte-I-'rsule. Lcs théophilanthropes durcnt
ôtre ralrpelés par la mturicillalité au respect clcs 1ois,
notanrnrcnt parce clrr'ils s'étaient rr permis cl'attacher au
clessus r'lc la portc lirincipale, une inscription portant
en grcls caractèrc les mots: t'I'cnrple clc la raisorr )), I)arce
rlue aussi, par tlcs avis insérés clans cles fcuillcs pu-
bliqrrcs, lrar cles décorations de fcuillage et cle verdure
<lont ils tapissent i'cxtérieur de lerrr temple, ils incliclucnt
au public I'exercicc rle leur cultc )). Ils avaient rur mi-
nistrc, (lui renll)lissait ses fonctions religieuscs rcr'êtu
cl'urre grande rolre tricolore, <i'rtnc écharpe ct <l'urr bon-
llet rorlgc. Ce nrinistre clu culte enscignait le catéchisme
républicain, ainsi cluc les droits <le l'homme. Tous les
clécaclis, ses corr'1rhôcs chantaient aux asscnrblécs sus-
clitcs <lcs hymnes révolutionnaires ( ') .

Ce culte eut [1nc existeucc éphéruère. Pcu après la
concltrsion du Concordat c1u r.5 juillet rEor, lcs cousuls
1-,rirctrt un arrêté interdisant aux u sociétés collllues
sotls lc nom théophilanthropes l de se réunir cllcore
rlarrs lcs éclificcs rrationaux. L'arrôté <late rlu r2 ten-
clé ntiaire arr f (.1 octobre r8or ) . Cet orclre formel
tlu gotrvernement avait été réalisé anticillativcment
i\ I.iégc, par la disparition llrompte dc ce simili-culte,
fatttc dc ficlèles (').

L'églisc Saint-André avait été supprimée conrnrc telle
par la loi cltr r7 vcntôse an VL Aprc\s l'invcutaire fait
\c z3 nitôse an Il'(r3 janvier r7s6) de l'argenterie et
<lcs metrbies servant arr culte, urr ltrocès-verbal estimatif
des effcts mobilicrs fut clressé liar l'autorité républicaine
7e tq brunnire an. l'lI (9 novernbre r798). Ou y apprend
que la table clu rrraîtrc autel, le rnarchepiecl ct rr tlc-ux
rafiles )) étâiel1t évalrrés ensemblc r\ 4 livres, nroins cle
(luâtrc francs; lcs quatre tableanx du chceur, z livres.
Le talrleau représetrtant sain! Andrti, clc W'alschacrt, ne
vâlait que 3 livres arlx yeux dcs comrnissaires de la répu-
bliquc. Au mêmc llrix étaient estimés lcs tablcarrx, tables
d'autel des chapelles. ()n ltortait la chaire à prôcher à

4 livres ; l'orgue et ses soufflets à 4o livres.
A la réorganisation clu diocèse en rEo,1, la propriété

c1e 1'église fut attrilxrée à la fabri<1ue clc la paroissc Saiut-
Antoinc, clans la circonscrilttiou dc laquelle cclle cle

Saint-Anclré était ircorporée el1 grancle partie ('). En
attcrrdant, l'églisc avait ôTê convcrtie en boucherie
I'an r.So3. Celle-ci trc fut fcrméc c1u'en vertn d'rrn ar-
rêté du nlaire du 15 juin r8o8 ('), bien que <lcs caveaux
du tcmplc, u conrbles <lc cadavres r, il s'exhalât dcs éma-
ruatiorrs irrsupportalrlcs qui se faisaieut sentir, llaraît-il,
jusquc sur la placc du tr{arché. J,e .s janvicr r8og, la
Villc olrtint le rnouument en location porlr cliversc.s af-
fectations publiqrres. Après la sanglante bataille <le Wa-
terloo, en r8r5, on y hospitalisa beaucoup de nrilitaires
trlessés. Dcux ans plus tarrl, le conseil de fabriqrrc de
Saint-Antoine lorla l'éclificc au mairc de Liégc pour

(r) ll.SBL, t. I, p. 297.
(2) C()ilIiRT, LIérnoires irrrrriits .srr l.r Rr1"()l(li()l Iiégcoisc tle t739, -RI A L, p. 36 du tiré :\ rrart.
(3) I-es argenteries ct l('s archivcs dc Saint-An(lrt, avaient été cnvo]ées

tl I)nsscldorf en r79l, lors tle l'arrivée dcs armées réprrblicaincs, Un
arrêté du préfet du a3 février r8ro autorisa lc rnaire-adjoint Deu'andre
à allcr lcs réclamer au nonl de la fabriquc saint-Antoine. (Pr.tJ(cture,
r. 4r.i I), no r29).

(1) Ilrt,l., liasse 573/r.
I'our détails supplémcntaires sur cet édificc \'. ldDriri-çtrdlion c.'rtralc,

r. r:jg, 28 frim. an vll, Prllcclurc,liasse 884/r.
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I'affecter à un magasitr cl'effets communaux. Cettc même
annéc rEr7, il fut désigné comme siège de I'exercice du
cultc luthérien et réformé, pour I'armée et les fanrilles
des officiers. X{ais les frais <le réparatiorl et atrtrcs que
son aménagcment aurait nécessités parurent si cousiclé-
rablcs qu'il fut fait choix d'un autre templc à cette
firr (') .

Iirr rSrg, le bien fut saisi par la famille Renoz et
mêrnc annoncé en vente publirlue, mais il ne put être
réalisé ('). En rEz4, il abrita une école cl'équitation.
A partir cle rE3o, on en fit une salle pour expositions
d'horticulture et siège <lc la Société d'encouragenrent
cles beaux-arts. C'est à cc moment que le célèbrc Wiertz,
désirant peindre sa toilc colossale représetrtant les (]recs
et les Troyerrs se di.sfrr/ant Ie corlts de Patrocle, rcçut
I'autorisation cle se placer, à cette fin, dans I'aucienne
églisc Saint-André.

L'administration cornnrunale finit, en rE35, par ache-
ter le monunrent à la fal>rique Saint-Antoine ("). Elle
y installa cle rE36 à rE6o, la galerie de tallleau-s qrri for-
rnait le noyau de notre musée des beaux=arts. Quand
celrri-ci fut transféré rue Féronstrée, le local Saint-
Arrclré abrita la Rourse des fonds fnblics et 7e XIarché
aur grains encore existant (o).

Delruis l'année rETo la qucstion cle la dénrolition
drr rlôme Saint-Anclré a été souvent agitée ('). Jusqu'à
1rréscnt heureusement clle a été résolue négativeurent.
En rSE3 et en r8E6, lc monument e été I'objet cl'appro=
priations intérieures, llnc partie du plancher, la con-
polc qui mesure 36 mètrcs en hauteur, les murs et les
douze grandes colonnes qui entourent la salle ont été
restaurés. C'est pendaut ccs travaux qu'on a dôcouvcrt
une quantité très consiclérable cl'ossements rcnfcrmés
dans des caveaux dorrt l'entrée était fc-rmée par des
pierres tombales portallt inscriptions et armoiries. LTne

vingtaine d'années aupâravant, lorsqu'on procéda au dé-
blaiement sous 1e grand arceau central, on recucillit
aussi nne telle abondance d'ossements humains qrr'ils
remplirent 86 tombereaux. C)rr lcs a transportés au cime-
tièrc de Robermont.

Durant la premièrc partie dc la guerre l9l4=1918,
conrnrc juste un siècle auparavant, l'ex-église a êtê
transformée eu ambulance pour les blessés cle I'armée
allemancle. A partir du r"" a<lût 1916, elle a été livrée,
cffectivement cette fois, au culte évarrgélique pour les
troupes protestantes <le la garnison allemande. Iille porta
alrrrs cette iuscription litangelische Carnisonskirche.

L'inauguration officiclle en a été faite le ro no-
vemlrrc rgr6, avec solennité. En cette circotrstarrce
toutes les rues aboutissant à la place drr Nlarché avaient
été gardées militairement pour interdire torrte circula-
tion sur cette place. Il en a été c1e même le lcudemaitr,

(1) Rtrrirne lollorrdois, Ionds t,r (;oili'(rùcur, liassc 1r B, r7 aofit r8r7.
(e) \bir annonc.' Gdzette de Lifge, :o juin r8rg.
(3) 'l'ar acte du zo juin r835, tlevant f,I' lloxhon, notairc, la Yillc a

acqrris:1 la fabriqrte de l'éelisc Saint-Antoiûe, I'ancienrrc i'glisr Saint-
Andr{. r\ charge nar la Ville : ro dc Daycr une rentc annuellc ct perpé-
tuclle de fr. 66-86 c. échéant le rr janvier, due à lI-' llaric-Aeinès
Hoyoux, veuve <lc Jacqucs-Joscph Sauvage, et constituée arr carrital de
:,.1.jr fr. r.5 c. (2 3/.1 lr. c.); l' de fournir une somme de 6,ooo fr. comp-
tant ; .j" de donncr lrnc rcntc anrrucllc et perpétucllc dc r.5oo fr. libre,
excnl)tc dc toutc rct€nuc ct corrstitrtée au capital <le 3o,ooo fr. au rlrofit
dc la fabriquc ven(leresse.

(a ) \'. ]-)()tsii,,r t ltqrtit, (chaD. II).
(.5 ) Ian r87o, A. cRALLli a publié rln(' brochurc intituld'e Le dônre

-sdirt-,'l r(lr(< : FLtltt'iI It titrntolit?

lorsque le gouverneur général en Belgique, le baron von
Bissing alla assister en grande parade nrilitaire à une
cérénrotrie religieuse en ce même éclificc..

Daus I'absidiolc d'entréc avait été aménagé un jubé
que les Teutons <lotèrcnt d'un orguc avcc lnffet au prix
de g,ooo mârcs, partic par 1'Adrninistration centrale, lrar-
tie par dcs rlons privés, voire par l'iru1-,ératrice d'Alle-
magne. Le pasterrr touchait 725 lnarcs par mois. Après
I'armistice, il fallrrt songer à se cléfaire dc i'orgue. Il a
été ventlu publiquement le ze octobrc rgrq.

Le ro" nover-nlrrc rgzr, à I'occasion de la fête de la
Toussaitrt, I'archiprêtrc cle l'église orthodoxe russe de
Bruxellcs, le 7'. /i. P. Smyrnoporrlo i'a célébré ull ser-
vice religicux auquel assistaient de nonrbreux sujcts
russes, ]'otlgoslâvcs, bulgares, grccs et roumains.

Voici, tclic t1u'clk a 1.ru être établie la liste cles curés
de Saint-André, avcc les annécs lrcudant lesquelles on
les trorrvc eu fotrctions et celle dc leur nrort :

Francon, r:r.5; Hugo, r2S2; Clarcm-Palclus, r:64;
Guillaumc dc Brusthcm, rzg8 ; Alcxan<lrc cl'Eysden,
r3r8, t 8 mai ; Thotnas Van Akcn, r3zo ; Robert cle
'Warenrmc, 1336 ; Hcrman dc I,irrrborch, 1363 ; Gocls-
chalk van Aken, r38r ; Ifenri Loonrarrs, r4rE ; Laml).
I-ambo1', 1423, t z4 août r4z7 ; Guillaumc Rosnreer,
t u6 nrars r44z ; Nicolas Dessencr, 1443 ; Nicol. Goerts
de Glarlbach, t r4 avril r47r ; Jcau lfoen, r48r, t z7
octobre 1494; lean Kemp...); Nic. Doelmans, 496, t z5
nov. r.53E ; Robcrt, 1536 ; Nicolas l\'Iernois, 1538, t z5

septemlrre r.5.52 ; Lambert Wauthicr, 1553, I z7 fiêvrier
r.57o ; Nlichcl Croisier, r57o, t 24 mars r5go ; Hubert
Haling, r.59o, I 23 mai r6:E; Hcrrri de Lye..,; Fran-
çois Rudolph, r6zE, f rz aott 16.56 ; Hernrln Fabrititts,
1646 ; Georges llorberius, 1662,I fi77 ; Jacclues Trttser,
1677, I zo octolrre ; Scheffenarius, r67q ; Gravencht,
r70? ; de Lintermans, r762.

Voir en outre, la liste des Cttrés cles années rzqE à
1677, qrri figurc dans rln registre sur parchemin, de la
paroissc Saint-Anclré (f. rr v') âttx archives de la pa-
roisse Saint-Antoinc.

André

PLACE SÀrNT- - Dans sa séattce du 6 mars rE63, le
Conseil communal attribua à la troisic\me cour du Palais,
qui est situéc rlerrière I'ancicttuc église Saint-André, le
rom flace Sainl-t|ndré. Cette tlécision avait été prise
en prévision d'uue éventualité qui ne se réalisera vrai-
semblablement jamais, mais que l'échevin Bourdon pré-
voyait en 186z clans un rapport au Couseil. Escomptant
< I'ouverture dc cette cour et sa transformation en une
place qui rr, disait-il, rr cloit plus tard s'agraudir par la
clémolition des maisons compriscs cntre la rue att Brâ
et l'églisc Saint-André r, il avait cru nécessaire d'im-
poser un nom à cette cotlr et à rr son prolongemeut jus-
qu'à la place <1rr llarché r.

Une grande partie de la cour dont il s'agit, dans la
section donnant rue du Palais, formait un jardin du
prince-évêque. Ce jardin étâit très bien aménagé, ainsi
que lc représentent diverses vues du XVII" siècle.

L'autre partie clc la cour, située vers le Marché, ser-
vait autrefois au cimetière de la paroisse Saint=André
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