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étraugla, puis icur coupa la tête. Les trois autres su-
birent la rlécapitation directe. On exposa 1es têtes sur
le champ du sulllllice. Quant aux corps, on les incinéra.

Le :3 du mêmc mois, un étranger, criminel aussi, pré-
voyaut un châtiment rigoureux, se suicida dans la prison.
Le jugcment n'en fut pas moins renclu. Après la condam-
natiorr, on traîna le caclavre sur unc claie jusqtt'à l'Arbre
Sainte-IJarbe, or\ ie bcrurrearr le pendit par les pieds au
gibet.

Là encore, avait lieu, cleus jours plus tard, 1'exécution
de sept conclamnés clont deux femmes. [-rn écriteau sus-
penclu à leur cou indiquait la nature dcs crimes leur
reprochés: rr Incencliaires, sacrilège, ntettrtriers r (').

L'arbre, témoin c1e toutes ces atrocités , a êtê renversé
par le yent le r"' scptentbre r8E6. La (]azette de Liége
du vendrecli 3 septembrc écrivait à ce sujet : rr Nous ap-
prenons la <lécapitation d'un <le nos vétérans, cl'un arbre
plusieurs fois séculaire : I,'arbre dit de r, Sainte-Barbe r,
situé dans la campaguc de Rocour, a eu son branchage
complètement enlcvé par le vcut ; il ne lui reste cltt'utte
partie de sott tronc rr.

Au comnrencemcut clu XIX" siècle, la foutlre frappa
cleux fois la partie restatrte clu trouc ; cles passattts 1'ache-
vèrent en le brûlant.

Arches
poNT r)Es - condrrit de la rtte I,éopokl à la place Sairrt-

Pholien.

iYoir rue Pont des Arches.)

Archis (D').

RuE - part du boulevard d'Avroy, aboutit rue Louvrex.

L'une cles plus belles propriétés c1'Avroy, autrefois,
était celle ditc cl'Argenteau. Outre un magnifitlue hôtel
et des dépendances bâties, elle comprenait trois hec-
tares cle jardin. Vers r8z5, cette résidertce fut acquise
par la famillc l{outon. Celle-ci s'efforça quelque temps
après de mettre le bien etr valcur etr le coupatlt par une
rue. A cet effet, on offrit à la Ville le terrain néccssaire
avec avance de foncls 1:our frais dc canalisation, de pa-
vage, etc. Le Conseil communal accueillit la proposition.
Un arrêté royal clu g septembre 1836 autorisa l'ouvertttre
d'une rue <le clix mètres de largcur. Elle était percée
quancl, le 16 avril r83g, la ville la baptisa rue d'Archis.

Il y avait 1à un légitime acte cle reconnaissance cnvers
I'un des plus obscurs peut-être, mais certainement des
plus zélés enfants de Liége.

D'Archis est I'rur des plus antiques lieux-rlits de la
communc de Milmort. I1 s'y trouvait un n-ranoir qui, clès
le XIII" siècle, étâit le siège d'une cour de tenants (').
C'est de cet endroit qu'est originaire la famille du per-
sollnage dont nous avons à signaler le mérite.

Lambert d'Archis, fils de Jacques, naquit à Liége clans
la paroisse Saint-Hubert, mais fut baptisé en l'église
Notre-Dame-aux-Fonts, le zz juin r6z.s. Entré.dans la
cléricature, il se rendit vers I'an 1646 à Rome où ses

(r) FRf'soN, La Justice criffiàflelle au beys d.e

(2 ) XIII' siècle : se muet delle curt Darsiclt.
f. rm.)

Llége.
(Pau7'res-cû-Ile, r. rt,

oncies Antoinc ct Lambert ct son grancl oncle Gode-
froid avaient rempli ia fonction d'agent du prince-
évêque. Il leur succécla clans cette fonction. Il fut
pourvu également cl'un canonicat dans un chapitre col-
légial à Liéee ('). Penclant sa longue carrière, il eut
très souvent I'occasion cle s'affliger cle 1'existence cliffi-
cile que menaient à Rome u1t certain nornbre cle ses
concitol'ens accorlrus 1à pour se perfectionner dans les
études.

D'Archis résolut cle reméclier à cette situation de la
façon qu'on va conrraître. Disons d'abord que lc bien-
faiteur est mort le z5 février 1699 à Rome même. Tout
en reconmandant son âme à Dieu, dans son testament,
i1 exprima le désir d'être cnterré à l'église Sainte-Maria
dell' Anima, en un sépulcre où reposaient déjà son
graud-oncle et ses oncles.

Ce testament, qui date du e9 octobre 1696, prouve
l'attachement <le son auteur à la Cité de Liége. < Sei-
gneur )), s'écrie-t-il avec le psalmiste, ( ayez pitié de moi,
car je suis devenu étranger à mes frères et comme in-
conlltl attx errfants rr.

D'Archis lègue ensuitc tous scs biens évalués à envi-
ron lln demi-million cle francs, pour créer, dans la ville
cles papes, un établissemellt propre à aider les jeunes
étrrdiants cle Liége qui résideraient dans ia Villc éter-
nelle. Voici en quels ternes curieux, le testateur ex-
prime ses intentions :

t ('ontnre defuis plusieurs années, notre innocente pa-
tri,e est ralagée de Ia ntanière la l>lus déflorable et qu'elle
I'est encore en ce nloment, au foint que flusieurs sont
obligés de I'abandonner et riennent ici chercher une
lortune meilleure et un asile contre tant de misères ;
conlnte, d'un autre côté, ces malheureux, dénuê.s de toute
esltèce de secours, doitsent, atsant qu'il leur soit fossible
de se touer à Ia moindre cltose, altltrendre la langue ita-
lienne qui dilf ère essentiellentent ile la nôtre. Pensant à
cela depuis nontbre d'années, j'ai cru laire chose agréable
à Dieu et à sa dfuine Mère en donnant tout mon bien
ltour assistennes pauares con/>atriotes, contme je Ie
donne en eflet, far ce l>résent testanrcnt. I'accorde donc
tous les l>outtoirs nécessaires à Théodore Herch et à mes
autres exécuteurs testamentaires, et alin que nta tolonté
Ieur soit ntieux connue, je aeux qu'ils louent ou ach,ètent
une ntaison sullisante et comntode pour le logement de
mes llautres patriotes, qui sont l>eut-être maintettant à
Rome ou qui pourront y tsenir. Ils seront reçus dans cet
hospice pour cinq an,s et l>as flus, et moins encore si le
dit Th,éod,ore et les autres erécuteurs ou ad,ministrateurs
le jugent cont:enable i ils y sltrtrt un lit, ile Ia lumière,
et l>endant l'hiler un feu de bois, selon que les biens
de mon héritage le penn.ettront : ils pourront de la sorte
se ren,dre capables de gagner quelque autre chose de plus
honorable, Les cinq ans étant passés, ils se retireront
pour laire place à de flus indigents et nouleaux renlls,
l>arlant uallon seulentent, l:tour obaier aux querelles et
disputes qui pounaient naltre de la dinersité iles lan.gues
de mênrc qu'entre les adntinistrateurs qui doiaent au,ssi
être tels, ni l>lus éloignés de l-iége clue quatre lieues

(r) \otons ici qu'arrx X\I' ct Y\:J' siècles, bien dcs Liégcois i.taient
an nombre <les bienfaiteurs ou des pensionnaires de I'hospice dell' Anima
fondé à Rome vers I'an 1386 Dar J. Pieterszoon de Dordrecht, en faveur
tlc personncs de l'Allemagne, des anciens Pays-Bas, etc, (CuvEr.rER,
BCRH, t. LXXI\:, p. xxv'.)
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aussi L)ien que les candidats. Je teux que nrcs i>arents
et alliés aient la bréférence et qu'on les distingue en'tre
les autres. F,n second lieu, ceux qui sottt nds à -\Iil-
mortc (') d'où sortent mon père et ntes dits grands'
on.cles et oncles. Troisièmement, ceux de Ia paroisse

Saint-Hubert dans laquelle je suis né, et ceux qui sont
le flus proche de Nlilmorte attec les eutres Hesbignons,
à I'exclusion dc ccux d'Outre-\Ieuse (').1

La question a été soulevée clans ces deruières années
dc savoir si le testateur a voulu exclusivement favoriser
les jeuncs Liégeois peu fortuttés qui se rendaient à Rome
pour acquérir uue situation rémttuérée c'lans les bureaux
aclministratifs de 1a curie romainc ('), ou tous les jeunes

étudiants liégeois indistinctement, résidant à Rome. On
est d'accorcl au moins pour reconnaître que les exécu-
tcurs testamentaires et les administrateurs, soit eu rTog,
soit en r725 ('), appliquèrent la dot.ration à torrs les

Liégcois étudiant à Rome le droit, la théologie et les
bcaux-arts.

Ou s'est clemarrclé également si, par la dcrr.rière clause
reproduite ci-clessus, d'Archis exclut dc ses générosités
nos concitoyens du quartier d'Outre-lIeuse. Beaucoup
cl'auteurs ont cru pouvoir répondre négativement en se

fondant sur ce fait patent que Grétry, né dans la paroisse
Saint-Nicolas (Outre-Meuse), a été hébergé, plusieurs
annêes durant, dans l'établissement ci'Archis. A la vé-
rité, dès la première moitié ciu XVIII" siècle, I'inccrti-
tucle régnait sur les habitants qui avaient réellement le
droit cle bénéficier de la bgurse. On vit, par exemple,
lc Z jnillet t749, \e Conseil de la cité clonner une attes-
tation à I'orphelin M. Gillet, clerc de Verviers, dc ma-
nière qu'il ptt entrer à l'hospice liégeois à Rome. Ulté-
ricurement, le 3o aott r78r, le mêmc Conscil dc la Cité
aclressa une re<1uête au llrincc Velbruck pour que < ies
ultramosains, tle Liége, soient aclmis au collège liégeois
à Rone, aussi bicn que les citramosains rr. fl résulte des
documcnts qu'un autre enfant d'Outrc-Ileuse, nommé
Xheneumont, avait été titulaire cl'une pension au col-
1ège susdit ('). L'affaire, introduite à Rome par le
prince, tralna en longueur. Elle n'était point réglée en
r786. Alors, lc lrrotonotaire cl'Adseux, chanoine de Saint-
.|acqtres fut c1éléeué pour aller exposer clc vive voix la
question en haut lieu clans la Ville éternelle. 11 obtint
firralement qrlc (( nos concitoyens bourgeois du quartier
cl'Outre-Meuse puissent être admis au collège d'Ar-
chjs r. Cctte fois, lc problèmc fut bien et diiment
tranché (o).

L'ceuvre c1u généreux d'Archis subvint ainsi, jusqu'à
la Révolution française, à I'entretien <1u recteur de I'hos-
pice, des clomcstiques et <le 18 étudiants. A partir de
cette époque, lc nombre des l;oursiers tomba à rz et à

(r) I)ars la lraroissc ('le llilmort on perlt encorc voir diverscs pierres
tombâlcs dc la famille d'Archis. Cette famille n'est pâs étcinte, dr
rcstc. Ellc conrpte (lc nos jours, à Nlilmort ct dans les environs, de
ttombrr'tr-r rt prêsentants,

(2) Lc tcxtc enticr en latin du tcstamcnt a été rcproduit par DÂRrs,
tlâns son tonlc \V des Notiôe.s, p.3o2.

(3) lL v^DS se prononce afrirmativerent. lLcs lortclotiofis d,'un hôbi-
Ial llùilnnù è Rome (r9r4), p. rS. - Archiacs bergcs, r9r3, p. 86.1

(a) Ccttc dirtc cst donnéc par VÂEs, dans l,ouvrâge cité de r9r4, p. 16r,
(5) Ra'C, r. r78o"r783, f. 73.
(6) tbi(1., r. r78.5-r788, f. 98 v". - Ainsi Villenfagne a-t-il pu écrire

rluc < lcs hal)itants dtr <luarticr d'Outre-Nfeuse sont parvenus depuis
qlclquc tenlt)s à éluder r I'articlc relatif à leur cxclusion des bénéfices
<lc la f(x(lation. lRc.charchas bistoriquas, t. II, p. 373.)

moins encore cn suite de la conversion des biens des
fondations religieuses par le gouvernement italien.

I,'établissement tout entier fut même près de dispa-
raître dans la période révolutionnaire de la fin du XVIII"
siècle. L'Aclmiuistration liégeoisc de ce temps s'cfforça
de séculariser cette fondation. Dans une requête du zr
mai r7g4, au ministre des affaires étrangères, elle fit
remarquer quc ce collège rr jouit cle quatorze à seize cents
écus romains de revenus u, qu'rr il a été cle tout temps
consacré à l'étude des sciences et des arts )) et que rr darrs
ce collège que l'on aurait pu appeler acadéntie se sont
formés presque tous lcs artistes dont le départenrent de
I'Ourthe s'honore r (').

I,e gouvernement français tenait absolument à s'cm-
parcr cles biens cle la fonclation. C'est seulcment à la suite
de maintes démarchcs du cardinal Gonsalvi auprès du
cardinal Fesch, ministre de France à Rome, que les
gouvernants républicains finirent par reconnaltre qu'ils
n'avaient arlcrln clroit sur l'étatrlissement d'Archis.
Néanmoins, le gouvernement impérial tenta à deux re-
prises, en r8o7 notamment, de se rencire maître de ces
biens. A la chute de Napoléon, en r8r5, les menaces de
1a France n'étaient plus à crainclrc. Alors le chef de
l'Eglise, Pie VII, mit à exécution diverses mesures ten-
clant à ramener la fonclation d'Archis tlans la situatioll
d'avant la Révolution de 1789. Ces mesures n'eurent
guère d'efficacité.

Le collège s'appelait autrefois l{ospice liégeois. Au-
jourd'hui I'administration de la fondation est changée.
Le recteur et tout le personnel sont supprimés. La
fondation est réduite à 4,ooo francs, de quoi permettre
à cleux jeunes gens de bénéficier d'une bourse. I1s ha-
bitent à Rome où bon leur semble. Les biens de la fon-
dation sont gérés par un conservateur qui doit rendre
comptc cle sa gestion à ses directeurs (').

La rue d'Archis, dès ses premières années, vit s'éle-
ver, des deux côtés, de longues files de confortablcs ha-
bitations. Le prix du terrain y a monté rapidement.
Lors cle la vente de la propriété d'Argenteau vers r8rz,
le mètre carré fut payé moins de trois francs. En 1873,

il valait une centaine de francs. La plus-value s'est beau-
coup accentuée depuis lors.

A l'aliénation définitive cle l'ancien hôtel d'Argenteau,
il avait été stipulé que la comtesse d'Argenteau, sceur
de feu l'archevêque de Tyr, conserverait la jouissance

d'une c1épendance de l'hôtel. Les appartements qu'elle
occupa pendant de longues années rue d'Archis sub-
sistent à l'entrée de la rue à gauche.

Dans la même voie a vécu et est mort I'ancien député
de Liéee, qui fut quelque temps président de la Chambre
des Représentants, Aug. Delfosse. fl habitait au no 16.

Ajoutons que, durant la dernière guerre, le comité
provincial cle secours aux prisonniers, institué le rz avril
rgr.5, eut son bureau central au no 2r. Un bureau de
ravitaillcment de légumes fut établi, durant les mêmes
événements, en une section de l'hôtel Jules Dallemagne
(n":S), tandis qu'à partir du z5 octobre r9r8, le susdit

(r) DARrs, Hist. du dioc. (t724-r852), t. III, p. r19.
(3) Plusicrrrs étrvles ont été publiêes sur le Collège d,Archis, notam-

mcnt par DD VTLT,ENFAGND, Recherches sur I'histolre d.e lo bûncàbauté;
- PoLÂrN, Mélqnges historiques; - MrcEA, BIAL, t. XL. - Karl IIaN-
euDT a aussi écrit un mémoire, sur cc sujet, pour lc gouver[emeût belge.
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hôtel a été occupé par le président cle 1'Aclministration
civile allemande, poqr le service cles colouics.

L'hôtel Capitaine (n'5), de son côté, a été en der-
nier lieu affecté à cl'autres services pour l'armée occtl-
pante.

Le 18 février rgzr, a été signé I'acte cl'achat par la
Province, au prix de 65o,ooo fr., soit Tzo,ooo en y
comprenant les frais, de l'hôtel cle la familie Sloets
(r' 3s) ('). Cet hôtel abrite actueilement les services
techniques proviuciaux.

Arcques

RUE suR I,ES 
- 

Ainsi appela-t-on fautivement, et ex-
ceptionnellement cl'ailleurs, au XVIII" siècle, 1a rue cles

Airs.

Arcqueuoie

Nom clonné jadis à l'aucienne rue Aruau cle Sainte-
Croix, à cause de 7'arcade établie à l'entrée de cette rue.

Ardennes

poNl, poRTE ET RUE DES - Telles sont les désigna-
tions qui apparaissent, rarement, il est vrai, cians les
archives liégeoises du XfV" siècle. On a pu croire que
cette appellation était alors attribuêe aa ltortt d'Amer-
cæur ("), à cause que les Liégeois se rendaient par 1à

en Ardenne. fl n'en est rien. C'est à un autre poflt que
s'appliquait la dénomination, comme 1e prouve une
charte de l'an 1378. Blle spécifie des tt biens situés à

Liége, près cle 7a ltorte d'Ard.ennes et à proximité du
pont d'Amercceur (').1 Le lieu ainsi appelé se trouvait
à I'emplacement de I'extrémité de la rue Rouleau.
On sait que sur cet emplacement coulait 1e biez des Po-
tiers, alimenté par la branche de l'Ourthe passant sous
le pont d'Amercceur. Le rempart courait le long de la
place prise par le quai de l'Ourthe. Pour permettre l'en-
trée des eaux de la rivelette et tles petits bateaux qui y
desservaient les artisans potiers, il avait fallu v prati-
quer une arcade, ulne ltorte, dont la partie supérieure
reliant les deux sections de rempart formait un véritable
pont. Ce sont la porte et le pont qui nous occupent.

On se perd seulement en conjectures sur l'origine de
l'appellation que ne vient pas éclairer I'un cles derniers
textes se rapportarù à la rue qui conclrrisait à l'endroit
susdit. Ce texte clatant de l'année r4r5 est ainsi conçu :

< Maison Entre-deux-Ponts, a coir (tournant, a"ngle)
delTe Nu,ete rut:e (rtte Neuve) qui tent vers le ruttte des
.4rdeneu,rs (a) r. I1 est vraisemblable que l'appellation
provenait de 1a fréquentation suivie de I'endroit par les
Ardennais qui trafiquaient 1à avec les artisans cle la po-
terie loca1e.

fr) I-'arrêté royal cl'approbation de l'acquisition est du r8 mars
r92r.

(2) r3r3: Maison en decha dou pont <l,Ardennes (quartier d'Amer-
cur). {Coar léodalc, r, 1313-1316,)

(3'l Chartes et cattul des dLchés d,e Brabant et cle Limbourg, t. VII,
r.. partie, p, 22.t.)

(11 Cartut. des Chartreux, f,2g2.

Ardennes
puAr DES - r'a du pont cle Fétinne à la rue des Vennes,

rnèue à Chênée. ^

Dans sa séance clu e3 avrii r9oo, le Conseil communal
adoptait les plans pour l'expropriation lrar zones des
terrains nécessaires à ia transformation et à l'améliora-
tion des quartiers de Fétinnc et cles Venrres, pour l,ex-
propriation aussi des terrains à acquérir en vue cle l'cxé-
cution des travaux de rectification cle I'Ourthe. Aux
termes de l'art. 6 de la convention intervenue entre I'Etat
et la Ville, ies rz-r5 mai rgoo pour cette rectification
de la rivière, la charge d'établir la nouvelle grande voirie
entre le pont de Fétinne et celui des Grosses-Battes,
incombait à la Ville.

Divers projets virent successivement le jour. Le
plan adopté le r7 février rgo8 par le Conseil portait
à 35 mètres la largeur de I'avenue entre le pont de
Fétinne et I'extrémité du boulevard Emile de l,aveleye.
I,a réalisation du même éiargissement jusqu'aux Grosses-
Battes nécessitait cliverses emprises. Le z7 juillet, 1e

Conseil émcttait un avis favorable, en même temps qu'il
acceptait pour la Ville la dépense à résulter de ces ex-
propriations. En suite de cette délibération, un arrêté
royal du 3o octobre approuva un plan d'exécution ; mais
des clispositions su1.r1t1émentaires durent être adoptées
par le Conseil communai le g mai rgro et \e zo mai rgrz
quant aux emprises nécessaires.

En rgo9, I'Etat procédait au pâvage du quai. Afin de
rendre plus aisée la circulation des autos, il fit usage de
pavés demi-retaillés, ce qui augmentait la dépense de
5o,ooo francs. I,a Ville intervint pour moitié dans cette
augmentation des frais d'appropriation.

Le quai, cn grande partie réalisé alors, avait été bap-
tisé le 4 mars rqo7. L'édilité le dénomma quai des Ar-
dennes, région vers laquelle la voie se dirige. Ce norn
rappelle cles traditions extrêmement lointaines (').

Créé de quelques lustres à peir.re, ce quai a déjà clc très
pénibles souvenirs à son actif. Dans la nuit du r9 au 20
août rgr4, sur la supposition toute gratuite que des coups
de feu auraient été tirés contre l'un ou l'autre soldat,
I'autorité militaire allemande fit saccager les quatre
maisons du quai portant les numéros 4,5,6 et 7, puis
en ordonna la destruction par le feu. Une heure aupara-
vant, en effet, des détonations d'armes à feu avaient été
entenclues en de nombreux endroits du quartier. C'étaient
des troupiers allemands eux-mêmes qui avaient déchargé
leurs fusils. Nos braves pompiers étaient accourus pour
combattre f incendie, mais pendant trois quarts cl'heure
cléfense leur fut iltimée d'intervenir. Il leur fut seule-
ment permis, après ce laps de temps, de garantir les
maisons adjacentes. Durant le sinistre, on vit des soldats
emporter tranquillement du vin des maisons embrasées.

Le rr juin 19o6, M. Jacquemin, ingénieur en chef-di-
recteur des ponts et chaussées avait préconisé le prolon-
gement clu quai des Ardennes jusqu'à Chênée, en con-
tournant l'Ourthe pour franchir la Vesdre au pont
existant. La Vil1e témoigna de I'intérêt qu'elle prenait

(r) Il existait, dans le haut movcn âge, nn lrogs.s ou comté d'Ardennes,
d'une étcndrre fort développée. (V. WATTERS , TACD, T- l, Ifltrod.uction,
D. XXXV.) - 11 apparalt clans une charte de l,an 654, sous la forme
Ard,tteflns. (MrRAËus, t, III, p,2, 

- V. en outre, DÂRrs, Noticcs, t. IX,p- 26.\
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à I'cxécution de ce programme, ell déciclant d'intervctrir
à concurrence de 5o,ooo francs dans la dépense à résul-
ter de la réalisation du projet. Elle désirait cepen<lant
que ce prolongement ett une largeur minimum clc trcute
mètres. Le département des travaux publics se rallia à

cette idée, à conclition que la Ville réaliserait à ses frais
exclusifs les emprises à effectuer pour porter à 35 mètres

la l4rgeur du quai, à son terminus actuel aux Grosses

Battes et intervînt, en outre, dans les travaux cl'élargis-

sement. Saisie de la questiott, la société cles Tramu'ays
liégeois consentit à coopérer au llaiemcut des frais de

cette ceuvre de voirie, si on lui accorclait une extetlsion
de concession.

Les travaux ont été entamés après 1a guerre. De nom-
breuses maisons ont été démolies à Chênée à I'aboutis-
semcnt du quai, et les travaux de terrassement sont à

peu près tcrminés.

Armuriers

RUE DEs - va de la rue Saint-I,éonard au quai de ce nom.

Quelle dénomination de rue ftt jamais mieux justi-
fiéc? Nos armuriers avaient droit à ce souvenir. N'est-cc
pas à eux que Liége dut et cloit eucore en gran<le partie
son développement et sa prospérité?

Depuis de longs siècles, en effet, I'armurerie constitue
la branche principale de f irrdustrie locale. Depuis un
âge éloigné aussi, notre cité a conquis dans toutes les
nations civilisées, la réputation d'être la première ville
du monde pour la fabrication des armes. 11 n'est même
nullement téméraire d'affirmer que les centres armuriers
existant clans les pays étrangers, à de rarissimes excep-
tions près, sont l'ceuvre d'ouvriers liégeois, embauchés
jadis par des gouvernements ou par des particuliers (').

(Jn ne peut s'y tromper, Liége ne figure point, et pour
cause, parrri les sept villes de la Gaule qui, au fVu siècle,
renfermaient une ou plusieurs fabriques d'armes ('). Du
moins pourrait-on avancer sans exagération quc i'armu=
rerie liégeoise remonte aux débuts de notre cité. S'il
nous était permis de nous y reporter, vraisemlllablement
apercevrions-nous au VfII" siècle, dans de chétives ha-
bitations quelques robustes travailleurs, maniant de
lourds marteaux et préparant sur I'cnclume diverses
armes blanches, premiers essais de I'armurerie liégeoise.

Ce sont apparemment nos ouvricrs surtout que Char-
lemagne avait en vue, lorsque, clarrs des capitulaires for-
mulés non loin de Liége, il cléfen<lait aux armuriers de
vendre cles cuirasses en dehors du royaume. Quoi qu'il
en soit, les chartes et autres actes les plus anciens se rap-
portant à I'industrie indigène, motrtrent à Liége, maints
fabricants d'armes ou, comme on disait alors, des rt ar-
moyers l, des rr lorberas de spee (t) r, etc., dans maints
quartiers cle la ville (n).

(In document de I'an 1534 déclare que d'< ancienneté t
nos < leblres (ouvriers en métaux) et armoyers (armu-

(r) I.ire, à ce propos, nIAcÂuLÂy, Histoire d'Angleterre, t. I, p. 25S.

- llrRABDAII, De la Nlonarchie bntssienne, r788, t. I, p. 4fo.
(2) ilIARTrN, Hist. de Ftance, 4' éd., t. I, D. 327, n. r.

1t) Fourbisscurs d'épées.
(4) 1282 : Renel li lorberes de sbee. (Charte du V. Benoit.\ - t2g1 i

Ilaison (outre-Meuse), sors le Chacie (des Prés) se maint ens Denisons
li lorberes. (P/, r. 13, f. zr9 v'.) - 447 : Johan Anseâuz, li armover
sour le Pont-d'lle. (Cart. des Chartreur, f. 46.) - 136r : Jean Anseaul,
I'arrn{riet de sor le Pont-d'Ile. (PolicEr.ET, ICSC, t. I' p. 23t ; - 497 :
cérard Dacgcrs, armoler en le rue du Pont des Arches. UA;a., p. SZll ;

- t3g7 : Henri vos' li arnoyer. lcharte de Saint-Barthélemy.\

riers), font des épées, cles dagues ct des coutcaux. I{es
besoirs étaient grands. Iln tcnrps orcliuaire, au moyen
âge, nalgré la législatiorr parfois, les bourgeois portaient
tlnc arnle à la dérobée ; ils ctr lrossé<laient unc série clans
lesrs armoires. Ccs armes se transmettaient souvent par
voie de tcstament ('). Jusqu'ri la fin du XVIII" siècle,
lcs uoblcs avaielrt pour habitucle dc sortir l'épée au côté.
Dès lc XIV' ,on avait dû cléfenclre aux habitants de
la banlicrrc comme aux étrangers dc pénétrer armés
et équipés dans la cité. Ën r3g4, parut rrrrc ordonnance
irltitrlléc u le l\:ouaeau, Jel ,t relatif au port dcs armes.
Iille énunrèrc les cliverscs anlles employées alors : <r es-
pee, cuteauls, claghes, spaffus, hachcs, gla_yvcs, ltcghons,
maches ou aultres bastons ou ârlllrlres (') rr. A cette
époqne el1core, rros arnruricrs nc prorluisaieut en fait
d'autrcs armes l)crsorureiles que de voluminerrses épées
à cleux mains, cles poignartls, cles sabrcs, cles couteaux
taille-l>ain, des rapieres, des hachcs à <lcux tranchants
et des masses clc divers genres.

I,c temps approchait otl le ternre génériclue bâtons
allait s'apllliqucr à d'autres iustrrrntents de luttc. C'est
sous cette expression, en effct, ct sous lc rroru couleu-
trine que furent conltrls cl'abord nos fnsils ("), nos
plus anciennes armes à feu portatives ("), les seules
<lont nous voulons parler ici ("). Les premières chez
trous datcut du XIV" siècle (").

Nos aïeux ne s'émnrcnt pas drr progrès. Grâce à leur
éncrgic, 1'arnrurerie liégeoise colrscrva son anciennc rc-
nomnréc. Loin d'être <létrôuée, elle étendit son cercle
cl'action ; elle s'assimila admirablcnrcnt tous les progrès
cn la nratière.

La preuve de I'inrportancc tp'avait prise sur le terri-
toirc iiégeois la falrrication clcs arrncs à feu, vers lc uri-
lieu clu XV' siècie, on la trouvc daus les traités de
paix irnposés en 1467 à nos pères par Charles le Témé-
rairc. Ces traités faisaient défense absolue aux liégeois,
comnle aux Franchimontois de confectionner n'importe
rluclle bouche à fcu, sans l'autorisation clu duc de Bour-
goglre ('). I\{ais telle était la vitalité industrielle lié-
geoise que, elr 1474, six ans à peine après f incendie
général dc notre ville, un nommé Collard Behourdeau,
clc Liége, fut condamué à une amende dc 18 livres pour
avoir forgé rt bâtons )), - c'est-\-clire des armes à feu

- c11 l4 cité, malgré la cléfense formelle du Bourgui-
gnou (").

Trois aus plus tarrl, la mort de Charles le Téméraire
reudait toute liberté à la fabrication armurière lié-
geoise. Elle'en usa âutant ryuc lcs circonstarrces le permet-

(r) 1.133 : I.iiissc ii Johan nrorr Iils torrt(s ru('s.rrlrr'.s (le ficr ct d'achier.r
(C?, r. ;, I. :9 v'.)

(2) r(()P, s. r'', t).37o.
l:r) l,a plut)art des étyDologistes voicnt (lans notrc ûot /esit, !e Iatin

polrulaire /oairc sorti lrri-mi,Irc du latin /o.l.s (feu, foyer).
(4) r.537 : S'il advcnoit a aucun coropagnon sur la dite trairie que

son bd.\lo,r (frrsil) face Dar trois fois le feux sans alleir, teil coup sera par
lrrJ lrcrdtr. (IiL, Grefre Bcntit,Lolir, ætrres, 1.9, f. zo3.)

(s) I'our cc qni concernc lcs çauons d'artilleric, voirc SailLt-Léolterd
(Iion(lcrie dc Canons).

(6) Il cn cst qucstion err 1365, lors de l'attâque de Rummen, oir se
tr()û\'air l(.château du contc Arnoul dc Rummen. Lâ garnisol était
rnunic d'orrntJ (i l?r ct Ll? c,7nons, Itn contcmporaif,, l'allteur dcs Grsto
ebbotunt 'l'rutlonctlsîur|t, appelle les arnes i\ fcu ct les canons bl.stoe
tonitrualts. - \'. aussi 1)F:tttrrIi-, Gridc .i..s crtrd1c(rs d.'crrtras, I'ûris,
r.969, I).8?.

(7\ ROP, DD. 623 ct 630.

(8) IrÂIRo\*, Nofu,s sur Iù dornination bourguigiloltne à Liége, ,JIAL,.
D. r; tlu tirÉ ù part.
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taient. Iin r4Er, le nombrc clcs marchatrcls cl'arurcs était
assez notable à Liége. A cc rnomelrt, Louis cle Bottrbou,
s'apprêtant à la luttc contrc les La Nlarck, interclit à ces
marchands cle vcnclre leurs engius meurtriers à plus
hauts prix qu'atrtéricurement. Pour enrpêchcr tciut abus,
i1 autorisa les fabricants du clehors ei introclttire et à

venclrc lilrremetrt à Liégc rr toutes nratriers cl'arnrcs, bas-
tons ct autres abiileuieus de gucrrc r (').

Dclrtris 1'an r47o, époqtte ot\ I'on fabriqua \a l>latine ù
ntèchc, les systèmes de fusil se multiplièrent avec rapi-
clité. Ainsi naquit l'arquebuse à nttche l)esallt ro livres
dont ou se servait à picd ct à crheval ; ensuite le mousquet
à mèche, lour<lc pièce pcrt nraniablc, clu poicls dc 16

livres avec 7a fourquine ('), sur laquellc il s'appuyait.
Pour faire détorrner ces clifférentcs arnlcs, on sc servait
d'unc mèche allumée qu'on portait à la main. f)es tech-
nicicns nc tarcle\rctrt pas r\ <lécouvrir rrtr moyel1 cl'abais-
ser mécaniquemcnt la mèchc sur 1'amorce. Néaumoins,
les procéclés de tir étaierrt longs ct gênants. Ils furent
corrsir.lérablcmcnt améliorés cn rsr7, lors c1c I'apparition
c\l rouel qui rernplaçait la rnèche irar 1a pierrc de silex.
La cléterrte clu rouct faisait lrattrc la lricrre cotrtrc la pla-
tinc et procluisait cles étincellcs qui enflanrnraicnt 1a

porrrlrc c1u bassinet. Un siècle etlcorc s'écoula avaut
qu'o[ substituât, au rouet, le chieu qtti, perfcctionné, a

été cot.rservé pltts ou moitts jnsqu'à nos jours.

Le pistolet, après clivers tâtonnemctrts, était ctr ttsage
chez nous dès la premièrc moitié clu XVI" siècle.

C'est surtout à partir c1e ce XVI" siècle, avec I'intrô-
duction du fusil i\ silex, que Liége conquit la rcuommée
universelle en la matière ('). Cependant, ni à cette
époque, ni ultérieurement, les arntttriers ne formèrent
c1e corps cle méticr spécial, à raison notammettt tles opé'
rations variées qu'exigeait la confection cle l'arme. fls
se répartissaient entre plusieurs corporatiotts, mais
n'étaient pas soumis à rles règlements spéciattx. Les

faiseu.rs de bois (n) cl'arqttcbuses, de pistolets ct de ca-

rabines étaient sculpteurs ("). Les garnisseurs de ca-
nons, ctc., ressortissaient <lu métier cles febvres et, de

mêmc que les autres maîtres armttricrs, ils n'étaicnt pas

soumis à une limitation clu nombre cl'ouvriers.

Notre ville renfermait assez <l'ateliers et assez- tl'ar-
tisans pour satisfaire promptement à cl'abondantes com=

mandes d'armes (o) de toutes espèccs, comme nous cn
faisaient fréquemment les ttations voisines, surtout tlans
1es périodes de guerre. Urr mémoire inédit, écrit i1 5' a
plus <l'trn siècle z\ Liége, sous la République française,
initie aux raisons de cette heureuse situation écono-
mique :

< La neutralité clu pays rcconnuc par les pttissances
voisines fut pour Liége une position infiniment favorable
à ses fabriques. Celle tl'armes dut surtout prospércr pen-
dant cette série cles troubles qui ont agité la Hollande et

tr) F. TIEôN, BIAI., t. XXxvIII, DD. 331-33.i.

f2) Fourchette.
/3) HDRTSr,ÉT, Diblornatic antl consular rrbot'ts, 11'650, Misccllancous

strias, de mai 19o6.

(r) Le terme cmployé dans les (locunlents rlt's métiers drr xïI'sièclc
ràe usité chez lel ottvriers armrlricrs de Liégc. on dit /cri d'L'@t:'s en
rallon, ct laiseurs à bois en langue française.

(s\ Ch. (t Pr. des BM, t. II, D. 43'

l'Allcrnagne depuis I'IJuiou tl'Utrccht jusilu'ii la paix
cle Westphalie cle r64E. Ce fut pendant cette éiroque que
la l,.ranchc cle cette fabrique établie à }lacstricht vint
s'unir r\ cc1le clc liége, et que cette dcmière, accrttc de
1a force cle sa voisine, fut clès lors ttuc manttfacture
d'armcs renonnrée et précicuse atlx puissances en
gucrre ('). rr

Faut-il s'éto1lrcr, clans ces conclitions, si les pays en
conflit s'efforçaient de nouer cle borures relations avec
nous, voire d'obtenir notre alliance? C'est à qnoi ten-
clirent les Pays-Bas en 1576, et lcs Allernands rluelques
clizaines d'années plus tard ('). Telle était I'affluence
cles commancles c1u'on dut, pour lcs cxécuter, réclamer,
de temps à autre, 1'aide de travailleurs étrangers, cl'Aix-
la-Chapelle, par exemple ("). Et cepenclant le port et
la vente d'armcs avaient été interdits en 156r ('). Ert
16o9, des plaintes sérieuses furent même adressées ar1

chapitrc rle Saint-Lambert par les lrrinces de Brande-
bourg et de Neubourg au sujet cle la défense que les
Etats du pays avaient intirréc aux fabricants de Liége,
de lenr livrer clcs appareils cle guerre (u).

L'intcrdiction dc vendrc et surtout cle porter des
ârnles, t1u'on a vn mcttre en vigueur tlès le XIV" siècle,
fut très souvent renouvclée pour parer anx conséquences
de l'arclcur trop belliqueuse <les Liégeois cn leur parti-
cuiier. Le z4 juillct 16o9, un éclit cléfendit de porter des
baslons à feu, tcls que arquebttses, escol>etfes, etc. En
163o, le prince éleva les pcincs comrniuécs contre ceux
qui s'armaient de pctits pistolets appelés cottps de poing
et pistolets de boche. La fabrication et le commerce en
furent strictement prohibés (').

La confection de ces engins continuait celrendant. On
en inventa même cl'autres clont le maniemerrt offrait
plrrs cle clangers. Ên 1773, rrn édit inter<lit rr toute fabri-
cation, port et clébit cle toutes sortes rle fusils à vent r,
sous peine, outre la confiscatiotr de I'armc, de 5o florins
cl'amende. Ces armcs, que le XVI" siècle avait vu intro-
duire, <levaient être rr réputées pour déloyales r. [t1 1725,
peut-être auparavant, nos fabricants procluisaient cles fu-
sils en forme c1e cannes. Aiusi s'avère qu'il est clifficile
d'innover en fait cl'armes comme en toute autre matière.

Le ftrsil se chargeant par \a culasse a paru au XfX"
siècle le clernier perfectionnement clu genre. L'inven-
tion première est cle beaucoup antérieure, puisque
Charles-Qtrint reçut c1e notre pays 45o hacquebutes
ou arquebuses lourdes, se chargeânt par la culassc pour
armer sa flotte. Il y a plus. Au début du XVII' siècle,
on produisait cles armes à répétition. Un pistolet revolver
à six coups, de cette époque, est exposé à l'arsenal im-
périal clc Vienne. Dans la collection Cambrelin à Bru-
xelles était un fusil à silex, offert à Louis XV, qui tire,
avec un seul canotr, 2r coups successifs. Ire }fusée de la
porte <1e Hal, fait admirer un fusil genre Lefaucheux

(l) T,.{}fINNEf Nolc strr la ntailulactut'c il'arntcs au Dass tle Littge.
(.4 C, liasscs Coiltrlt(rc( ct Itrd'ustric.\

(21 Archil'(s oil Corrcsf. inôdite (le lo Mqisotl d'Oïattge Nû.s.çct, t. Y,
p. .t;8.- Abologie foilr la Ncutralité de Liége, 164:, p' 38.

(i) RCC, 29 octobre 1569.

(4) ROP, s. z, t. t, p. 267,

(5\ Cqthédr., DO, ? décembre 1609.

Èn janvicr 1614, il fut pal'é ri Hcnrv Gielis, hoco{tbottsier,469 f7.
5 p. pour musquets, ctc. par lui livrécs ri la garnison de Bouillon.
(CF, f . to2.\

(0) Par ordonnance du t3 déc. 1654 confirmée le 9 juin 1659 et le r"t
mars 1663.

(.i tn des plus anciens < marchands d'armcs dont
Éaasmis est celui dc a Henrich Grnyssen ), qui vivait
troi:. sièclcs ct demi. (CPD, r. :r, f. 4o et 4r v".)

1e

il
nom ait été
y a près de
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rayé, portant la date de 1675, et qui se charge à I'aide
de tubes métalliques réamorçables.

A partir du XVII' siècle, lcs princes de Liége avaicnt
exigé des fabricauts, pour toutes les armes faites ici, des

attestations de leur solidité; ils ordonnèretlt l'épreuve
des armes à feu dans un établissement s1técial ('). Un
chiffre, à ce propos, peut nous donuer une indication
sur l'état florissant de I'armurerie iiégeoise à ce temlls'
Un impôt cle cinq patars avait été établi sur tt lcs coiugs
des armes r, c'est-à-dirc sur le poitrçon d'é1lreuve. Or,
la première ou la tlcuxième année qui suivit I'itluovation,
en 1674, ce clroit, mis en adjudicatiorr à fcrme, trouva
preneur au prix dc 3,zoo fl ('). Cette sonlnle, cn tablant
sur 6 patars de taxation par piècc, représcttterait une
fabrication dc 64,ooo armes à feu arrrrucllement. I\{ais
comme 1'acljttclicatairc âura éviclemnrent sous-évalué la
1-rroduction, car il con.rptait sur un bénéfice dans son
entreprise, cettc production <levait ôtre lrcaucorrp plus
consitlérablc, près du double vraisemblablement.

Nos ouvricrs armuriers trouvaierrt sous I'ancietr ré-
gime une protection efficace cotltre I'artritraire de cer-
tains fabricants. Pas une ordonnance princière concer-
nant leur industrie qui ne veille à ce (( que l'ouvrier
puisse avoir ses peines l, c'est-à-dire utr salaire équi-
table, pas une qui n'ait eu vue le r, gratrd intérêt des
pauvres ouvriers r (").

Les métiers, à leur tour, exigeaient dcs ouvriers,
comme des patrous, au reste, cles garanties de capacité
et d'aptitude professionnelles, garanties qui sembleraient
exorbitantes et vexatoires en llotre siècle. En réalité,
I'honneur professionlrcl, la prospérité de I'irrdustrie en
tant que localisée, retiraient cles fruits précieux de
maintes conditions réglementaircs. A cet effct, ciracun
cles artisans clevait faire ttu chef-d'a'rrt,re ('\.

A I'expiration du XVII" siècle, cles abus ayant êté
commis par ceux qui se livraient à la falrrication dcs ca-
nons de fusils, rrnc <lrdonnancc clu z4 juin r7oo, voulut
couper corlrt au mal ; elle prescrivit ics règlcs sui-
vantcs :

tt Outre lcs qualités généralement rcr;uises à tous ceux
qui font lrrofession du bon méticr cles fcbvres, tous
maîtres garnisscurs <lc cauous ne l)ourront tenir qu'un
maître-ouvrier ct uu apprcnti. Le dit alrprcnti sera et
devra être né et habitant du pays de I,iégc. Pour le
maitre-ouvrier, on n'en prendra plus dorénavaut qui ne
soit aussi né et habitant du pays tle Liégc ; mais si quel-
ques-uns de ceux qui se trouvent à préscrtt ôtre accou-
tumés à travailler anprès de quelques maîtres étrangers
(sic), celui-là sera souffert sa vie rlurante. l

Pour passer maîtrc garnisseur, I'asllirant devait prêter
serment qu'il observerait le règlcment, ct qu'il n'(( ac-
commoderait ses canons que dans unc forge u. I1 avait
à établir qu'il possédait rr une forge équipée conrme il

(l) Nous donnons rlcs rlétails sur l'étal)lisscnrcnt (lll l)ane (l'él)r('lrves
dcs arnrcs à feu, à la rulrrique rue Ford.dcs-7'(Lut's.

(2) CoflLrtes ric lcr t'itrr, r. r67{. Cettc lrerccption fut ('rrtrcl)risc par
Ârnold dc llorticr.

(3) Orrl. dc los,-Cl,ttrtt'nt de Baulire tlu :1 juillet I7oo.

(a) Trarâil ii fairc avant rlc passcr maitre. - l.c chcf{l'æuvrc du /di-
seur de bois d'crqncbr.sc consistait à fabriquer r un fusil ù dcux corrt>s r.
(BIAL, l. XXvIII, tt 167. - I'n règlemcnt porrr les faiscurs ;'r trois de
fusil est transcrit dans lcs RCC, r. t6ryt6zs, f. 69. - v. aussi r. 176r-
t765, 1. tz v".)

faut pour y travailler )) ('). I,e chel-d"cxuare ici consis-
tait dans la tabricati<llr, en présence de deux ( maîtres
counaisseurs r, d'utt carrorr de chaquc cspèce cn usage'
Si les experts jugeaicnt I'artisan incapable, il devait cou-
tirruer sorr labeur cn tlualité de compagnoa, c'est-à-dire
conlmc sinrplc orrvricr près d'un autre maître ('),

Cettc divisiort tlu travail, I'cnteute parfaite cntre l)a-
trons et ouvricrs, lcs irttelligents perfectiolltlcments que
les annuriers liégcois iutroduisaient fréquemment dans
leur iudustric, pcrnrcttaient à nos pères cle livrer les
arnrcs à des conditions cl'un bou marciré excel-rtiorrucl (").

r | ) ('n rulr( ri.gk.rrrt trt ( (,lrcernilut les garnisscurs dc canons de
juill(t rt,;8 (st triu)scrit rlails lcs RC'C, r. 167ô-1628, f,298-299.

(!) Cl-.1l,Riis r.li 1'li\1 1; r)'r-\.. CoNTRAT D'ÂppRr.:NTrssAGIt D'ÂRQUEBU-
sIERS, COITI{A1' lNrir,ll r;1' \'rr-:UX D'ENVTRON îROIS SriiCt"ES:

< l,'an rô37, lc sixiturt' jorrr tlc jauvicr, cu préscncc dc noy notaire
soubsigné (t (lcs tirrroins crr bas dénonruez, Dersonnelltrrrclt constitué
Nicolas l.rançois Corrstrrrier, d'une part, ct thotDas Àlac(luclair, barque-
bcusicr d'autrc p:rrt, lrrltrcl (lit Nicolas fut si déllbéré qu'il a loué
coll[nr l)ar c('ttc louc au(lit'l'hoDas cc aeccl)taDt, Irrançois son fils
Dour lr s(rvir ù I'art (l'har(lucbousicr le tcrme ct rsl)ace dc deux ans
cntrcrs ii (r)inlll(uc(r tlt.ec jourd'huy ct finrr i\ uesnrc jorrr lcsdits
rltul aus révolus parrrry lrri donrrant et t)ayant pour chacun jour de
scrviee lrturlarrt l{ 1rr<ruiirc arlnée quattr€ l)attars et pcndant la (leuxième
citrq pattûrs. llt s'il orrilait qnc celui François fuissc tùanqucr de tra-
çailler aucllns jours, il l(s (lcl,\era refaire sans fraude. l,our asseurance
de quo! l(lit f,*i(olas son trère, at obligé s lxrsonnc et biens pour
cn pouvoir rt.couvrir t()ut( Iaut(. !ondrttonne (lue la l)rcuriûrc scrrlric
hacqucborrse qu'ieclul liraDçois saura faire et montcr seul serat à
luy en payant serrl(.ulcut au dit ,l.hoDas son maltre la moitié de la
ralcur rl'icellc. I.(.tout corDrue cn plus ample foruc.

r ça csté fait cn la uaisorr tle moy ledit notairc préscut iI ce, Ànne
Dancau, urir ferumc, ct Jcltenue, fille de lcu l,aurcnt I'irar, à ce re-
qutscs. D

(Suiuettt tcs siguùtures.)
(l'rotocola du notoira Bellercux.)

(3) Yu sol c-\trôur(.intérêt éiouoruiquc, nous donuons ici le texte
rarissiurc rl'rulc eorrrurirnric laitc cn 1635 à un armurier liégeois, par
un .nrarehrn(l tk. llnrxcllt.s, sous lc gouvcrleucnt cspagnol. Il i'agit
rle la fourniture rle tlouzc (.cnts carabincs ct de cinq ceuts lnires de
l)istolets:

r Ârrjorrr(l'hrrt vingtt' troizit'mc fcbvricr mille siesc ccùt trcntc cinq.
I-es sieurs Jealt d'Ilcur ct llcndriek van Rikcl, marcb,ands de hai-
qrrcbouscs, sr sollt ac(.or(lcz a\.(e Jaspar l{alrnossct, uarchaud deuorant
a lruxcllcs lrotrr la quautrté tlc douzc çcnts earabines ct cinque cent
coul)plcs dc Distollets et t)lus si faire s'en peuve[t aux pris et cotrdi-
trolls sui\tutes scatrrir :

u l.cs rlitcs caralrinnts scrorrt tl'égal calibrc et les Distolcts de ucsule(t conforrucs all-\ uronstrcs lrar lcs tlits d,Ilcur ct Rikel délivrécs.
r l.cs cannons tlc carabinnes seront lougs de trois pieds et ung

tkmy lror les nlcs[rls tlc l]rurellcs, ct ccluy dcs pistollcts deux piedi
noins tk u-r lrorrlct s itrrssi corrforues les monstres.

r l.c cannou tl< t.aralritrn< sera quaré d,ung picd ct ung à dcux
Doulces l)eu lrlrrs Dcu uoils, ct le reste sera arondy par uune doulce
linrrrc, cn t( lc sort(. qut lc <'annon le tlcrucurc lras plus gros que la
nr()llstrc.

! I,es roucts tilDt (l(s tristollets <guc carabiurrcs scront Iorts ct bons
ct lcs scrrnrcs ganri<.s tlc l)ous ressorts ct qui se balt(lcrout bien avec
la ((nrtrcf('rrc rk'souz Ia rrrancttc couforruc les dits uronstrcs et dcbve-
ront les (lrts r()[ets (.itrc l)icll t)rol)ortionrés et conforurcs à la DroIStre
taut au regar(l tlcs c0rultinncs quc Pistolcts,

) I,cs ditcs ctrrabiurrts ct Distolets seront cqchassés crr bois de noyer
poruticr orr truiricr lbrt sr.t. ct qui nc se r ctire ra l)llrs à pciue d,estre
rcjcctcz coultuc non livrablcs.

r Lcstiits lrois tlc carûbirrncs ct l)istolets seront laits jtrstcs ct agean-
ccz eottfortilcs l(.s roucts ct caunons .\ads que lc rottct ou lc cauuon
advarrce lc l)ois ou cluc le lrois avanec le cannon ou rouet.

r l,es tlitcs carabinnr.s ltc l)ourront peser plus de dcmy libvre ou trois
quarts quc ecllt's tlélivrécs l)our la nonstre, coumt.tlc mcsûe au
rcgard tlcs l)istolcts.

r I.es tlits bois, tarrt (lcs eltrabitrncs que pistolcts, scront lerrés à la
culotte rt au bout devant conue les dits monstres.

! Âu bout dc cha<1uc l)agucttc scrat ung fer ù vcrrin pour y mettre
Irs grattoircs ct tirc-ballc,

r l.cs carabinlcs auront au ltois uuc forte vcrgc dc fcr longue de
dcu\ l)ic(ls avcc son anncau.

r l.c ft.r <tri rcposr. la nrail l)our tirer la carabinnc et lc petit fer
a\ec lcqucl on tirc scront faits ct ageanccz coEDc la monstrc.

D S('ra livré un lavoir ct un tircballe et pour chasquc douæine de
carabinnc une forrnc à fairc balles.

r Âvec chas<luc conpplc dc pistollcts scrat livré lcs lavoir, tireballes
ct rrnc lorro<'i'r fairc lrallcs.

, I.cs cannons tant (lcs l)istollets <lue dcs cûrabiunes seront esprou-
vcz cn I.iége avcc unllc ball< tle sorr calibre et (lc la bonne pouldre de
la pcsanteur dc Ia ball<'(.t cc t)ar uDg horÙnc (lui srlr cc scra obligé
(le t)restcr sermcnt dc fidclit(.

r ,\ur cha<lrre ct'Dt dcs<lites carabinncs ct l)istoll(.ts, il y debverfl avoir
dcux plus lrt.llt's ct r[icux faictcs (trrr lcs autrcs lx)ûr cstre distribuées
anx officicrs.

) l.a (lit(, rlrrantiti, rlc rlouzc ccrlt carallinrrts, t't ciurl ccnt coupples
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Aucune autre ville ne pouvait soutcnir la concurrence
avec I,iége quarrt aux prix et quant à la qualité.

En 1696, à Liége, rnille u muscluets r furent fournis
au bataillon clu général-major comte de Berlo, elr gar-
nison à la Citaclelle, au prix de 4,ooo florins llrabant,
soit moyenlÊnt 4 florins Brabant la pièce (').

Le même uombre de mousquets, de quatre pieds de
longueur, avait été livré à Luxcnrbourg en 1636, d'après
un accorcl corrclrr entre lc prince <le Lorraine, évêque cle

Verdun, et llathieu XIackoy, maître armurier dc Liége.
Chaque mousqueton devait être mutri de sa bandoulière,
de six ( moules r portatrt z4 balles et zoo de petites
moulles r. La comnran<lc comprenait, en outre, 2,ooo
piques payécs chacune zE patars, tarrclis que lc mousquet
avec ses fournitures cottait six florins (').

On vit ce fait étrange et t646 : cles faiseurs de bois
de fusils venclirent leurs marchanclises à un prix si mi-
nime qu'i1,.. monopolisèrent pour ainsi dire le clébit et quc
beaucoup d'artisans séricux durent restcr dans I'inaction.
Le métier intervint et décida quc nul ne pourrait dé-
sormais, sons peine de trois florins d'amende, vendre
sa marchandise à moindre prix que les autres compa-
gnons (').

Des pièces cle noyer étaient surtout mises en usage
pour des ftts cle fusil. Dar.rs llos campâgnes orr culti-
vait beaucoup cet arbre, à irareille fin, comme lc hêtre,
etc. Pour les ménager, il fallut qu'tlne ordontrance du
r"" clécembre rTzo interdlt I'exportation de ce bois.

Bref, c'est parce qu'ils reconnaissaiettt, avec le monde
entier, la valeur de nos produits et cle nos armuriers que
les Prussiens vinrent et7 1722, recruter des Liégeois pour
aller fonder leur fabrique nationale de Potsdam (n),
q:u'en t744, ils cherchaient à en embaucher c1'autres (u);
qu'en r7r3 lc roi de Prusse encore avait commandé à

dc pistollcts rlc.blcra estre livréc pour le dcrnicr jour d'arrvril pro-
chain cn la villc dt'Namrrr à ccluy que lcclit Ilannossct commettera
à slaroir chastlnc scmaine arltânt de carahiuncs ct dc couDples de
Distollets qu'il lcur sera Dossible, ou s'il vicnt rnicux à propos audit
Hannosset de lcs rcccDr-oir ou {aire recepvoir Dar quinze jorlrs ou trois
-pmaines, lcsdits d'Hcur ct Rickel en debveront lirrer à I'adve
unt et à proportion de ce qu'il est dit par chasqrre sepmainc.

, Parmy lc tout qrroy ledit llanosset promct (le paycr aux(lits d'IIeur
ct Rlckcl pour chasctttc carabirrnc neuf florirts et diex l)atiars pour
chasque coupplc dc pistollcts dix sept florins ct cin.l pattars Brabant,
à omptcr vingt Dattars poui le florin monoye de I,iége.

' Sur quoy il advanccra l)réscntcnent aux dits d'Hcur ct ttyckel la
$Eme dc scize ccnt floriils Ilrabant lesqtr<'ls dcmeurcront en leurs
uins pour les trouver opprimcs cn disconrt)t€ au dernicr livrement.

r Et lcur Dayer& cncore toutcs les sent;titr<'s à mesttre qu'ils livreront
ct ainsi conséqnemcnt jusqucs it I'cntier paicficnt ct lilremeut.

, Leur a:iant, cn oultre, donné âssignation Dottr recepvoir autres douze
mt florins Brabant, lesquels lc (lit Hanoossct trouvera à discompter
sr le deuième livrement.

' Pendant qucl tcmps nc pourront les(lits d'Hcur et Ryckel tra-
eillcr n!' cntreDrendre autrcs marclléz n] livrcnent alcc autres per-
tfDn6 quc cc soit si prcmièrcrncnt et açitnt tout le présent I'a sorti scs
f:as et effcts.

' Et si d'adventure le dit lfannosset arlit lxlr(lant lerlit torrDs affairc
de plus grand nombre de carabinnes ct rristollets qrt'il n'est ci-
Cs<ur spccifiés, lcsdits d'IIclrr ct Ryckcl scront tcnus dc luv livrer
f. ontinuef tel nouveau livrentent aux mêntes proportions, prix et
tÊm6 que dcssertrdits, voir les advertissânt de ce ttng mois aupa-
nrant la fin et expiration du présent contract. D

P)- Btlletailx, r. 1617-1636.)

1 crtft,, Prot. tl(s riir., r. r@3-1697' f. r8:.
r:r P-\ Delblo{ck, r. 163,r-r635, f. 313.

F\ \tétier dcs charbentiers, r.4r, f. 156.

'.\ LiéEe-Erlositioil., tgol, pp. :q6lg7. - THTERAûLI', darrs son livre
illulé -llrs Soupenirs (Paris r8o4, t. IV, p. 6r), écrit: dI.a fabrique
Claros, ptacée sotts les murs de Spandau, cst tln établisscrncnt fait
;r le roi Guillaume, Ce sont des familles Iiégeoises, ir chacrrne dels-
qæile on a <lonné une maison ct un jardin, ct pour lcsqnellcs on a
mctruit toutcs les forges néccssaires: divcrs canaux lcttr donnent
æaur d'eau qu'il en est besoin' o[ leur paie ttn Drix modique et
æEnu Ér lcrrr traité, pour chacune tles pièces qu'ils forrrtrissent. I

's Bl-4L. t. xxII, rr. 3q6.

Liége r8,ooo fusils et 8,ooo paires de pistolets ('); que
d'autres commandes importautes pour le même pays
furent faites en 1734 ("). Ce sout lcs Liégeois égalcmcnt
clui orlt fourni les meilleurs arnturiers de Saint-Btienne,
cle X-[aubcuge, etc.

Nécessairement, cette émi$ration cle nos travailleurs
cut une répcrcussion déplorable sur I'industrie localc.
L'autorité supéricure eut bearl, le z6 février t763, décla-
rer la liberté du comnrerce des arntes à Liége et ajouter
que tous les marchands et ouvriers peuvetlt l'exercer sans
êtrc assujettis à aucutre visite et sans avoir besoin de pas-
seport ('), force lui fut, le rr août rj67, de menacer
de sévir corltre ceux qui embauchent les armuriers porrr
l'étranger et contre les travailleurs qui se sotlt expatriés.

En face de la concurrellce étrangère, la production
armurière avait fini par baisser et elle ne se soutenait
vraiment que pâr I'excellence des artisans et par 1e bon
marché cle la fabrication (').

L'auteur d'un mémoire inéclit, vieux d'un siècle et
demi, le constatait :

rr C'est aux établissements de ce genre, formés en
Prusse, à Potsdam ct à Berlin, cn Autriche, dans le
Leopoldstadt et à llalines, en Allemagne clans quelques
petits Etats c1e I'entpire, que l'on doit attribuer la réduc-
tion de nos produits depuis le commencemerrt du XVIII"
siècle jusqu'à nos jours.

r Cc qui a maintenu nos ateliers contre ces atteintes
rivalisautes et destructives, c'est le commerce du Le-
vant, c'est celui clu Portugal pour 1'11e de Nlaragnan
au Brésil et ses autres colonies, c'est celui des Côtes cle
Guinée, ce sont les commancles de la Hollande ; c'est
celui des fusils de chasse que la foire de Francfort et
de Leipzig uous retieut chaque anllée ; cc sont les envois
que la France dirigeait sur les ports de Nautes, de Mar-
seille et de Livourne. Oui, ce qui a relevé souvente fois
notre fabrique, ce sont les guerres fréquentes, mais par
clessus tout c'est le bor-r marché cle la main-d'ccuvre (u).,r

L'auteur, après avoir démontré commcnt pouvait
s'obtenir ce bas prix de la procluction, expose ensuite
que la supériorité cle la fabrication liégeoise a toujours
été due à I'esprit pratique cle la population armurière, à

son habileté Drofessiollnelle, résttltant de traditions trans-
mises de génération en génératiotr, daus la famille, peut-
on dire :

< On abandonrlera aus étratrgers 'r, écrit-il, rt à ap-
précier I'intelligence cle nos armuriers ; dans les temps
de paix, I'ingénieur autrichien, prussien, anglais, polo-
nais, hollandais, visitait la chaumière de ccs inclividus,
y admirait l'adressc cle I'ouvrier, sa promptitude à finir
ses pièces, cette aisatrce et cette sûreté cle travail qui
ne s'acquierrent que llar 1a contiuuité de I'occupation clès

1'cnfance.
r Il n'y â pas là cle préventiou, il y a preuve incon-

(r\ I.a CItJ dil ('trbirirl (irs P/irrces, t. XX, p.4r.
\2\ BIAL, t. XXX\', 1)p. 9r-9?.
(3\ (:Ltth((Irnt(, DO, .Scdr 1'dcante, r. t763-t764.

(4) DE IIEtlsY, Subblétncnt ù ,'Essai d'ertirbation de la nendicité,
I,iége, r77.1, P. rg.

(5) On Écrivait <iéjir en 1688 : q I-e principal trafic de la ville de
Liège consistc cn armcs it très juste prix: un bon fusil coustera au plus
six livres et une espée qtlarantc sols D. (r'o''ag, de M. Doyefl, Afrster-
rlam, p. 136. ) - Sarrmery émettait se mblatrle avis : ( Les armes sonl
trà"ties 

"t 
"protr."", toutes ir l'épreuve et se donnent néanmoins à un

prix très modique. (DPL, t. I' D. 26-s.)
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testablc clc ce nrérite industriel recolll1u récemment en
F'rauce et en Angleterre ; liége a exécuté les modèies
les plus clifficiles quc les agents dc ccs puissances ont
adrcssés aux fabricauts entreprencurs. C'est en contrac-
tarrt 1.rour <les nrilliers de ces mousqtlets parfaits, qu'ils
out rcmpli les comnrissions erlgagées cle confiance vers
1786 ct suivant. ))

Quant à I'importance de la iabrication au XVIff"
siècle à Liége, les avis diffèrent. u On y fabrique tous
les ans r, uotaif en 1743 l'auteur des D/lice.s de.s Pays-
,lins, rr plus de cent mille fusils, sans les pistolets et
autres armcs à fett, pour le servicc de tous lcs princes de
I'Europe r. r< On asstlre, dit c1e son côté Saumer_v*, qu'il
s'y fabrique au moins 2o,ooo pièces par mois quand on
vcrlt mettre les ouvriers en ceuvre D.

Urr autrc écrivain, rlu commencemcrlt du XIX" siècle,
avançait qu'crr r78E on comptait à Liége 7o à Eo fabri-
cants cl'arurcs clui occupaicllt errviron 6,ooo ouvriers et
exportaient cles armes de torries espèccs pour llne valeur
<lc a r\ 4 milliotrs cle florins ('). Ce dernier chiffre porrr-
rait être exact, nrais le lombre cles fabricarrts ne dépas-
sait guère z5 à 3o ct celui des ouvriers était tombé à

3,OCO.

Quoi qu'il en soit, f industrie des armes fut presque
totalemcnt ruinée chez nolrs par les événements qui sui-
vircnt I'arrivéc de I'arméc cles l{épublicains français à

Liégc. Cctte déchéance de notre principale inclustric se
procluisit au lrrofit dcs envahisseurs, de lcur propre af-
firmation. r< Si la Francc 'r, dit un l)crsontlagc officiel
français clu début clu XIX" siècle, Gaillarcl, secrétaire
général de la préfecture de 1'Ourthe, rr si la France, a
su, clès la fin du siècle dernier, renclre si fameuses ses
grandes manrrfactures d'armes, elle en est redevable aux
ouvriers liégeois qui émigrèrent lôrsque la Belgique fut
crrvahie. cn r7gz, par les troupes autrichiennes et fran-
çaises ('). l

De fait, lc tg lructidor an II (.s sept. r7g4\, sur I'ordre
du Commissairc général, Chapsal, le Conscil municipal
de Liége informa les ouvricrs armuriers liégeois qui vou-
clraicnt se renrlre en France, qu'ils jouiraicnt cl'1rn
laissez-passer en règle.

Cc qui contribna non moins à anéantir à peu près aiors
I'inclustrie arnrrrrièrc liégcoisc, c'est la formation, \e zz
septernbre r7g4, rl'une Agencc officielle des armes. A
cctte agence, lcs fabricarrts clevaient rr livrer toutes les
armcs ct partics cl'arntes tant blanchcs qu'à feu, actuel-
lemeut confectionnécs orr clui le seront par la suite. l
C'étâit aux vérificatcurs de I'Agence qu'il altpartenait
cle fixer le prix à payer l)our ces armes. Veut-on con-
naître ce qu'il en fut réellement, l'agent Laminne I'ex-
posait en ces termes laconiques, 7e rS nit:ôse an III (7
ianvicr r7s.5) :

(r) Jolivet, secrétâirc dt ministrc p1énipot€ntiaire (lc Ffance r\ I.iége
écrivait dc son côté en 1783 :

( C'est de ces att'liers (liégeois) que sont sortis ces millions de fusils
t)cndant cettc guerrc, Anglais, lfrançais, Américains, tous sont vcnus
puis<,r rlans ccs sourccs. Le fusil muni et garni de toutes scs pièces re-
vcnait ri r8 fr. de l.rance it I'cltrcprencrrr anglais, cntre autres, et était
lrayé lrar le gouvcrnement de 33 ir 36 livres. D (I)t,scribtiotù LIe Liése,
l).6.)

(9) OldlOrt..s -sor?r'Iirs.s!/ Lr ,)ol.s de Liégc, p.36.
I,e mênre autcur ajoutc :

< I,a fabriquc tl'arures dc l,iégc cst rrne tlcs plns irnciennes clc l,tsrr
roDc ; ellc . I)cut êtrc rcgar<léc comrnc lA mi'rt, rlc la célèbre manufàc-
tlrrc (le Saint-Eticnnrj qui, dals son criginc, fut pcuplée d'ouvriers
liégeois. r

rr 'Tous les bois de fusils que les fabricants avaient en
réscrvc ont été enlcvés par les agents de la Commission
fralçaisc ; tous lcs cailotls, toutes les platines, tous les
outils ont été mis en réquisition et exltortés dans les
dépôts de la République. l

En nrai r795, I'administrateur Léonard Defrance,
aclressait cettc obscrvation au représentant du peuple
Robert :

rr I1 n'y a plus cle fer fort pour les armes, parce qu'il
a été rnis en réquisition et pris an ntaxinrunr. Il n'y en a
plus lrarce qu'on n'en fait pius venir, dans 1a crainte
qu'on nc le nrette cllcorc cu réquisition. l

L'aclministratiotr républicaine alla jusqu'à s'approprier
la fabrication au clétriment des rnarchands d'armes et
des ouvriers. Un officicr chargé seul de surveiller la fa-
brication des armes, remplaça I'Agence. Les mesures
prohibitives ne s'arrêtèrent plus : interdiction c1e fabri-
quer cles armes de guerre, soit pour 1'étrangcr soit pour
la France ; interdiction d'exporter c'l'antres armcs que
les fines armes de luxe ; interdiction même cle fabriquer
cles pièces d'armes ou des armcs de calibre de guerre,
ailleurs qu'à la manufacture nationale ('). C'était la
mort de f industrie lilrrc.

lJn Français, lc fonctionnaire Thomassin, a renseigné,
en rSrz, sur la décadence ori ce régimc avait entraîné
I'industrie armurière liégeoise à cctte époque :

tr La clisposition qui concentrait clans les mains cl'un
seul ('), non seulemeut la fabrication des armes desti-
nées au gouvernenlcnt, mais nrêmc cle celles qu'il autorise
les puissances à extraire cle Liége, I'a plongée dans une
funeste stagnation.

rr Cette disposition, disons-nous, soumet les ouvriers
à la cupiclité d'un seul entrepreneur, ruine les autres fa-
bricants et clétruit en faveur des fabriques étraugères
celles clc Liége... Dans le nombre des 2r fabricants
d'armes existant crr r8oE, quatorze seulement font en-
core travailler, mais ce nc sont que des fusils et des pis-
tolets clc luxc ; la quantité qu'ils peuvent livrer annuel-
lemcnt atl cornmcrce n'excède pas hrrit mille, et dans
cc noml)rc il faut comprendre au moins 2,ooo paires de
pistolcts. La valeur cle cctte fabrication n'excède pas
2oo,ooo fr. ))

Etr r8oE, lcs usincs or\ l'on forgcait lcs canons de fu-
sil étaieut au nombre de zz dans le clépartement de
l'Ourthe. Les eaux de la Vesclre activaient 1es usines
qui pouvaient fabriquer annuellement cn tcmps normal
un total de 138,6oo canons par an. Chaque forgeron
était à même cle livrer trois canons de fusil de guerre
par jour et 1c double en armes de luxe.

Le nombrc des fabricants d'armes finit par être ré-
dtrit à treize. fls constituèrent une association qui prit
le trom Soci,été des Treize. De ccs treize nous retrouvons
aujourd'hui les naisons Ancion, Francotte, Hanquet et
Piriot. Le titre cle Société des Treize n'eut pas long-
tenrps sa râison d'être. Cependant, la chute du régime
français en r8r4 ne renc.lit nullement pleine liberté à
f inclustrie armurière. Par arrêté du commissaire clu gou-
vernement hollandais, clu rz avril r8r5, la fabrication
des armes dc luxc fut entièremcnt interdite. Tous les

(t) ,lL, (r8o4), rr" rg; (r8o5) n' 60; - MA, t. )(I, p. 4gr.
(9) Thorlassil l-ait ici allusion au fabricant d,armes Jean Goswin.
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fabricants durent mettrc lcurs ouvriers à la clisposition
de Jos. n'Ialherbe, de Liége, ou d'autrcs fabricants char-
gés spécialement <le la fabrication dcs armes <le guerre
pour le compte clu gouvcrnenrcrrt prussien et de celrri des
Pays-Bas.

Toutefois, cctte cxigerlcc crlt pcu tle duréc, et fina-
lement le réginre hollanrlais n'influa pas cléfavorablement
sur I'armureric liégcoisc.

Une innovation très ingénieusc avait, du reste, été ilr-
troduite dans ccttc lrranche inclustriellc. En rEro, le
fusil à l>ercussion, ou à capsrrle fulmirrante avait êtê f.a-

briqué à Liége. Son usage se généralisa bientôt pour 1es

armes de luxe tout au rnoitrs. D'autre part, l'Amérique
venait s'approvisionner largemeut sttt notre marché.
\Ialgré cette salutaire réaction, le total des armes ex-
portées de notre ville cn r8z9 ne s'élevait qu'à 19o,66o.

L'année suivante, la Rclgiquc conquérait son indépen-
dance nationale. Au bout de six années le nombre des
armes fabriquées moutait à 34s,37q. Vingt ans après,
cette production était l)resque doublée. Elle comportait
S87,gZ4 armes cle toutcs espèces valaut près cle ro mil-
lions de francs.

La prospérité de notre fabrication armurière avait été
croissante. En rgrz, rEo fabricants, sans compter une
ringtaine cle procluctcrrrs tlc 1rièces d'armurerie, occu-
paient unc trentaine cle rnilliers d'ouvriers et livraient
bon an mal an yrlus d'un rnilliorr cl'annes d'urre valeur
de r.5 millions cle frarrcs. Nous ne faisons pas état cles

armes qui nous arrirraient des pays étrangers pour être
remises à ncuf et qui sorrt rarement sounrises au banc
d'épreuves.

Il est vrai r1ue, delnis rE66, une révolutiorr radicale
s'est produite c'lans f industric arnrurière. Jusqu'alors
chaque ouvrier fabriquait ccrtairres pièces; il s'aclonnait
tranquillenrent à ce travail an nrilieu <1e sa famille, qui
l'aidait même très sonvent dans sa besogne. Ce mocie
de procécler ne fut plus praticable quarrt à I'arme de
guerre.

La substitution du canon cl'acier au cânoll de fcr forgé,
la fabrication cle I'aLme se chargeant par la culassc clont
I'adoption se généralisait clatrs les arrnécs européennes,
exigèrent une suite cl'opérations qui ne pouvaieut s'ac-
complir qn'avcc I'interrrentiorr cle la mécanicluc. Nos in-
dustriels, porrr évitc'r cl'êtrc snpirlantés cl'utrc façon
désastreuse claus la fabrication cle ces etrgitrs, frrrettt
obligés cle foncler erl notrc ville clc 1-rttissatrtes nratrttfac-
tures rl'armes de guerre, ot\ la machiue comnlcllcc et
achève sur place le fusil y cotnirris le bois. Ces mauu-
factures ont été créées soit par tl'atrcietrttes nraisous tcllcs
que les Ancion, les Dresse-Lalorrx, les Francotte, .les

\agant, etc., soit par quelque associatiorr puissantc telle
que le synclicat national pour la falrrication des armes
de guerre de Herstal, or\ tlcs nrachines perfectionnées
produisent ce qu'on appelle les pièces interchangcables,
c'est-à-dire pouvant ôtre placées sur n'importc <1ucl fusil
de mêmc système.

De plus, nraints cle nos concitoyens ont réussi à in-
r-enter des armes réputées les meilleures. Etr somme, les
efforts cle nos inclustriels lrour maintetrir dans le monde
notre vieille renomrnéc ont été prodigieux et ont dé-
montré la pérennitÉ' de rrotre supériorité.

Ils n'ont 1,ru enrpêcher l'établisscmcnt, chez cliverses
nations curopécnncs, et iusqu'cu Anrériquc, c1c manufac-
tures d'armes c1e guerre qrri ont fini lrar nous enlever

une sorte cle nronopole, sâl1s toutefois ltouvoir ternir
notre réputation traditionnelle de fournisseur d'excellents
produits.

Il cst, en tous cas, rlt1e fabrication où notre ville cle-
meure sans rivale sérieuse. C'est celle cles armes de luxe.
Cette fabrication continue à se faire, partiellemcnt du
tnoins, au ilomicilc dcs simples artisans comme autre-
fois. Qu'on l)renrle le type de fusil le plus somptueux
sortant <les ateliers liégeois, il se payera ici 7oo ir.,
tandis tlne Paris et Lorrclres en réclameront r,5oo fr.
Cette industrie cles armes de luxe est bien à nous. I.iége
la conservera avec la prééminence que lui assure l'es-
prit cl'initiative clc ses fabricants et le savoir-faire de
ses ouvriers arnruriers, qui puisent des éléments cle
perfectionncmcnt clarrs tl'excellentes écoies profession-
nclles.

Ccs notes historiques ,J l,i,r.lostrie armurière lié-
geoise venaient d'être dressées lorsque surgit la terrible
guerre de l9l4 à 1918. Nulle période cle notre long passé
n'a étê plus clésastrerrsc llour notre pays, en général, er
lrour J'at'mLrreric cle Liége tout particulièrement. Deux
jours à peine allrès la violation de la neutralité belge,
rrotrc cité sc trouvait cnvahie par l'armée allcmande.
()rdre imnrécliat fut tionné par celle-ci à la population
dc lui lirrrer torrtcs les armes.

Sans doute, cotnnlc l'a noté autre part NL Aug. Fran-
cotte, 1trésiclcnt r'le l'union des fabricants d'armes, cies
ateliers cl'arnres allcmands ont travaillé ferme ici clurant
la périocie l>cllitlrreuse. D'antres dissimulèrent leur vraie
rrationalité sous la forme anonyme avec le concours de
conrl)arses bclges ('). Iiais les vrais fabricants liégeois
ccssèrcrrt de travaillcr <lès les premiers jours cles hosti-
lités. D'ailleurs, ils furent forcés de se défaire des pièces
cssentiellcs <les fusils, Crâcc à des démarches répétées,
ils purcnt 1cs déposcr à la llanufacture cle l'Etat, entre
les mains cles Allenrancls quand même, et conserver les
armes rlaus leurs ateliers et magasins. Ces pièces, peu
après la rcntrée des troupes belges, en clécembrc rgr8,
ont été restituées aux propriétaires. fl n'empêche que
lcs rrsincs <1'armcs liégeoises ont subi le sort cles fabriques
dc la grancle industrie : )cs réquisitions ont enlevé, en
forte partie, I'outillagc, lcs conrroies, cles aciers, rles
cuivrcs. Les atclicrs cle parachèvement clont clépend,
pour bonue part, Ia rcmise sur lrieci de nos fabriques,
ont été vidés par les envahisscnrs teutons, de même
qu'ont été détruites lcs usines or\ I'on confectionnait ies
cânolls cle fusils.

(( La grlcrre rr, a consignij le mêmc spécialiste, ( a en-
traîné cles corrséqueuces terribles pour l,industrie des
armcs. Bcaucoult d'clttrc ltous se sont endettés, quelques-
rurrs nrinés. Nous avorrs à l'étranger des millions cle
créances que ltotls lte savolts comment rccouvrer : en
Russie, cl Italic, rlans lcs Balkans. Les armes liégeoises
avaicnt un clébouché irnlrortaut en Allemagne et en Au-
triche qui accaltaraicnt rrn tiers clu marché. Nul évidem-
ment 1le songeait à cotrtitruer là ce trafic. Quant aux
ouvriers arnruriers ils sc trouvent réduits pour long-
temps à unc inactivité complète et forcée l.

I)epuis ccs constatations, la situation cle la fabrication
clevint _1rlus critique clrcore. II. Aug. Francotte en a
inciiqrré lcs causes : 1es exigcnccs ouvrières d'une part,
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le protectionnisme qui sé1it d'autre part-daas les pays
où nous exportions avant la gueîre la plupart cle nos
produits, ont porté un coup mo{tel à notte industric.
Seule f industrie mécanique'peut réagir dune façon heu-
reuse.

Grâce à Dieu, les qualités maltresses : d'endurance au
travail, d'intelligence, des fabricants comme des travail-
leurs manuels, sont parvenues dans les toutes deraières
années à surmonter ces difficultés variées. L'industrie
a repris de l'activité. Nos armuriers, on peut en avoir
la conviction, conserveront à leur fabrication son antique
et glorieux prestige.

S'il était juste de reconnaitre les immenses services ren-
clus à la cité par les armuriers, en leur dédiant le nom
d'une rue, il convenait aussi de choisir une voie du
quartier Saint-Léonard, qui a été cle temps immémorial,
le quartier armurier, par excellense (') .

En 186r, le Conseil communal décidait I'ouverture
de diverses rues de ce côté de la ville, à condition que
les propriétaires des terrains qui seraient traversés par
ces voies, interviendraient dans les dépenses. Dès que les
plans eurent été mis à exécution, les habitants deman-
dèrent à la Ville d'attribuer le nom de rue des Armuriers
à celle qui formait le prolongement de la rue Navette.
En 1866, la Ville accéda à ce désir.

Dans la rue des Armuriers, où s'élèvent deux rangées
de bonnes maisons, on remarque une srèche qui porte
1e nom de son fondateur, Hubert Lepage. Le 14 février
r87g, M. Lepage fit donation à la Ville des crèches si-
tuées place Saint-Christophe et rue des Armuriers, avec
les habitations en dépendant, et de val,eurs mobilières
pour plus de rrr,ooo fr. En reconnaissahce de cette gé-
nérosité, la Ville clécida de faire placer le buste en
marbre du donateur dans l'établissement de bienfai-
sance qu'il a fondé rue des Armuriers. M. I"epage est
mort en notre ville le 6 mai 1882, àgê de 8o ans.

Arnould de Saint-Laurent

RUE - C'est I'une des nombreuses appellations qu'a
reçues la rue d'Amay <1ans sa longue existence. La dé-
nomination Arnould de Saint-Laurent se maintint du
commencement du XV" siècle (') au début du XVII".
On trouve aussi les formes Ernul ile Saint-Laurent ou
Saint-Laurent tortt court, mais elles avaient en sommè la
même origine. (V. Saint-Laurent.)

Ars
nEnnrÈnE LES - Cette voie est devenue rue iles Airs.

Artisans

RUE DEs - va de la rue Naimette à la rue Xhovémont.

La rue des Artisans, créée en t872, occupe une partie
de l'emplacement de l'ancienne propriété des Tierçaires
dite de Hocheporte. Le terrain sur lequel cette artère a

(r) Extrait d,itne Chronique de Lifsc, (man. d.e BUI,, n" q4, î. g7l,
année 1636 : r Philippe Renard, capitaine de la Chaussée Saint-Léonard.,
deneurant près de la chapelle Slaint-Dêsir, à I'enseigne de la flace
d'Arrnes, olquebusier et maîchaid d,e canons... t

(21 4r4, r5 janvier: Ruwe lrfflt.T de Sain Lorent en llhe, qui t!'nt
delle ruwe de Point d'Avroit vers I'eglize Saint-Johan en Ilhe. (crlB.)

été percée appartenait à M-" de Waha. Les maisons qui
]z ont été bâties forment une cité ouvrière dite de Waha.
C'est en raison de la condition des habitations de la rue
que le Conseil communal a donné en 1873 le nom rue
des Artisans.

Arrlaux
Ils se font extrêmement rares les arvaux à I,iége. I,es

rues des Aveugles, Beauregard, Roture, du Mont-de-
piété, des Prés, etc., montrent les derniers représen-
tants. Ils ont cependant joui d'une longue vogue. Peu
nombreuses étaient les rues qui s'en trouvaient dépour-
vues au moyen âge.

Le mot ansau provient du latin arcu aolutus rr tourné
en arc r. Il s'écrivit dans l'ancien français de plusieurs
façons : antol, attau, arue&u, aroolt, arloul, arlo,
Les arvaux consistaient en vottes formant entrées
de rues ; mais ils n'étaient pas toujours arqués ; quel-
ques-uns furent à plate-bande.

Jadis, dès que la ville était sur le point d'être atta-
quée, en même temps qu'on fermait les diverses portes
de la cité, on tendait des chalnes à travers les rues, et
les aroaux étaient barricadés. On bouchait ainsi toutes
les issues à l'ennemi, ce qui facilitait la défense de la
ville elle-même.

Aroau

RUELLE pB 1' - Nombre de voies de communicatiotts,
de second ordre, durert souvent être désignées de la
sorte, mais point d'une façon stable. Tel n'était pas le
cas pour une ruelle de la paroisse Sainte-Aldegonde qui
continuait à porter cette dénomination à la fin du XVII"
siècle (') à raison de l'arcade ouvrant cette petite voie.
Celle-ci aura été englobée finalement dans une propriété '

particulière.

Aroau Sainte-Croix

RUE - Cette rue partait de la place Saint-Pierre ac-
tuelle et aboutissait rue de Bruxelles. On lui a appliqué,
en 1877,le nom de I'ancienne rue Salamandre dont elle
formait le prolongement. L'antau qui a servi de premier
parrain à la rue dont il s'agit était-il déjà créé lors de
la Male Saint-Martin? C'est probable ; mais il est pro-
bable aussi qu'il n'était nullement connu alors sous le
nom d' arrau Sainte-Croix.

Les documents historiques des XV" et XVI" siècles
ne citent quel'aruau Saint-Pierre ('). Serait-ce 1à la dé-
nomination première de |'araau Sainte-Croix? L'appel-
lation Saint-Pierre, attribuée au futur an)au Sainte-
Croix, s'expliquerait, car les maisons à côté de cet artau
faisaient partie du territoire sur lequel s'étendaient les
immunités de la collégiale Saint-Pierre. Nous avons vu
signaler pour la première lois l'antau Sainte-Ctoix sotts
cette appellation dans des titres du commencement clu
XV[" siècle.

(t) 1660 : Illaimn paroise Sainte-Aldegonde, joind. vers Meuse à
la Licorne, vers Souverain-Pont à une ruelle dite d.c l'Atuo. (RP, t. 241
f. 16r.)

(2) r.5or : Maison pâroisse Saint-Servais sous I'aao ile Solnt-Pierre.
(EL, r, S8, f, z3r v'.) - 1596 : Mais. à l'opposite de l'anoz de Sdtnt-
Piclrd ioind. vers le palais... vers Saint-Sewais à... (Ibid,, t. ar73, 1. ror,l
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Il y aura bientôt deux siècles que l'aroau a disparu.
Par son étroitesse il gênait la circulation publiquc. La
Cité, pour élargir le passagc, acheta cn 1733 deu-s mai-
sons qui lui coûtèrent 5,ooo florirrs. Elle eut à paycr
aussi à la collégiale Saint-Pierre une autre somme de
2,257 florins pour I'actluisition d'uu terrain apparte-
nant à ce chapitre.

La démolition des bâtiments rcndue uécessaire par
I'exécution clu nouvel aligncment etttraîna une nouvelle
dépense de r,7og fl. Par la même occasiou, nos édiles
firent placer, moyennallt zzo florins, au ltas cle la petite
rue à gauche, une pompc llublique qui a disparu vers
I'année rE85.

La voie fut eucore améliorée en 1758. La Ville y fit
creuær un canal qui devait recevoir les eaux venant de
la place Sa.int-Pierre. Ce canal longca la derneurc du
conseiller Limbourg ('). Iin 1787, otr expropria ettcore
dans un but d'élargissernent la maisou du sieur Spau-
sen qui formait I'anglc dcs rucs Neuve - maintenunt
de Bruxelles - et Arvau Sainte-Croix (").

Cette dernière a subi depuis 188.5 d'autrcs heureuses
ransformations, au graud avatrtage du roulage.

Il y avait, nous l'avolts <ï, m"itrtes voies cle commu-
sications ayant reçu la qualification Antau. Ainsi con-
naissait-on l'Araau Saint-Ren4,, 1'Antau de Roture,
I'Arz,au Sainte-Catherine, etc. Nous les rencontrerons
à mesure que se présentent <latrs I'ordre alphabétiqrre les
noms qui les distinguaient.

Arzilleooges

Lieu-dit qu'on cotttraissait att faubourg Sainte-Wal-
tnrge, il y a quelquc cinrl siècles. L'appellation avait
s raison d'êtrc dans les fosscs à argilc que l'on exploi-
trit à cette place (').

Arzis

pLÂcE DES - Est sittrée farrbourg Sainte-Marguerite,
cnlre les n"" zto à 234,

L'appellation se ral)porte r\ dcs couches <l'argile qvi
&aient exploitées de ce côté', il 1'a <les siècles. Argile,
du latin argilla, a fait en bas latit.r arcilla, er1 roman d/-
dlc et en u,allon fuzèy. En vicux lattgage français
lml, mêmc au XVIII' sièclc, I'cndroit était indiqué
æs arziers : l'exprc'ssiott sc trattsfttrnrait dans le ltarlcr
populaire, en arzis.

Les fosses <7'argile étaient assez. ttourbreuses jadis à

Sdnte-llargueritc. Elles 1' occulraienl de grands espaces

& terrain. En t664, des Callttcirrs, lltlur réponclre aux
sllicitations réitérées de la lxrprrlatiorr dtr qrrartier,
elleient s'installer darrs lc farrborrrg Sainte-Ilargttcrite.
-lfin de les aider à élever le cloltrc qu'ils désiraient
€tablir < en clcdaus la fattsse' portc r, c'est-à-dire vers
Fmtérieur de la ville, le prirrcc ettt I'intention cle mcttrc

!, RCc, r. 17561759, f. z.i6 r'.
8r lbid.t ,- grai 1787.

,;r, r{t$ ' Bonicr dc terrc ('strrrl à rlt'lrrrs (l( llc Dorte Sûintc-wal-
Ltt. eû lieu dit artx ,4 r.sillr'trrl'r's, j()itr(lrrlrt tl( ss( llr et tlessoz ârrr
lr|c llanotorr dc Picrcrrz(', (l'ârlrolrt à gr:rnrl tlrtlrtitr dc l.iégc.1/'ll.,
ûlJ:a-, r. F, f.;:.)

en rendage l'troclantatoire ou ell vctlte rr les communcs
ou rvérixhas clites des .4zsille.s r et d'affecter les re-
vcnus cle ces rendages au-x Capucins. A cctte époque les
arsilles ou plutôt les terrains vagues collntls sous ce nom
s'étendaient jusqu'au Chemin Ralet.

Le clessein du prince émut la population de la loca-
lité. Des habitants cle Sainte-Nlarguerite et même des
lrourgeois cle Liége firent remarquer que ces wérirhas
ou terres banales venaient fort à propos dans les moments
de crise générale, qu'ils servaient, crl ce cas, de refuge
ârlx paysans, et qu'err temps ordittaire ture foule d'ou-
vriers s'y livraient.aux soyes (au sciagc de bois) et à

d'autres ouvrag'es. Pour satisfaire ses sujets et laisser ces
terrains communs à la clisposition du public, le prince
remplaça 7e rendage eu question par unc collecte au
profit des religieux. Cette collecte ne produisit que 3o
à 4o florins de Brabant. IJne seconde collecte faite dans
le même but n'ayant pas été plus fructueuse, llaxinrilien-
Henri de Bavière finit par mettre en rendage au dernier
cnchérisseur une partie dcs ar.sillcs susdites. Llltérieu-
rement, en r687, les sections restantes furent partagées
cn nonrllreux lots et donuées en accense pour être
livrécs à la bâtisse (').

A la vérité, dès le clébut du XVII" siècle des portions
de ce sol étaient aussi accordées en accense par la
Chanrbre des comptes du prince dans pareil but. Le cens
annrrcl polrr une parcelle s'élevait à 8 florins liégeois
en 1617 ().

L'er.r<lroit dit aux Arzis ou aux ,4 rziers, reTevait sous
I'ancien régime, pour le spirituel, de la paroisse de
(llain. fln gros lopin du sol échut au XVII" siècle aux
mairrs <le la famille de Clen ott de Glain. L'une des
principales maisons élevées sur la place appartenait un
siècle plus tard à Jean Finct, dont les représentants la
cédèrcnt cn 1783 au proctlrerlr Collin moyennant zor
florins de rente, plus r,.5oo fl. Brabant de contrepan
ct quelques autres charges.

Iin 1837 fut décidée la création d'une place publique
sllr llne partie du terrain <lit les Arzis. En 1638 le projet
était mis à exécution. La place est maintenant incorpo-
rée nominalement en la rue Sainte-trIarguerite. Dans
lcs lrâtirrrents nu^ zz2, 224 ct zz6 avait été fondé le rr
scptcnrbrc r847, sous la direction du cloctcrrr Pilet ct avec
I'aide du rloctcur Lombard, un établissement d'aliénés
très réputé cu uotre ville. Les filles clu Tiers Ordre de
Saint-François étaient vcnrlcs se fixer au XVII" siècle
ii I'crrrplaccrncnt qrle clcvait occuper cet âsile. Immédia-
tcnlcrrt avant (luc le docterrr Pilet en llrît possession,
I'inrrncublc servait de succursale à la maison cl'instruc-
tion dc I'abbé Julliot. Ccttc succrlrsale avait pour <ii-
rcctcur I'atrlÉ Wathar. C'est maintenant le siègc d'urrc
i'colc prinrairc rlc frèrcs tlc la doctrinc chrétierrrc.

Arzis

RtrE DES - Cette voic qui relie la ruc Sainte-Jlar-
gtrerite à la rrrc dc Hesbayc est devenuc la rue Iintile
Gérard depuis le 3o janvier tqz2. Elle avait reçu en
rETg sa rlénonrination rue de s Arzis, dotlt I'exlrlication
se rattache à cellc de la place.

( I ) (.'tr, R.ild. 'rl .slrit.(, r. s.i, f
(:) Cr, l. :7i.

rsl -- r. z{9, f. ro ct ll,2'fragin
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Yoft HasselinPorte.

Yoir Ansonrue.

Assonrue

Aubains

RUELT,E DEs - - I1 n'a pas été parlé frêquemment
de cette voie dans les derniers siècles. Mais au XIV",
au XV" et au XVf'
siècle, la dénomina. 1

tion ruelle des Au-
bains ott d.es Albains
était d'un usage cou-
rant. La voie doit
être identifiée avec
la rue Fond-des-Ta-
u'es. Elle s'étcn<1ait,
en effet, du Thier-à-
Liége à la rue Sainte-
Walburge en se te-
nant à proximité cle

ce qu'on appelait et
appelle encore Thier-
des-Vignes ('). fln
clocument de l'an r5or
des Echevins de Liége
décrit ainsi son par-
cours.. rr Rualle qui
tend de Pixhamolin
à Sainte-Walburge,

condit le rualle des
Aubains r (').

Lui aurait-on clon-
né ce nom à cause
d.es aubains, c'est-à-
dirc des banrris qui,
n'ayan1 plus clroit de
cité, sc seraient réfu-
giés de ce côté? L'af-
firmative paralt très
vraisemblable, car il
y avait là une déli-
mitation bien tran-
chée entre deux ju-
ridictions, 1'une de
la < cour des échevins
de Vottem r, et la
cour dite de Pixha-
molin < declens franchise
Chap. II.)

ASSELINPORTE - AUGUSTE DONNAY

Augustc Donnay

Cliché de rû Vne'tltq'Ilome

Septième partie, le pays liégeois en n'importe
passé. On le faisait ressortir
lendemain de sa mort :

Auguste Donnay

RUE - relie la rue de Campine à la rue Xhovémont.

I.e z4 mars rgrq, le Conseil communal adoptait un
plan d'alignement et d'ouverture d'une rue de douze
mètres de largeur pour raccortler la rue de Campine
à la rue Xhovémont. L'édilité lui fit subir des modi-
fications, le r"" août rgzr, à la demande de M. le Mi-
nistre de I'agriculture

A cette artère de
grande communica-
tion, destinée à ren-
dre de précieux
services au quartier
environnant, le Con-
seil communal a, le 6
novembre tg22, d'une
voix unanime, impo-
sé le nom clu très
réputé et très regretté
Auguste Donnay.

Cette dénomination
est un légitime titre
d'honneur décerné à
la mémoire d'une il-
lustration toute rê-
cente et tout origi-
nale de I'art rn'allon.
Auguste Donnay s'est
révêlê à un degré des
plus éminents, comme
peintre, imagier, gra-

veur, .littérateur,
poète et philosophe à

la fois. I1 peut être
ainsi rangé dans |a
rare élite des artistes
qui ont su rendre
leurs impressions Par
la plume de l'écri-
vain, par le ,crayon
du dessinateur et Par
le pinceau <1u Peintre.

C'est suftout en

cette dernière qua'
lité qu'il a brillé.
Toujours il figurera
au premier rang de
ceux qui ont, à ce
point de vue, glorifié

quel siècle de son long
en excellents termes au

Asselinporle

, ('). (v.

(1) 1506 : Vigne orès Liége entre Payenporte et Sainte-Walburge, join<l'
teis'Liége allà rue d.es Albains, d'aral à werixhas. lEL, r. 65' f' r84 v"')

1z;11.57, f. r4.
(3) r4r5 : I,y esquevins de Votemme lours lrenchises et tenant jurcis

aeitâ àourt de vengnis condist de Pixhanolien dedcns lranchicse'
(Paroisse Saint-Pholien, chqrte sur barchenin'l

< Dans le clomaine cles arts graphiques, la sensibi'
lité de notre race n'eut jamais de plus sincère et de plus
clélicat interprète que ce poète du'crayon et du pin-
ceau, qui sut synthétiser avec un art si profond et si
simple, dans ses toiles décoratives, dans ses innombrables
pastels et <lans ses merveilleux dessins au trait, tout
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ce qu'il y a d'ineffablcrnent attacharrt dans les traits
dtr visage rlc ia terre natale (') . l

Perpétucr le souvenir éloquerrt cle cet illustre cott-
citoyen, cc l1'est point seulement magnificr sa juste
renommée, c'est aussi tircr, cle sa lab<lrieuse ct hollllête
existence, <lc fécondcs leçons pour les générations à

venir. C'est le donner en exemple salutaire et cotttinu
pour <.Iémontrer péremptoiremcnt ce que peuveut pro-
duire, lorsqu'ils se trouvent réunis dans un même
homme, la dignité de cotrduite, le courage persévérant,
la force d'inébranlable volonté, nonobstant les obstacles
qui paraissaient devoir s'opposer à la réussite.

Darrs sa jcunesse, plrrs que tout autre, Donnay fut
aus prises avec scmtrlables difficultés qui eussent dé-
couragé beaucoulr cle icurres gens. 11 naquit à Liége
rue Saint-Jeatr, lc z3 nrars 1862. Sort père, du prénom
Lambert, était un scrrlptcrrr clc quelquc valeur. La mère,
née Brassinne, clcscendait cl'uue vieille famille de né-
gociarrts liégcois. I'llle nrourut alors que son fils Au-
guste était très jeuue encore. Le pèrc ayant épousé en
secondes lloces uue denroiselle Constant, I'cnfant vécut
chez son tuteur et onclc maternel, négociant en vins
de la rue Pont-c1'Avroy. I'n biographe note que, vou-
lant éviter à son neveu, tlans la mesure clu possible, ies
<iétnircs dc la carrière artistique, le tuteur cl'Attguste
Donnal' lui conseilla cle s'assurer la subsistance par un
métier qui ne I'empêchât pas de s'aclonner à dc plus
ideales occupatiorls ('). Donnay se rendit à ce raison-
ncrn€nt. Dc la sortc, sous la conduitc de Berchmans,
père, aborcla-t-il la simplc clécoration ; mais, en même
temps clans ses moments cle loisir, il s'enrpressait de
suiçre les cours dc I'Acadérnie rovale des lleaux-Arts.
Drion, le <lirecteur tle ccttc institutiorr artistique, im-
pressiorrné dcs heureuscs dispositions qu'il remarquait
eû cet élève, I'engagea fortenrcnt à prenrlre part au
cûncours portr la bottrse tle vo1'age tle rooo fr. fondée
à l'Àcadémic. Le novice artistc la conquit d'emblée.

Àinsi se transporta-t-il ai Paris, oti il résida trois
orois, entièrement yrréoccupé tlc <lévclopper ct clc varier
srs counaissances artistiques, par la visite et 1'étude
des nrusées. A Paris aussi il s'essaya à tirer profit de
sri travaux de tlébutant, totlt cll Irc négligcant uul-
lement cle sc mettre eu ral)l)ort avcc qttelqttcs autorités
sçÉciales err rnatiè'rc d'art. Lrri-rnênre adnrcttait que
Puris de Chavatures ctlt nne influence ttès prononcée
sur son avcttir. D'autrcs opittctrt celreutlaut que tr la
fernreté et la sobriété de Ro1.rs ct son souci d'équilibre
procurèreIrt à Donnay <1'hcureuscs insltiratiotts rr.

Rentré err sa villc natale, le pcintrc liégeois se voua
as€r uue tcllc activité et une tellc llcrsévérancc i\ la cul-
ture cles beaux-arts qu'il ne sorl.qea à la vic cotrirtgale
qu'à un âgc relativemellt avârlcé. Après avoir occupé
d'abord un spacicux appartentctrt <le la place Lmile
Dupont, il se décida à sc fixer tlans la vallée enchan-
tÈresse et 1roétique r1e I'Ourthe. Installé cn premier lieu
dans une modestc habitation, trotr loin <lu potrt de
ilén', il porta rrltérieurenlent ses préférences srrr la
colline, puis, enfin, se fit anrérrager la villa que les
admirateurs cle I'irttéressaut artistc tr'oublierotrt jamais.

De cctte solitudc, il ra1'orrnait avec ulle prédilec-

Ch. DELCHF:\'ALEnlE, dans
(;cr)rgcs SItII:\*0\, (;dscllr

I '.ll-r i r r.c.s .

Llr: Li'tgt'.

tion filiale perlt-ol1 dirc, sur toutc la valléc cle l'Ourthe
ct cle I'Arnblève pour en saisir fidèlemetrt et consigner
les sites les plus frappants, les mieux choisis, 1.rour lcs
transfigurer ensuite, clans son atelier, en panorâmas sym-
boliques.

Ilalgré la moclestic clc I'auteur, les ceuvres de Don-
nay avaient attiré sur lui I'attention généralc du monde
artistique de notre région. I\Iaints de ses dcssins rre
tar<lèrent même pas cl'avoir les honneurs du Musée
communal des Beaux-Arts, tanclis que 1à tout proche
I'Académie lui ouvrait ses portes pour recevoir les ensci-
glcments clu maître.

Déjà, en 1899, I'on avait pu faire ressortir son puis-
sant mérite artistique: rr Ses tlessins rr, constatait un de
ses émules, < sotrt d'une ravissante exltression ; ses clé-
cors cl'une harmonieusc et originale beauté ; ses illustra-
tions d'une fincsse et d'un symbolisme clélicieux ; ses
eaux-fortes sont fouillées et profoncles ; ses ltortraits
d'une intensité cle vie merveilleuse. Son talent est fait
à la fois cle force et cle clélicatesse ; il impressionne par
sa robustesse ; il charme par sa poésie, et la sincérité
en cst si grande, f intellectualité si expressive que I'acl-
miration est tout cle suite conquise pour toujours (t).1

Pourtant, sa première exposition n'eut licu qu'en
r9r z. Elle étonna par l'éclat artistique de I'ensemble
des panneaux, r1ol1 moins que par le nombre prodigieux
cles irroductions. Elles se chiffraient par plus cle 35o (').
Ce fut une consécration solennelle du talent extraordi-
nairc de notre éminent concitoyen.

.Et ce talent nc se <lémentit jamais. Quand le 18 juil-
let rgzr, son excessive ardeur au travail contribua
à le concluire à la mort à Jette Saint-Pierre, l'éche-
vin Olympe Gilbart considéra comne un devoir, en
séance clu Conseil cornmunal, cle rendre publiquement
homnrage à la mémoire du grand artiste clue I,iége ver-rait
de perclre.

rr Auguste Donnay rr, dit-il notamment, < occupe dans
I'art rvallon une place très caractéristique et s'est créé
une technique spéciale. Ses æuvres sont rnarquées au
coin cl'unc originalité inoubiiable... Son (Euvre est vi-
vantc, fraîche, archaïque, légendaire, et c'est ce qui
en fait le charme irrésistible. Et avec cela quel sens
virgilien il possè<le cle la nature, quelle finesse dans les
tons, quelle suavité harmonieuse ! Auguste Donnay est
le chantre émerveillé <le la Wallonie. l

Cette sagace appréciation du maître est partagée d'unc
manière générale, même en dehors de la Wallonie. L'au-
teur de la Cité ardente,le ministre d'Etat Henri Carton
de Wiart s'exprime ainsi : ulu'art de Donnay si per-
sonnel et surprenant dans sa franchise traduit les meil-
leures aspirations tle l'âme rvallonne contemporaine. Nul
doute que son renom ne rayollle de plus en plus. rr

Aussitôt après la mort cle uotre grand concitoyen, la
section liégeoise des Amis de I'Art rvallon, aidée fi-
nancièrement par la Ville de Liége, pour reconnaître les
mérites de Donnay et 1a gloire qu'il a valu à notre cité,
a fait dresser un simple monument funéraire au cime-
tière de Robermont. La tombe est située à l'angle d'une
allée proche de I'entrée, dans la partie septentrionale du
champ de sépulture. La clécoration se borne à cette ins-

( I ) E. JASP-{R, Etr(tnes
(21 v. Cotalotue dressé

illustrées <\r lournal d.e Liése, 1899, p. r4.
et annoté par A. DE NEUVTLLE.
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cription en grandes lettres tracées sur une dalle en granit
bleu :

Ll Vrr,ln nc LrÉee
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De pius, la Ville de Liége, en vue de perpétuer la
renommée artistique de notre digne concitoyen a dédié
à ses travaux une salle spéciale au Musée des Beaux-
Arts. Elle a été inaugurée solennellemeut, le z6 no-
vembre rg22, en présence de Sa Majesfé la Reine Eli-
sabeth et des principales autorités de I'Etat, cle la pro-
vincc et <le notre cité (') .

Auguste Hock
RUE - va du quai Mativa à la rue de Fétinne.

Vers l'année 1875 s'était établi, entre le quai I\{ativa
et la rue de Fétirrne, à travers f important terraiu d'Att-
guste Hock, le 1o:rg de sa

clemeure, un Passage Public
toléré par le propriétaire. L'uti-
lité qui résultait de cette voie

improvisée, Pour les habitarrts

des environs, engagea la Ville
eu r88o à tenter de 1ui donuer

une existence légale. Elle en-

tama, à cet effet, avec Aug'
I{ock, des négociations qui

aboutirent.

Voté au Conseil commttnal
le 4 août r8Ez, 1e Projet qui

accordait à la voie <louze mètres

de largeur, reçut l'aPProbation
royale le z5 novcmbre. Le 6

aott 1883, Gillon, échevin, pro-
posa au Conseil et fit substi-

tuer par lui la clénomination
rue Ogier le Danois à I'aPPel-
lation populaire que 1a voie
nouvelle recevait communé-
ment : rue Hock. Le Conseil
communal de rgoe a voulu
réparer I'espèce cle faute com-
mise une vingtaine d'années
aupâravant. Le 3 février, par un hommage justemcnt
mérité, il dénomma la voie susdite rue Auguste Hocb.

Gaspar=Auguste Hock, ancien orfèvre, émailleur ha-
bile, poète n'allon cle talent, a consacré surtout ses loi-
sirs à conter ses souvenirs cle jeunesse et à évoquer à
sa façon le Liége d'autrefois ('). Nul n'a fixé comme

(r) Pour biographie ou interprétation de l'æuvrc de Donnav, outre
lcs noti(€s citées, voir Vi( xaallonne, r92r, Dp. .533 et s. - O. GTIRART,
BA, tg2t, fr. .sr.s. - Ntarg. DEvIcNIt , I'c Ftambcqu, r92r. - .{rmand
RAssnNFossE, so!?'cflils dans ,'ie uallonnr, t. III. - L. RrzzaRDr, dans
le Soir du 21 no\. ag22, - M. KûNEL, Ufi lrtiste uallotl, \923, gr' in-4"'

(2) Auguste Hock a Dublié'scs aEil!'/.-s cn a toltrmes.
Il a aussi écrit : Liy'.cc au X-t" sii'cle, L.iêge su XI.{' silclr, LiCse

de tEzo à r8jo.

- AUGUSTINS

lui, dans une série de publications pleines de saveur
locale, avec ses expressions un peu risquées parfois, les
souvenirs des débuts du XIX" siècle, de la fin du
XVIIf", surtout en ce qui concerne les antiques quar-
tiers de Neuvice où il était né et cl'Outre-Meuse où il
avait vécu longtemps. Sans lui, l'histoire aurait peut-
être perctu la connaissance cle certains détails de mceurs
de la vie intime cle notre vieille bourgeoisie et de nos
classes populaires. Il a gardé jusque dans ses disposi-
tions testamentaires la pensée de la patrie liégeoise et
c'est à la Ville qu'il a légué ses importantes collections
de gravures, cle plans, cle dessins, de vues de Liége
et des environs ainsi qu'une série de manuscrits et
d'autres souvenirs locaux (') qu'il désirait voir ins-
taller au Musée archéologique.

Auguste I{ock, qui a vu le jour à Liége le 19 octobre
r8r.5, y est clécédé -le z7 octobre rgor. Sa résidence
occupait une grande partie du côté gauche de la rue
avec entrée au quai lfativa, qu'il a beaucoup contribué
à bâtir ('). A la rubrique quai des Tanneurs nous don-
nons quelques not:s historiques de la famille Hock.

Augustin

IIIPASSE SAINT- CCttC

impasse, clésignée souvent rile,
s'ouvrait rue cle l'Etuïe et dé-

penclait cle la paroisse Sainte-
Aldcgonde. Elle renfermait un
béguinage. f 'appellation Saint-
Augttstin, qui venait d'un des

pâtrons de cc béguinage, a êtê

changée dans la suite en Barbe-
d'Or. Le béguinage était dit
aussi cle Saint-Ambroise. Il en

est parlé plus amplement à

I'aiiicle rue de I'E,tuoe.

Au même endroit, à l'ensei-
grle Saint-Augustin encore,
s'installèrent des imprimeurs-
lil:'raires très connus : Jean de

Tournay, dans la première moi-
tié du XVII" siècle, et P. Dau-
thez, dans la seconde moitié.
L'enseigne subsistait au siècle
suivant (").

Augustins

Auguste Hork

RrvAcE DES On appela ainsi, durant plusieurs
siècles, une espèce cle port établi sur Avroy, lorsque

(r) Ses dispositions tcstamentâires ont été publiées ar BA, rgoz, p.4r.
(:) Hock a fait construire sul ses terrains, plus d'une trcntaine de

maisons, plac3 du Parc, quais de la Boverie et trIativa, rues de Fé-
tinne, des vennes, Rcnoz et ogier-le-Dânois.

(3) rToo: Rrre de Saiflt-lugustin, Droche tlu Dont de Toffcnt. {RIl,
r. 33, f. 32.s.) - r7r5 : Nlaison rue de saint-Augustitl ot du beghinage'
Dar. sainte-Aldegonde, ioind. d.errière rue de l'Eteufc. (NIan. du tcm,s.l
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la lleuse y coulait. Il se trouvait ull peu etr arnout clc

I'ancienne église des Augustins, dont il a pris le ttom.
Ce ,, rivage l a aussi été tlésigné sous d'autres déno'
mrnations. Les détails historiques trouvent lettr placc
à l'étude sur Arroy.

Augustins

RrE DEs - part du boulevard tl'Avroy, aboutit rue I.ou-
vrex.

En rE37, la Ville acceptait I'offre des propriétaircs
de I'ancicn couvent <lcs Augustins cle céder gratuite-
ment le terrain néccssaire à I'ouverture de rues sur
c.ette propriété. La création de la rue cles Augustins re-
monte à r83E (') et sa dénomination à l'année sui-
vante. Le nom des Augr.lstins a été judicieusement appli-
qué. Il transmct le souveuir du prieuré qui, petrdalrt
plusieurs siècles, occtlpâ I'emplaccment de ccttc ruc et
des euvirotrs.

Son origine se reporte au XV" siècle. En r45.s, le cha-
pitre général des religieux <lc Saint-Augustin, réuni
en la villc d'Avigtrotr, ténroigrta aux Pères tle la llro-
çince de Cologrre, le clésir de voir ériger, par eux à

Liége, un établissenrent cle leur orclre. Lcs religierrx de
France avisèrent âu nloyen dc réaliser le vt.r:u du cha-
pire. Ils furclrt secotr<lés ctr ccla l)ar ulr tréfoncicr clc

la cathédrale Saint-Lanrbert, Alcxanclre cle Seraing. Cc-
lui-ci, par testametlt cn tlate <lu z4 novembre 1488,

légua, eu faveur de f institution projetée ses nraisotr
et jardin situés err Torqueau ou, Trokea, proche l'églisc
Sainfs-\rrllenique , ainsi qtt'utte retrte de 6o mui(ls
d'épeautre. L'usufruit cle cette rcllte fut conservé conlnlc
rente viagèrc à Bartrc Larbesltine, servante du testa-
teur, laquelle nrourut c\ 1497. Aussitôt, Gérard Hcr-
gaert, prieur tlu couvcnt d'Aix-la-Chapelle, qui avait
reçu la missiou cle bâtir la maisorr de Liége, échangca les

biqs de Trokca contre t1n autre terrain situé sur la ri-
sière d'Avroy et réponclant nrieux att bttt poursuivi. ()n

traçailla bientôt à la construction cle l'église et du cort-

s'tnt (') . Zecms Hctrri cn fut le premier prieur. fl con-
tinua I'ceuvre de r5o3 r\ r.5o5 ct Jattpen Thomas, sccotrd
pr-ieur, eut la satisfaction <le la terminer en r.ir5. Ce-

fsdant, ce tre fut que le e5 rnai r.527 que la consé-

cration de l'églisc, cles autels et du cimetière, a été faite

1rr Pierre Vau dclt Eyndc ou a. F-ine, religieux lui-
m€me de I'Orrlre tles Iirmites cle Saint-Augustitr, ct
srffragant d'L*rartl <lc La ]Iarck (") ' Lanrl'rert d'Ou-
peye, chancclier tl'Erard, particilta par des libéralités
I I'agrandissement <ltt couvcut <lout les jardins dcvirrreut

";"'si très vastes. En r.544 lc frère Lamtiert }lethodius
les fit entourer d'un mur <1'etlceinte. I1 y avait là un
magnifique ensemble, très bien conditionrlé, lorsquc,
en 1568, les troupes de Guillaume d'Orangc v péné-

trêrent et se livrèrent à un pilla.qe en règle (n).

L'a communauté compta maints hommes de Yaleur.
1613, elle avait voulu ouvrir un collège cl'huma-

dtê; mais lc chapitre cathédral s'y opposa ('), le

,r lÆ arrêtés royaux (l'alicnenrcnt datent des
<rhc rEsg et 29 novembre t84o.

t, slEpEArr, M,sIIÀt, t. II, p. r14 -- Cft., man.
tr Lc :E mai, l'évêqrre l)énit lt sâcristie et cn

Ë.!ÈrE, ETêquts ouriliabes, 9' 87.1

t'. BI.+L, t. XII, p. 322.

É, Crthéd.ralc, DO, z1 avtil t6t3.

20 mars 1838, 16

1327, RIiI., f. r3J.

colrsacra I'tut('1.

moment lui paraissant inopportun. Parnti les écrivains
de ce couvent, on cite Thonr,as Gratianus, Nicolas Ple-
nevaux, Nicolas Stassart, Albert le Rond, Jcau-IJap-
tiste de Glen ('), Georges Aurelius, Daytref, Thierry,
F'izen, llathias Chefneux, Augustin llouhon, Aurclius
Pict.

Par leur talent, les Augustins nouaient <le bons rap-
ports avec lcs chefs de ia cité. Ainsi remarque-t-on, dans
les conrptes de la Ville, exercice 1655-1656, cet article :

rt Pour vin délivré aux Augustins, pendant leur chalritre
général, ayant déclié leurs thèses aux bourgmestrcs,
39 fl. rq lratars,r. En 166r, le P. Chefneux, obtint aussi
un subside du Conseil cle la cité, (( pour honoraires à
raison cl'uu livre présenté à IllI. les Bonrgnrcstres r (').

Lc prieur, qui occupait ce poste lors tle la première
arrivée cles républicains français cn r7g2, est Ouillaume
Ilanosset; il avait avec lui r3 religieux l)rêtres et 7
frères. Il est lrrobable qu'ils envoyèrent ert 1794 lcurs
objcts les plus précieux en Allemagne. I)u moins, lors-
tpue tlcs corrrurissaires se présentèrent à la comrnunauté,
cc.llc-ci ayallt pour llrieur Jaspar Penris déclara ne rien
posséder <lc quelquc valeur. Iin novcmlrrc r794 même,
le couvcnt devenait le siège drr dépôt des transports et
convois militaircs.

Lc zz ni'",ôsc an l'I (rr janvier r798) on lrrocéda
à la prenrière nrise en vente, col-ulnc bierr natioual, clu
({ couvent (n' 6r4), église, bâtinrents, cour et jardin
forrnant urr etrclos de 4 bonniers, .5 verges grandes, 13
petites ct :E: liiccls carrés, entouré clc mrrrs rr. Le tout
frrt adjrrg(. lc t z f lu:r,iô.se (-tr ianvier) , nroyennant la
sornme de sro,ooo fr., à Gérarcl l)enrct ct Guillaume
Masset. Lcs achcteurs <les bicns rrationall-\, oll le sait,
n'avaiettt à paycr que le clixième en nrrnréraire.

I,e dcrnier Arrgustin dc Liége cst Louis Lambotte, né
ert 1767, lcquel après le Coucordat cle r8or est devenu
curé dc Hcrmalle-sous-Huv ct est décé<lé à Loncin, le
g scptentbrc r8.5q.

Nous <lorruons clcs rcnseignements sur 1'église des
Angrrstirrs à I'articlc boulei'ard d'.lt,ro1', or\ elle est pré-
scntéc sous lc uorn igli.re dtr ,Sain1-,Sat-rement.

Les nraisons no" 42 et 44 formaient jadis un seul im-
meuble. C'é,tait I'hôtel de Larninrrc. f,ors du pcrcenrent
de la rue dc. Ia Cathédrale, cet hôtel, qui sc trouvait à
I'emplacenrent même de la rue, entre Vinâve-d'fle et
placc drr Roi Albcrt, a été tlénroli et rccorrstruit rue
dcs Augrrstirrs. Dans la prcmière dc ccs habitations,
résida longtemps le bibliophile rerrommé lJlvssc Capi-
taine-Pirlot.

(I) Orrlragcs rlrrs ii ce tlernicr: DLt drbtoir d{.\ /ill.r.s, r597. -- Le.s sir-
gr.liars I f Iolî,.rlrr bt,urlrùits. ioÙr |)ùl, s sorlr,s dr' lt,lgr'ric (t.ig7),
lcsqucls t)atrons (le lingeries sont unc eontrefaçorl dcs nrodèles dc Vin-
tiolo pnbli(.s ir I'aris en 1587 et à Turin en r.58g.

I'nc gravur( srrr bois, du XVI' siùclc égalcnrcnt, (tu'on attribue à
rrn frt\rc Augustin, sc troure darrs rrn rlanrrscrit dc Saint-Trond, con-
st'né ir la Ril)liothf'quc ro]'ale dc Rru\cllcs. Iillc rcprésente Sainte-
.\11lr('a\'(('la Saintc-\'iergc et l'cnfant Jésns.,\rr l)as se trorrvcnt ces
(lnatr(' vcrs :

() .lIrlrc Soinlr I rrrr, iitùt 0û'oil /(cIant(
f ,)s .à(rir'ldir.s ,l'orlrri.s tlt Li,'st
/ r's i rgx.rtiil.ç de corbs cl cl'ârttts
l'n hri.ilt cil hdtalt fot aToir si(gc.

ItJ( rl/,1.4, 5' année (1866), I). 8;.1
l1) C(' tivr('cst signalé rlans trE 'l'lIFtUx, Ilibliri.qr.thhi( li(tg(ois(, 2'

éd., eolonne 23:.
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Aulne

RUE D' - Le refuge c1e I'abbaye cl';Ilne, ou c1'Aulne
comme on écrivait ancietrnement est occupé actuelle-
ment pâr lc Bureau de Bienfaisance ; llous I'exposons
en détail à l'article l>lace Saint-Paul. Ce refugc avait
issue rue cltt Pont-d'Avroy par l'étroite ruel1e qu'ou
clénommait cl'.'1.lne oa d'Au.Ine. Elle a existé jusqu'au
début du XX" siècle. L'hôtel l\fohren (maintenant Pa-
lace-Hôtel) - 

qui a remplacé une maisou canotliale

- et le Bureau de Bienfaisance possédaient chacun une
sortie par cette ruelle. Celle-ci formait couloir à la rnai-
son c1e passementeries Lemaire sceurs, rue du Pont-
d'Avroy zr.

Le refuge du monastère d'Aulue était vaste. Avec le
jardin, il occupait une surface d'uue vcrge grarrde
fi tfz petites. fl conserva cette clestination jusqu'à son
aliénation sons la Révolution frauçaise, cle la fin du
XVIII" sièclc.

Véritable chemin cl'aisance, l'étroite artère ne desser-
vait que les deux vieilles propriétés claustrales. Sou em-
placement a été englobé presque totalement par le
Palace-Hôtel.

Quant à l'abbaye même, elle a été pillée, puis incen-
cliée err mai r7g4 lrar lc général français Charbonier.
Des fouilles, effectuées aux ruines clu monastère en r896,
ont amené cle très intéressantes découvertes. La plus
précieuse est, salrs contredit, le fronton de 1'entrée
principale. 11 s'agit d'uue pierre éuorme sur laquelle
était sculptée une madone et, à côté, la représentation
du fondateur cle 1'abbaye, Saint-Lanclelin, avec ins-
cription

Aumonier
RUE DE r-' - relie les mes Hullos et de Waroux à la rue

Bidaut.

Cette voie a pris rraissance cn même temps que le
XX" siècle. Elle a été baptisée rue de I'Aumonier 7e rz
mai rgoz. L'appellation est celle de la houillère vers
laquelle la rue concluit et qui fait partic du groupe cle

la Société cles Charbonnages dc Bonnc-Fiu. Le trom
Auntonier ici ne rappellc autrc chosc quc l'arbuste
produisant les framlroises, 1es mûres, ct qrri caracté-
risait éviclemment la terre or\ a été creusée la fosse mi-
nière.

Le charbonnâge comptc parmi 1es plus anciens de
I'Ouest de Liége. fl est probablement celui qui a donné
1e plus clc tablature aux autorités administratives et judi-
ciaires. Ces difficultés procédèreut surtout cle la situa-
tion cle cette bure. La concession gisait sur les rotices
de l'araine de la Cité et formait limite à l'araine bâ-
tarde de Gersonfontaine. Cette dernière eut mieux des-
servi 1e charbonnage, mais celui-ci n'y avait pas accès
1égal.

En outre, la circonscription minière de I'Aumonier
touchait à I'emplacement des murs c1éfensifs cle la Vil1e.
Les travaux, par conséqucllt, pouvaient avoir des effets
pernicieux. En r.567, le Conseil de la Cité orclonna une
enquête à ce sujet. Les voirs-jurés des charbonnages,
dans leur rapport du 4 décembre, recounurent ull vé-
ritable péril à permettrc la coutiuuation des ouvrages
à la fosse dite alors de 7'Almonnier rr situeis en l'heri-

taige Thomas Lekeu, de Saint-Laurent )). En consé-
quence, le Conseil commanda aux maîtres de la houil-
lère de remplir la fosse a de haut en bas r, ('). Cette sorn-
mation a-t-elle été suivie d'effet? Nous ne voudrions
pas l'affirmer. En tous cas, quelque temps altrès on
retrouve la fosse cle I'Aumonier en activité (.).

I1 faut savoir que les gisements miniers sous le mo-
nastère Saint-Laurent et des alentours relevaient de
cette abbaye. Il faut savoir encore que, fréquemment,
l'établissement religieux ne concédait 1'exploitation que
de couches houillères cléterminées et tlolt de toutes les
veines superposées dans le sol envisagé. Aussi les con-
cessions se succéclaient-elles parfois à intervalles assez
ralryrochés. De la sorte voit-on I'altbé de Saint-Laurent
procéder, l'an r576, à un rr rendage cles prises cle
houilles r dans le terrain du faubourg Saint-Laurent,
innrédiatenretlt er anlont cle I'abbaye, à clroite (" ) .
D'autres octrois sentblables suivirent. l{ais les cor.rrli-
tions se transformèrent au XVIII" siècle. I,e 16 sep-
tembre 1737, le chef du monastère'aut<lrisait n{athieu
Burl' et collsorts, représentant la société tr clc la fosse
de i'Aunronier r, à travaillcr rr toutes les veines cle
houille et charbon de tcrre, c.lt cornntençaut à la Grande
Veinette et allant aussi bas que les ouvrages à faire
se pourront cor-rduirc clans toutes les prises attenantes
au monastère et sorls obligation, pour les repreneurs
et associés, de lui rendre et payer le So" panier r.

L'établissement religieux a perçu ce clroit et a conti-
nué à jouir des fonds houillers jusqu'à sa suppressiou
à la fin du XVIII" siècle. Lors cle 1a vente des bierrs
rr-ationaux, la citoyenne Nihon, à laquelle succécla Ie
citoycn 'Wery, acquit une partie dcs terrains situés clans
la iimitc clc la coucession cle 1737. Alors Werl' réclanra
clc la houillère, lc droit du Eo" panier sur les houilles ex-
traitcs clu foncls clépenclant cle son acquisition. Cctte si-
tuation provoqua une série de litiges jucliciaires, conr-
pliqués de revenclications aclministrativcs ('). Brcf, le
préfet du département de I'Ourthe, pâr ulr arrêté clu
rq fr'imaire an XII (6 décembre r8o3), reconllut-au
norlveau possesseur clcs bierrs-foutls la plénière jouis-
sance des profits à tircr clu clroit clc terrage, tel qu'il
revenait à I'abbaye (3).

L'exploitation de I'Aumonier sc poursuir,ait clonc.
Elle sc trouvait diviséc en dc nombreuses parts. Quand
I'une de celles-ci était sur le point de changer de pos-
sesseur, le vendeur avait soin cle faire annoncer qu'il
s'agissait de < la plus belle ct riche veine qui soit et1

terre r. Les événements de la Révolution suscitèrent
pourtant à ce charbonnage de gtaves clifficultés.

rr L'Aumonier r, écrivait-otr officiellement I'an
r8oE, tt ne fait que glaner, puisque les travaux et les
veiucs inférieurcs sont submergées. r Cependant, la
honillère figurait parmi les treize exploitations de mines
de houille cht département de I'Ourthe <lont les ouvrâges
s'exécutaient en grand et à I'aide de machines à rra-
peur (u).

(r) RCC, r. r-<66-r-s68, f. û9, 176, r8z v".
(2) {;oBERT, Eaux rl loillaiiles fubliqws, 1,r,. to9-r;r.
(3) ,1bba1,c Saint-Laurcilt, Cour des trilûrrts, r. 2, f. zgl.
el PrfJecture, I,iassc a85/3.
(5) Prflcctul'e, t. 4o6 D, f. 3q u".
(6) GoBERT, Ea!f,, etc., D. r8r.
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