
I1 fallut derechef renoncer à lutter contre le nral.
Ce ne fut qu'en r8rr que Hubert Ilury, clu Haut-Pré,
demanda, à nouveau la concession cles mines cle houilles
du quartier cle Sainte-llargucrite. En pulrliant cette c1e-

mancle, le préfet clc I'Ourthe lançait cet avis :

< Les personues qui désireraierrt rétablir l'ancienne ex-
ploitation de l'Aurnonier, et entreprendre l'épuisement cles
eaux qui submergeut les riches veines qu'elle ten{ertne
sont invitées à rernettre à la préfecture leurs plans et leurs
Soun-rissions ('). >

Nul ne réponrlit à I'appel, et 1e r3 avril r8rz, il fallut
procéder à la veute cle tout le matériel de la houil-
lère (').

C'est longtemps après que I'Aumonier a repris sou
exploitation en société, sur cles bases autrement im-
portantcs. L'exploitation fait maintenant partic inté-
grante cles conccssions cie la Société ries Charborlllages
de llonne-Fin.

Avenir
rlrpAssE DE L' -- s'ouvre rne Sorts-l'Eatt etrtrt les rro* 56

et 5E.

Ouverte clepuis qr-relc1ue quarante ans, cette inpassc
a reçu officiellemcnt, le 3 rrovetnlrrc rEqo, la clénomi-
nation intfasse de I'Auenir quc le peuple s'était plu à

lui donner aussitôt après son ouverture.

Avenues

D'après lcs dictionnaires, le mot a,i, enue sienifie
chemin,,' c'est aussi, rl'après eux encorc, rrne a1lée plarr-
téc d'arbres qui concluit à une habitation. Depuis plus
d'urr demi-siècle, on qualifie de même arenue t1lle pro-
menade large et belle. A Liége, c'cst seul::ment tlcpuis
rS79 que ce nom a été introduit dans la liste cle nos
r-oies dc conrntutticatiotts.

Aoeugles

RUE DEs - Deux rucs lrortaient autrefois cc nom à

Liége. L'une cl'elles, qui séparait à l'est la place Vette
de la place Saint-Lambert, a pris clepuis rE63, ia dé-
nomirration rue Il[aillart. Précéclemrnerrt, cette rue cles

Ar-eugles avait un emlrrauchcmcnt. El1e aboutissait
d'une part, comnre aujourcl'hui notre rtle lfaillard, en
la rue Saint-Gangulphe ; cle l'autre, place clite mainte-
nant de la Républiquc française. Cette secon<le voie est
Cer-enuc, en 1863,, la rue Saint-llathieu.

^\u clébut clu XVII" sièclc cléjà, la rue cles Aveugles
apparaissait sous cette appellation (') qui s'appliquait
r,1us spécialement à I'embranchement débouchant place
\-erte. f'rrne et I'autre sectiou étaicnt ceitenclant clites
rrrt'De Jace. Au XIV" siècle, les deux trranches se con-
f,:'rrclaient dans le seul nom l)e Jace. Plns anciennemettt
ercore on les qualifiait rues Esfoisses. Norrs retrottvous
la çoie sous ces divers intitulés.

''- F auille d'ai1ilo1tces du débdrternent,
: -{ nicira-s, A11ttor1|cs, rr avril r8r:, p.
: :rrr: Rue rles Aveugles. (Abrttgti r|c

C.:ai:rrli, Sect'étot'iot, r. r.594-169:, n" 49.)

:5 janvier rSrr.
2.
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Aveugies
RUE DES I part de la rue Féronstrée, aboutit quai de

Nlaestricht.

Etes-vous lrassionné cl'archaïsme ? Dirigez-vous vers
la rne cles Aveugles. Vous vous trouvcrez et7 présencc
ri'uue des rues c1e l'époque mécliévale qui ont, cn par-
tic, échappé à 1a pioche cles démolisseurs. A coulr sûr,
ol1 n'a jamais pu la ranger parmi ies voies aristocra-
tiques de la vicille cité liégeoisc. C'était même une cle

ses rues les moins considérées, bicir qn'habitées alors
par de bous bourgeois ('). Au X\" siècle, avant la
destmction de 1a r,ille en r46E, cotnne aux sièclcs sr.ri-
vants, elle a toujours passé, aux yeux clc nos pères,
pour urre simpie ruelle (") 

"

Cette voie étroite a 1e ntéritc, à cléfaut cle noblcss:,
cl'alcir ruaintenu son ancien 1lom, sol'l cntréc cn ari,aLL
clu commencemeut du XV" siècle ('), son aspect ca-
ractéristique d'autrefois, et mêmc une série cle petites
maisous populeuses qu'on y éieva, lorsque disparurent
les ôrassialres clcs rucs cnvirontrantes qui avaieut issue
en cette ruelle. Celle-ci abrite maintenant une société
cles plus hétéroclitcs.

Ce qui s'est perlrétué surtout à travers lcs siècles,
c'est f institution qui a clonné son nonl à la ruc, I'asile
des aveugles. Le premier établissement du genre qrre
posséda Paris fut fondé en rz6o par le roi Saint-Lorris.
En r3o5, ILobert de Bethune créait un de ces hospices
à Ilrnges. En r37o, Gancl éteit cloté à son tour cl'un
étalrlissement similaire. Des refuges semblables furent
sarrs cloutc créés dans les autres principales villcs clc
Belgique, car la plupart out aussi leur rue rles Aretrgles,
Anvers et Bruxelles notamment.

Chez rrous, cies prêtres étaient chargés spécialcn.rent
<1c visiter les aveuglcs à dornicile. Iru reler'é, fait cn
r787, rrous apprcrrcl par exenrple, qtie ces ecclésiastiqnes
s'occupaient dc la sorte en trotrc ville de ez aveugles
ct <l'une vin.qtaine cle rr scmi-clairvoyants r.

fl existait, cn outre, à Liégc, turc irtstitutiou cu fa-
vcnr dcs victimes cle 1a cécité. L'établissemettt qtt'ott
rellcorltre eu uotrc ruc <'les Aveuglcs date clu XI\r'
siècle ct a pour fouclateur Guillaume cic tsièchc ou rle
Bèche, rlrapier ('). L" me daus laquellc se trouvaiettt
les maisons léguées et habitôcs primitivemeut par iui,
s'a1rpe1a, presque aussitôt après la forrclatiotr, 1ue or1 ril-
zEalle cles Avcugles, nom clotrtré altert-rativement avec
()obiérue (GoLertrue). L'asi1c, rrtri était iléjà bien or-
ganisé en 1384 ("), cl'après les clésirs clu fonclateur, cle-

(1) r.i73 : ]laisolr en la ruc rles Areugles, joiutl. r'ers N{eusc à
$'ilh. (lc clen par <lerier ri Barrlduyn, (l'amont ri Tiry Ghctrchen devant
alle chatrchic. (Cltttrtc sur Pdrrltcil1i1r, de rotrc co1l. part.) 

- on voyait
rrtssi t tr cette rue la maison (h1 Nollx tlc "Ié.srs. (RP, r. r657-1660, f . 24,
f.::9.)

(:) r460: Brtrssinc,... r'cnantc forrr par derrière ale 
'riclc 

lia.ç,4r'c(llla.s.
(EL, r, 26, f. .sq.) - r.so: : llaisoll... devant la ,'ecllc condit (lcs Avcrrglcs.
(Ibitl., r. -sq, f. 99 \'".) - 1595 : RueLIe <1es Averrgles, près Saint-Barthé-
l.nr.\ ct Sailrt-Lionar,l, - lbi.l., r. 2t, f. 7:, 41. t

(3) ri?7 : N{aison... alec le tenure venânte srlr 7a rue Lles AToigles
appcléc /crlo. (EL, r. .5, f . lrB).

I'n des nr?oar, celrri clonnant quai dc Macstricht a été rcconstruit
cn r73r. (RCC, r. rTEo-r783, f..s(.) Il y a loilgtemps qrfil a disparrr.

(a) rli6 : Nilheanrcs condist clc Bièchc, drappicr ct citain cle Liége.
(Paroi.ç.cc Sûi11t-Tho1lras, chert( s1t1' ftrt'chail1in.)

(5) r38i, 22 aéc.: Iloncstc femmc damc ùIaroic, fcmrlc Jchan, \'csti
.'hrllc, vr'1icr, citain dc I-iégc, pour ct en nonl des iolrrc-s airoilss

16:1 : clelle naison, lâdit $'ilh. dc Beiche, seante en Gobiér[rre, près <leqeint-IlcrlelrDeir. (Pdr. .Sdiltt-TLotnas, chtrtc silr fûr.hfn1iil.)
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Ez AVEUGLES

vait recevoir u quattre aveucgles qui gotte ne voilhent,
de bonne vie et ly cle religion r.

Les titulaires devaient être < enfants de sainct En-
gliese r; ils étaient tt tenus de fréquenteir l'engliese et
de prier ) pour le fondateur et pour sa dame. Les pen-
sionnaires ne pouvaient prendre que leurs femmes dans
leur logement ; il leur était défendu d'héberger qui que
ce fût; ils clevaient entreterrir leur habitation à leurs
frais, mener une vie paisible, et irréprochable quant
aux mceurs surtout. fl arriva plus d'une fois, vers le
milieu du XVIII" siècle par cxemple, qu'uu des aveugles
lut expulsé pour n'avoir pas fait observer chez lui les
lois de la morale.

En même temps que la demeure habitée par les quatre
aveugles et par un domestique qui était attaché à leur
persorlne, Guill. de Bèche laissa cinq habitations qu'on
clevait mettre en location, quelques rentes et des meubles
à I'usage des hospitalisés (').

La nomination aux places vacantes et I'aclministration
supérieure étaient dévolues au curé, aux mambours
et aux tenants de l'église paroissiale Saint-Thomas. De
1à le nom de rue des Areugles de Saint-Thomas qdon
a parfois donné, dans les siècles écoulés, à la rue des
Aveugles.

Dès que, par la traditionnelle remise <les clefs et I'at-
touchement de la cheminée, les aveugles avaient été
mis, solennellement et en présènce de témoins, en pos-

session des places conférées, ils se considéraient pour
ainsi dire comme les co-propriétaires des biens de la
fontlation. Ils perçoiveut eux-mêmes les revenus. Ils
irrterviennent dès le z4 fiêvrier 437 dans les actes
concernâllt les immeubles légués à cctte institution ('1.
Ainsi, en r6t2, ils témoignent publiquement leur adhé-
sion à l'échange des bâtiments qu'ils occupaient contre
les maisous nouvelles. Ce sont eux encore qui se per-
mettent d'assigner une série de fois le cnré et les mam-
bours de Saint-Thomas devaut le tribunal de 1'Official.

(r) Le testament de de Bièche on <le Rèche, rlrexiste Dlus. De vicilles
copies de diverses patties dc ce (locuruent se trouvcnt aux archives
dcs HosDices. Ces reproductions sont malhcureusemcnt en mauvâis
état. voici, d'après elles, commcnt s'exprimait le londateur dc I'asile
des ave'ugles :

{ lten, je layc pour Dieu en purc almoisnc a qrâttrc ateucgles qti
gotte ne voilhent, de bonne vic et ly de rcligion ; s'y soient tenus de
fi équenteir l..ngliese (1'égli*) ct soyent tcnus (le prvcr pour moy et
pour ma fcmc et avcc ce ung varlet pour eulx servir et si les laye
chincquantc mars de cens poll Dlrts pou moins r\ departir à éguale
parchon a départir entre eaulx aultretant :i l'ung come à l'autre,
et si les laye chincquc liets, chinc(lue peaire <lc linchoules, chincque
cotcrtois (couvertures) ne cle -pyeur ne de roeilheur ; 1es laye encore
siex maisons à lowier.., on doit dctenir la grandc maison principale
(la) les dits frés (avcugles) sieront habitant ; item cncore les .laisse
ccrtains bicns mcubles, pots, peclles, chaudrons nc dc piere ne de
nreilheur,

Item, je cn lye a foymens et cxécuteurs pour caulx a ordonnier
et aider mcttre mes biens à deyubt exec-ution assavoir I,ambert le Ros-
sr'arr, drappier, le vesty et les dcux mambours tlc saint Thornas qui
a(loncques pour lc temps le sieront ; item en aDrès veuilhe et ordonne
qu'on vende tant de mes biens noibles et si avant que on aye argent
Dorrr acquerir trois mars de cens lesquelles trois mârs doyent parvenir
a vesty et mambour de Saint Thomas pour le raison de ce que le dit
vesty et mambour ayant lâ paine et curre de eaulx, aidier gouverner
tes dits poevres aveucgles.

Itcm, apres toutes les choeses Drescriptes, je veuilhe et ordonne que
les dits aveucgles soyent tous d'unc accord et enfants de saincte En-
gliese sains enpechement nuls quelconcq et quils soyent tenu de fré-
quenteir lcnglieze et s'il advenoist ja paf aventurre que entre les
povrs frés (aveugles) venist mots hault, ossis qui fuistr rebellion et
volsist faire par outraige destours on le doit deplaindre audit vesty
et mambours comme gouverneurs souverains des dits avoigles, lesdits
vesty et mambours sont tenus de ly blâsmeir une fois ou dois, et
tântæst après ce fait si le dit rebellion ne laisse.ius son destours,
on ly dirat la tirce fois et siera priveit hors delle dite maisoû quant
point d'accord estre ne vouldra ausdits pævres frés aveucgles. r

(2, t4ts,2t déc.: oulry Ir aaoile, manant en Gobieruwe, faisant partie
pour le maison Dour Dieu, des Avoilez, scante en la dite rue, (Par.
Saiflt-Thomqs, Chdrte sur iarchemin.\

Peu de testateurs songèrent à consolider I'institution,
à en juger par les mentions des rares legs faits à cette
ceuvre, arrivées jusqu'à nous. Citons un sieur Gilles
Thonar, aveugle, qui, le 19 mai r474t légua aux
aveugles tous ses biens meubles et immeubles dont la
valeur n'est pas connue ; un autre douateur fut Jean
Van Dormundt lequel, vers 1579, dota le petit hospice
d'une minime rente de zo fl. de Brabant.

I,es naisons des aveugles, tirées d'une résidence
principale, léguée par de Bèche, étaient situées entre
les rues clu }Iont-de-Piété et la rue des Aveugles, du
côté de la lleuse. Au commencement du XVII" siècle,
Jean Curtius faisait construire pour lui la magnifique
résidence qui sert maintenant de local au Musée archéo-
logique. Le richissime personnage, désireux d'agran-
dir sa propriété, obtint, et t6r2, par acte passé devant
I'Official, l'échange des bâtiments des aveugles contre
un terrain avec maisons tenant aussi à \a rue des
Aveugles dans la partie située vers la place l\{aghin.
Curtius, par suite de l'échange qu'il opéra, dut payer
annuellement aux aveugles une redevance de rz fl. de
Brabant.

La place qui avait servi anciennement aux aveugles
devirrt, tr)our employer l'expression usitée alors, la paire
du seigneur Curtius. Dans le même siècle, Jean de
'Warnant dit Halet y établit sa maisorl qui avait façade
vers le quai. Elle pâssa ensuite en possession du com-
missaire Jonnet.

Contrairement âux uonbreux édits des princes.
évêques, les locaux des aveugles étaient restés, jusque
bien avant dans le XVI[" siècle, couverts de chaume.
Le Conseil de la cité ordonrla en 1776 au mambour de
1a ville, de commencer des poursuites à ce sujet (').

Diverses rentes de cette institution, comme de tânt
d'autres ætlvres charitables, se perdirent par suite de
la suppression des corporations religieuses à la fin du
XVIII" siècle ('). Le Bureau de Bienfaisance reçut au
commerlcement du siècle dcrnier la mission de gérer
les revenus des Aveugles. En r8r8, il voulut endosser
ses droits à la Commission administrative des Hospices
qui déclina cette mission, les charges étant trop oné-
reuses. A cette époque, les revenus cle l'hospice des
Aveugles nc s'élevaient qu'à 34 florins 6z cents des
Pays-Bas, dont il fallait cncorc cléfalquer la somme né-
cessaire pour les frais d'entretien et c1e réparation de
la maison. Le roi de Hollande ayant témoigné son désir
de voir soulager plus d'indigents frappés cle cécité, la
Commission des Hospices, qrli avait fini par accepter
I'administration de f institution, proposa de doubler le
nombre primitif des aveugles à secourir et de le por-
ter à huit. Cctte proposition n'aboutit qu'en r85o.

C'étaient presque torrs ioueurs d'orgue de barbarie et
des saltinrbanques aveugles qui étaient hébergés gratui-
tement ciurant la première moitié du XfX' siècle. On
a pris soin, depuis, de leur substituer <les aveugles se

recommandant par une bonne conduite et rentrant plu-
tôt dans la catégorie dcs pauvres honteux. Les quatre
habitations servant d'asile aux aveugles formant deux
corps de bâtiment, sont situées dans une cour et portent

(1) RCC, rS sept. 1276.

(21 BuIIttitL cot Lt tunal.



les no" T, 9, rr et 13. Ces habitatious, subclivisées en
deux logements chacune, abritent huit titulaires avec
leur famille.

Avocat

"*.1""":' - r'a cle la tue Burenville à la rue de l'Espé-

Cette petite artère, assez peu coltnue, a été dénommée
officiellement rue de l'Arocat en 1877. I?ongtemps arl-
paravant, elle portait ce même norn ; elle était dite
aussi ruc Peterkenne, du nom d'un négociant qui de-
meurait au coin de cette rtte. Au rapport ancien des
gens de la localité, voici ce qui aurait donné lieu à

I'appellation rue de I'Atocat. Il y a près d'uu siècle.
existait 1à une écolc particulière tentte pâr une femme,
nommée Thiry-Cagnat. Commc eile portait lunettes, on
lui donna le sobriquet cl'a'uocat. Cc surnonr se transmit
à la rue qu'habitait Thiry-Cagnat. Cette dame mourut
vers 1836, à l'âge de plus de 6o ans. Après son décès,

l'école fut fcrméc. Elle était installée darrs la seconcle

maison à garrche elt entrant rrar Burenvillc, maison cle-

çenue ensuite la propriété de lIlI. Leclcnt père ct fils.

Avroy

Aucun nom topographique de notre l>ot"ttte vilie cle

Liégc n'est peut-être pilis anciell que celui d'Avro1'
Àucun, à coup sûr, ne possède une origine plus obscure;
nul n'a plus longuement et vainement exercê la sagacité
des étymologistes, et n'a lassé, comme lui, la patience
bien counue des archéologtlcs ; aucun cttfin, n'a fottrni
matière à d'aussi nombrettses et 11'aussi fantaisistes srrll-

ç'ositions.
Pour Fouilon, l'historien du XVII" siècle, Atrov

pourrait provenir d'aura ( rr veut rr en latin ) , parce
que rr le vent règne là rr. A ce compte, l)resqtle toutes les
lccalités pourraieut lrorter pareille apilellatiorr. Aussi
cet auteur, reconnaissaut I'invraisemblarrc: rlc son clire,

s'est-il rèjeté sur unc atltre éty-rnologie clc sotl cru ; cc

serait des Arares qu'.-lt'ro1' aurait pris sou llom. I1 est

r-rai que vers la fin du VI" siècle, ces peuplaclcs enva-
hirent une partie cle la Germalrie, sc montrèretlt même

en Italie ; mais lettr domination ne s'est pas étcnclue à
notre région.

Il eût été étounant si Jean d'C)utremeuse n'avait pas
joint sa voix à ce concert étvmologico-comique. Voici
comment il raconte la fonclation tle la localité :

IIn prince Frangnut, qui habitait la terre de Fragnée
ar-ait unc fille du nont d'lt'rolirre, laquelle s'allia à

Dodo (ou Dodon), le frère de Guy, seigneur cle Molirls.
Conséquence dc ce mariage, Doclo éleva, assez près c1e

Fragnée, une rr vilhete l qu'il clénomma Ai'roit, tlu nom
de sa femme. Quancl celle-ci trépassa, Dodo con-
serva près cle lui sa sceur Alpaïcle. Touiours d'a1lrès le
légenclaire clu XIV. siècle. ce serait en (( passallt parmy
Avroit r que Pepin aurait fait la conuaissancc c1'Alpaicle.

Dès lors ses séjours auraient été fréquents dalls cette
rr vilhete rr. Pottr obtenir l'assentiment de llodo à ces

relations coupables, 1e prince aurait promis q'.t'tr ilh lrri
tlonroit tant <1'or et cl'argent qu'ilh seroit riche lron.c
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(homme) et li clonroit \e lregut des neis (le produit du
péage des bateaux) qui 1à passoient (') r.

Après le martyr de saint Lambert, Plandris, frère du
pontife, serait allé, toujours au dire de Jean d'Outre-
meuse, réduire en cendres le domaine d'Avroy, afiu
dc venger la mort cle l'évêque ('). Foullon, qui est par-
fois prodigue d'interprétations des plus surprenantes,
veut voir dans cc dernier fait I'origine du mot Aoreux.
Les gens de Liége auront ftaitê d'affreux 7es assassins
de saint Lambert et les Dodon (') qui résidaient en
Avroy. At'lreux, dans I'esprit cle Foullon, serait clevenu
Atreux par corruption. Evidemment cet historien a
voulu en l'occurrence damer le pion à Jean d'Outremeuse
en fait d'étymologie burlesque.

Nous n'eu avons pas fini avec les naives assertions
clu conteur du XIV' siècle concernant Avroy. Selon lui,
Charles-I{artel, en I'année 7o4, aurait donné la terre
<l'Avroy, au seigneur Jordan, fils de Dodon. Avroy,
ajoute le crédule chroniqueur < portoit les armes Dodon,
qui estoit escut de geule à 3 l>autes (pattes) de lyon
d'or (n) r. Comnrc si les armoiries avaient été intro-
duites dès ce teml)s.

On entreprenclrait une rude tâche s'il fallait citer
et surtout réfuter une à une toutes les théories facé-
tieuses avancées str.r I'origine rlu nom et sur I'histoire
d'Avroy durant les premiers siècles du moyen âge.
N'est-ce pas elrcore cet enclroit quc des chroniqueurs
vulgaires attribtteut comnrc résidencc, au IXU siècle, :\
Richar<l cl'Avro]', celui-là même qui, aidé de ses alliés
Henri clc Fologne, Rainfroy- cles Prcz, Robert de Ho-
zénront, Thibaut de Fooz, Albert de Tohogne, Gérard
cle \ÀIalef, Gobert de Jupille et son fils, aurait amené ia
victoire au ccr.uhat cle Duras contre le traltre Ganclon?

fl est temps d'abanclonner torls ces récits et interpré-
tations cle pure imagination. N'espérons pas cependant
tirer grand éclaircissemeut cles rares documents authen-
tiques que le mo,vell âge nous a légués relativement à

cette localité. Avec certaines clonnées philologiques,
i1s peuvent néannroins aider à lrlontrer la fausseté cles

légcndes que cl'anciells autcurs ont transmises comme
vérités historiques.

La. plus antique mention sérieuse 'd'Avroy remonte
atr IX" siècle. Ellc est rencontréc clans le ll[iracula sancti
Dionl'sii, reproduit par }labillon clans les Annales ordi-
nis sancti Benedicti ("). On y' signale un Gotlobald, l'un
cles assassins de saint Lambert, qui, après le crime, fut
frappé de parall'sie. S'étant repetrti, il déclarait avoir
été averti par révélation qu'il trouverait la guérison à

Paris, arr tombeau cle saint Denis, ce qtli arriva eutre
les anrrées 7to à 7t6. Le document norls apprend que
ce Godobalcl, qui devint lui-même abbé de Saint-Denis
et monrut vcrs 74E, vcnait cle ia villa d'Avrov en FIes-
baye. Avroy 1- figure sous la forme Arbrido ("). fl n'ap-

( I ) T. II, p. 31S.
(2) T. II, D.37r.
(3) Depuis le mor-cn âgc, ct jusqu'à nos jours, dire à qrtelqu'un qu'il

apDartenait à la race tles Dodon, c'était une grave injure, particulière-
ment dans le quartier d'Arroi'. f.es Do(lon avaicnt six doigts, préten-
dâit la trâdition poputaire.

(1) T II, p. .12r.

1s1 
,t.. tt, n. a8.

(6) PtoT,incia Asbaniensi, filla qude
tétnoignagc dil I.{".çiirlr, silr l( fl?orl
s..s, t. IIT.)
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rlieiftr Arbrido. (KttRTs, Un
dr Soiilf-I-dDrbcrt, dans BCRH,
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paralt ensuite que deux siècles plus tard, dans une pièce
latine de I'an ro34, où il est transcrit Aorido. Rien
rlorrc des Aaroit et Aorotine créés par Jean d'Outremeuse
pour, les besoins de son conte. Le même nom Aorido
est trouvé dans des documents de I'an ro64 et de

roq6 ('). IJn autre titre, de l'an ro78, relatif à l'abbaye
Saint-Jacques donne la leçon Atsroch ('). I\Iais c'est 1à

une exception. Arbrido et Atsrido sont communément
rencontrés à cette époque.

Vers le XII" siècle seulement, Aoriilo, dans 1a langue
romane, se change en Atsroit. Ce terme s'est, de la
sorte, conformé à la règ1e qu'ont suivie tous ou à peu
près tous les noms propres et les mots cle la langue latine
en i,ilus : fri,gid'us est devenu froid; Godelridus, Gode-
froid, etc.

Dès lors, c'est-à-dire dès le XfI" siècle, Aoroit avait
évidemment la prononciation rvallonne : Aoreû,. La plu-
par des mots en oi se prononçaient jadis, en rvallon,
et se prononcent encore eû. Froid fait freû.

On peut donc croire que l'appellation 
"vallonne 

Atreû,
est restée immuable depuis huit siècles au moins.

I1 n'en a pas été de même de l'orthographe romane
Aoroit. Elle a été observée cependant dans tous les
écrits, ou à peu d'exceptions près, jusqu'au XVU siècle.
Puis ce mot a été changé en français, c1'une façon plus
ou moins générale mais arbitraire, eu Aoeroit, en Aoroi,
et enfin en Arroy.

Les écrivains latins ignoraient, dès le XIII" siècle, les
expressions plus anciennes d'A'ttroy : Arbri,dus et Aori'
dzl.s. Ils acloptèrent le mot apporté par la langue ro-
mane. Bref, ils latinisèrent le terme français altéré et
écrivirerrt Aarota, Aoroti, Aorotum, Attrotensis et Aoe-
rotens'is.

Quelle interprétation donner au prototype de l'ap-
pellation Aoroy? I,a leçon Aorido qui nous ramène au
XIU siècle, a pu faire croire à un primitif Albaretum.
On sait que le suffix etum, se rapportant aux produits
du sol, dénote une idée de collectivité, d'assemblage.
Cette terminaison aussi en se romanisant a Lait oir et
oil. Rien n'empêchait donc de voir en cet Albaretum
soupçonné f indication d'une aucienue plantation d'ar-
bres blancs, de peupliers. Mais la forme la plus vieille
retrouvée, si la transcription est cxacte, si elle se rap-
proche récllement du nom primitif, ne permet plus cette
étymologie. Elle ferait opiner plutôt en faveur d'un
terme original Arboretu'rn avec la signification : rr lieu
couvert cl'arbres r. Avant de se prononcer, il importe
toutefois d'attendre la mise au jour de témoignages plus
probants.

Les documents connus nous laissent dans la même in-
certitude quant à la condition de la localité au début du
moyen â$e et quant à ses possesseurs en ce temps.
Pour subventionner l'abbaye Saint-Laurent qui ve-
nait d'être érigée, l'évêque Réginard lui octroya l'an
ro34 (') 7'église (') Sainte-Véronique ainsi que quatre
ntansi (') situés sur Avroy. Réginard, qui donnait ces

(1) tr{ÂRTÈNE et DURAND, Amb, C, t. IV, col. 1165, n67.
(2) oD.
(31 Charte de I'abbare de Saint-Laurent.
(1) Par éclise ici on doit entendre les revenw de la cue, la dloe

ainsi que le droit de choisir le curé.
(5) I,e lrrrtsus avait une superficie de quelques bonniers, il'ordinaire

une douzaine.

biens, en était le propriétaire. Ils provenaieut de la
rnense épiscopale ('). Une charte de l'abbaye Saint-
I,aurent, de ro44 ('), nous apprend que Henri III, sur
la sollicitation de Wazon, évêque de Liége, confirura à
l'abbaye la possession des quatre mansi d'Avroy et du
temple de la localité. C'est vers la fin du XI" siècle (')
aussi que la cbmtesse Ermengarde légua à son tour
u Aoroch (Avroy) à Saint-lacqrres ), peut-être à I'ab-
bayc ("). S'agit-il dans ce legs d'une partie du territoire
d'Avroy comprise de nos jours clans la paroisse Saint-
Jacques? C'est possible, mais il n'y a 1à qu'une proba-
bilité.

On peut supposer aussi qu'Avroy a fait, sous le règne
de Notger, l'objet d'une donation souveraine en faveur
cle l'église de Liége, qu'il était compris dans les biens
partagés en trois parts par Notger même. Il aurait ainsi
laissé le chapitre de Saint-Lambert en devenir le sei-
gneur.

Affirmation patente, à l'époque susdite, Avroy, quoi-
que érigé en localité distincte, se trouvait incorporé
dans le domaine de I'Eglise de Liége. fl figure dans
l'énumération la plus ancienne parvenue jusq.u'à nous
des possessions de cette église, possessions confirmées
par l'empereur Frédéric le 7 septembre rr55 (o).

Aussi, dès I'origine, le prince-évêque et le chapitre
de Saint-Lambert agissent en propriétaire, en seigneur
du lieu. On en trouvera la preuve aux notices relatives
aux Gr.ûIlentins, Bois-d'Atroy, et Bois-I'Eoêque. Cette
dernière dénomination calactérise à elle seule I'ancien
état rle possession territoriale. De nombreux autres titres
ayant trait à cette localité attestent surabondamment ce
que nous avançons. De la sorte, l'évêque Jean de Flanclre
cédera-t-il en accense, le r3 novembre 1288, à Florent
de Huy, chanoine de Saint-Paul, trente-trois (u) bon-
niers de terre sises en Avroy, moyennant une rente an-
nuelle de cent muids d'épeautre. L'expression contrnune
il'Aoroy sous laquelle ces terres sont spécifiées clans

un des actes du moyen âge, nous révè1e leur condition
primitive : domaine public, terrain banal.

L'évêque le dit expressément dans la pièce du r3 no-
vembre re88. Les trente-trois bonniers comprenaient
toutes les terres arables qu'il possédait en Avroy ('). Or,
celui-ci avait une superficie autrement considérable. On
doit en déduire, et nous prouvons sous diverses ru-
briques, que le chapitre de Saint-Lambert s'était des-
saisi déjà de maintes autres pièces de terres.

L'évêque, le chapitre cathédral, et I'abbaye Sairtt-
Laurent n'étaient donc plus alors les uniques déten-
teurs du sol d'Avroy. Parmi les autres propriétaires fon-
ciers au milieu du XIII" siècle, l'on comptait l'avoué
de Liége, Bauduin, châtelain de Beaumont, qui avait
deux bonniers de pré en Avroy (").

fl y a plus. En février 1289, devant la cour allodiale,

(r) Biens dont le revenu était perçu par l'évêq[e régnant ; la liste
civile, si l'on veut,

pl Liber I, f. S.

Fl Chorte de Saint-Barthélemy, de rc18.

(4) . St" Jacobo Aoroch dedit cum suis aDpenditiis t. (MTRAEUS' OD.)

(s) c.EsL, t. r, p. 78.
(6) Le cEsL, (t, rr, D. 44g), indique le chifrre de 35 bonniers dans

I'intitulé de la charte.
(7) Âvons doneit et otreiet totes flos terres arables qui sont el ban

de nostre ville d'ÀEoit.
(r) CP, rouleau en parcherrin.



l'évêque Jean de Flandre, du consentement du chapitre
de Saint-Lambert, faisait l'échange, avec I'abbaye des
Prémontrés, de rentes diverses. Il donna pour garantie,
la rente des cent muids d'épeautre due par Florent de
IIuy pour la jouissance de I'ample domaine d'Avroy lui
cédé l'année précédente (') et qu'on appelait ordinaire-
ment, répétons-le, les communes d'A,uroy. Elles se dé-
veloppaient tr en Souverain Avroy r.

Depuis lors, c'est de l'abbaye cle Beaurepart que dé-
pendait cette vaste superfici.. qui est chiffrée dans tous
les siècles ultérieurs par 36 bonuiers. La rente monta
aussi à ro8 muids clrépeautre au lieu de roo et resta telle
pendant plusieurs siècles. En r39r, le z3 octobre, le
bien fut donné err rendage a\ Gilles Surlet, . chevalier.
I1 passa ultérieurement aux mains d'Abraham de Fau-
con, puis, en 1469, en celles de Jean Abrion, chevalier,
oppidain de IIuy, qui le garda iusqu'en r.sor. En cette
année, la propriété rurale échut à Jean n{isset, toujours
moyerlnallt ro8 muids de rente, mais depuis des siècles
antérieurement, le domaine clivisé en une séric de lrar-
celles, était mis à profit par de nombreux maraîchers,
etc.

I1 y eut, en outre, cles rt aisemellces )), cles terrains ba-
naux partiellemcnt, à l'usage cles habitants cl'Avroy.
Tel était, par exemple, le cas porrr les bois qui appar-
tenaient au prince, nous l'avons dit, et où les surcéants
pouvaient notamment faire paître leurs bcstiaux (').

On ne peut malheureusement élucider la question des
privilèges ou clroits réciproques, en invoquant ce qui a
trait à 1a dîme c1'Avroy. Des chartes cle I'abbaye Saint-
Laurent établissent que le produit cle ce droit, ou tout
au moins une partie, était perçu par l'abba-ve ci-clessus
dès I'an ro34. En rr7o, une charte d'Evelin, abbé clc
Saint-Laurent, déclare que, si les religieux de Saint-
Gilles élèvent des dcmeures dans la paroisse cl'Avroy,
on ne les tiendra quittes que cles dîmes d'animaux.

Une charte de I'hôpital Saint-I{athieu-à-la-Chaîne,
sans date, mais qui n'est point antérieure au XIV" siècle,
spécifie ainsi les droits respectifs concernant lcs dîmes
d'une partie cle la paroisse rl'Avrov :

<< f fum, Ia tnesnte joindant, .frendant aIIe lenure delle
hospitail delle Chayne sor Ia ritsirs d'Atroit (') et.

delle dite tenure hosl>itail jttsque sor la chaucée Saint-
Ch.ristol>he, l>rendant ligne delle thour delle englise
Sainte-l/érone, tirant droit sur le ntltre de iardin
ledit hosltitail delle Cha1,ns, et dedit mure tirant à ligne
sour I'entr,ée delle l>orte de Resteal far deoens, et bar
ainsy Ia l>artie entre ledit lingne et le t:oye de lon.ckeu
esl deyme (dîrne) afpartenant à marlyr de Sainte-Ve-
rone et entre ledit ligne et Ia riuirs de Mouse est. enthiè-
rent.ent dernte al>fartenant à Saint-Lorent, saute la te-
ture et assize dele hosltitail delle Chayne, oîr. quele
ntaison est si,tuée tant seulement ne doit ltoint deyme
por Ia raison il'une exchange laitte sor Ia cour de ,Saint-
Lorent à Glons. t

On sait que, pendant une série de siècles, le monas-
tère de Saint-Laurent perçut une taxe sur tous les bois
conduits sous et sur le pont cl'Avroy.

(rl Chartc de flotre collcctiott barticuliùre.
(2) Cartul, de Beaurclrart, r. z, f. 36 ei suiv.
(3) Cettc tenure occupait I'emplacement des I]énédictincs.
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Il y a un point hors de conteste : une cour de justice
existait en Avroy clès le XI" siècle et très probable-
ment dès le X". Cette cour ne doit pas être confondue
avec la cour du Pont-d'Avroy, qui était également fort
ancienne, mais avait des attributions tout à fait diffé-
rentes (').

tes éc-hevirrs <l'Avroy régliient non seulemcnt tout
ce qui se rapportait au trarisfert des biens particuliers,
mais aussi les affaires aclministratives, judiciaires en 1a

hauteur d'Avroy, comme on nommait parfois le ressort
de la cour d'Avroy (').

Une charte de I'empereur Henri V, tlu commen-
cement du XII" siècle ('), témoigne que les habitants
de Publémont, c'est-à-dire de Saint-Gilles et de Saint-
I,aurent, clépendaient de cette cour. fls devaient, d'après
la charte, se conformer à I'ancienne loi, clui était
déjà en vigueur à la fonclatioll, en ro34. Ils se trouvaient,
en conséquence, exempts de la justice de l'évêque, en
d'autres termes, de la justice de Liége, non pas cepen-
dant lorsqu'il s'agissait de méfaits tels que faux mon-
nayage, vol, rluel jucliciaire, actes de violence et de
sédition.

De la cour d'Avroy dépcndait la commune de Saint-
Nicolas. C'est ce que constate une description des limites
d,e la lranchise de Liége remontant au commencement
<lu XIV" siècle. On y lit :

rr Et rcvenant jusques auz dois (deux) grancls arbres
qui sont sour (sur) le tiege alle cntrée delhe vilhe cle

Saint-Nicolay, et toute le vilhc cle Saint-Nicolay est clelle
justice c7'Arroit excepté le maison condist Jottir-r le
Court et l'assiese de cely maison qui fut Gerar alle
Sougne, seante alle entrée del vilhe et le maison qui
fut Lambert grant Gilon atout l'assiese ('). l

Certaines maisons dc Ia Basse-Sauvcnière continuaient
au XIV" siècle cle rclevcr cle la Cour d'Avroy (").

Dans le principe, la circonscription <1'Avroy englobait-
elle le quartier de I'Ile, en totalité ou en partie? Les
archives locales l1e llotls nettent point en mesttre cle

réponc.lrc cl'une façon catégorique. Ccrtitude est acquise
que le territoire de 1'î1c relevait, comme celui cl'Avroy,
du chef clu cliocèse. C'est l'évêque qui en dispose en
toute liberté. C'est Notger, par excrnple, qui donne le
terrain nécessaire pour la construction de 1'églisc Saint-
Adalbert et de la collégiale Saint-Jcan I'Evangéliste.
C'est lui qui âccorde au chapitre <lc cette collégiale 1e

reventl cle la <lîme de I'Ile (u). C'est l'évêque <le Liége

(r) I-a Cour d'Avroy, au \\tll" siècle du moins, tcnait ses séances
les mardi, jcudi et samedi dc rr heures ir midi. I,e bailly ou son délé-
gué y assistait, ainsi que dcrrx échevins et le greffier. Notrc collection
particulière rcnfcrme le texte authentiq[e clu règlemcnt de cette cour
élaboré le r9 janvier 1663. I'otrr la cour d'Avroy ou du pont d'Avroy,
V. Pduarcs cn lle, r. 16, f. 3.

Au xvIII'siècle, le bailli Dayait arr princc lors de sa nominatiof,,
comme droit dc scel des grâces zoo fl.,le grefier 2oo, tandis qu'un
échevin n'cn Dayait quc 20.

Il existait unc autre cour, nommée la couriurée i|es contrûlt1lcs d'Atro!.
Sa juridiction était limitéc a! tout ce qui concernait la disDosition et
la police dcs aisements ou biens banaux, les lois, etc. d'Avroy.
(tlIAL, t. xXX, n" 438.)

(2) Qtrant au sceau dc la Co[r d'Âvroy, V. PoNcÉLÈT, Sard(r dcs
rilles et conrmunes, ?.34.

(3\ Charte d.c I'abbs!'c Saiilt-[,ailrcnt-
(\ CPL, t. I, D. 316.
(5) CESL, t. III, p. 610.

(61 Cartul. de la collégialc Saint-Jtan, r. r ct rr, p. r.
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cncorc qui, cn ro78, procurera à la comtesse Ermengarde
un emplacement pour s'y aménager une belle rési-
dence (').

Ilais il n'y avait pas qu'une similitude de possession
entre Avroy et le quartier de I'Ile. Nous savons qu'en
la seconde moitié du XIII" siècle, bien des maisons de
ce quartier continuaient de relever de la cour d'Avroy (t ) .

Nous savons qu'au siècle suivant, les limites de la juri-
cliction de la cour de Liége s'arrêtaient à la ligne du
rempart d'Avroy, depuis le Pont de ce nom.

La superficie d'Avroy était clonc très vaste. Saus plus
revenir ici sur le quartier cle 1'I1e, rrous clirons que la
seigneurie d'Avroy s'étendait, d'une part jusque un
peu en deçà de l'emplacement cle la statiort des Guille-
mins, où une araine à ciel ouvert formait limite entre
Avroy et Fragnée ('). De I'autre, englobant presque
toute I'ancienne paroisse Saint-Christophe, elle se déve-
loppait jusqu'à I'extrémité de la rue Frère llichel (Sur
la Fontaine), où un ruisseau formait limite attx juriclic-
tions d'Avroy et de Liége (').

I,'cnscmble se partageait en deux graucles sectious :

ett Arroy tout court et en Soutserain A'uroy. Lc première
comprenait les parties basses, les plus raplrrochées de
la ville. Souverain Avroy, au coutraire, s'appliquait aux
sections éloignées, en amont de celles-ci, comme le nom
I'irrdique, au reste, souoerain étant, en I'occurrettce, sy-
nonyme de supérieur, élevé, situé att-dessus. Lcs Bois-
d'Avroy, Bois-l'Evêque, Saint-Gillcs et le thier de
Saint-Gilles, rentraient dans la dernière circonscrip-
tion ("), dont la désignation restait eu vigueur au XVI"
siècle et même postérieurement (u).

Les deux grandes circonscriptions n'avaient pas tardé
à se subdiviser à leur tour, d'or\ de nombreuses appel-
lations locales. On les trouve etr notre étutlc sous leurs
uoms respectifs.

Dans les derniers siècles cle la principautê, Aoroy de-
vint le chef-lieu pour ainsi dire de toute tule vaste cir-
conscription qui en prit le nom. Lc quartier d'Avroy
renfermait, selon le registre matricule qui rcposait datts
les archives de la cité, les localités ci-après : Saint-
Gilles, Saint-Nicolas-en-Glain, Sainte-Véroniqtte, Fra-
gnée, Boverie, Fétinne, Anglcur, Tilleur, Sclessin, Ou-
grée, Seraing-sur-l\{euse, Boncelles et Gohy, Villen-
court, Ivoz, Jemeppe et les cleux Flémallcs. La consti-
tution clu quartier avait un but fiscal cl'abord, mais aussi
administratif. Jusqu'à la chute de la principauté, il cut
à sa tête un bailli, espèce cle procurcttr général qui veil-
lait à l'observation des règlements géuéraux de police
et à I'exécution des lois et ordonnances tlu prince.

Quant à la seigneurie d'Avroy môme, elle était une
baronnie libre, qui avait non seulcmctrt une cour éche-
vinale, mais encore une prison, et, sous Adolphe de La
Marck (r3r3-r344), un atelier monétaire ('). Le sei-
glleur, le chapitre Saint-Lambert, alors même que, de-
puis longtemps le sol d'Avroy avait été. en gran<le partie

(r) DARrs, Notices, t. XII, p- r23.

(21 Cllarte de la coll Saint-Jeaa du 9 juin 1266.

(3\ ('&Ih. DO, du 7 novembre 1625.

(a) Voir îIt d.es Béguines,
(5) CVB, du 13 octobre r.382, du 20 nov. r4Z?, rhr 20 octobre 1479, dans

lllAl, t. XXX, n"" 326, 975, 598.
(3) IDrd., du rz janvier tS66 dans BIAL, t. xxx, n" 598.

(?) Dn CIIESTRET, Nli?rri.s,,1cliqrrt tlc l,i{gt, t, I, 1r. .1.j.

fractionné, ne cessait d'agir en cette qualité. Au XVII"
siècle, il persistera à s'occuper <le la largeur des che-
mins. Il portera des règlements spéciaux ; il défendra
notamment de bâtir au borcl de la lleuse (') .

IVIême à cette époque donc, Avroy continuait à jouir
d'une existence indépendante. I,'on se demande vaine-
ment comment les éditeurs dv Recueil des Ordonnances
de Ia Principauté et d'autres à leur^suite, ont pu écrire
qu'il a été incorporé dans la Cité depuis I'an 1343, en

vcrtu cle la paix dite Lettre de Saint-Jacques ('). Celle-
ci ne fait pas la moindre allusion à une antrexion quel-
conque ('), qui ne s'est jamais produite sous le régime
princier.

Nous savons cependant, par des documents cles années
rz5z et re87, que, dès ce temps, Avroy faisait partie de la
banlieue de Liége ('). De ce fait, elle avait quelque
connexité avec la cité, comme les autres communcs de
la banlieue. par exemple, tous scs habitants pouvaient
cxcrcer un métier quelconque dans la cité et ailleurs.
Les privilèges de la banlieue avaient été supprimés lors-
que Ferdinand de Bavière vint, par la force, rétablir dans
la capitale, son autorité méprisée en 1649; les gouver-
neurs de métiers voulurent tléfendre aux (( surcéans rr

d'Avroy de pratiquer leur professiotr sans I'avoir ac-
quise. Nlais le prince trIaximilien-Henri, le rz mars
t652, déclara qu'ils pourrairent rr librement exercer
toutes sortes de marchandises, professions, arts et mes-
tiers, sans estre obligés <l'en faire acqueste ("). l

Les habitants d'Avroy étaient, au reste, considérés
comme cle véritables bourgeois de Liége par leur nais-
sance. C'est ce qui était encore attesté solennellement
au Conseil de la Cité, en séance du 6 mars ry78 (").

Il faut maintenant nous reporter en arrière pour abor-
cler le sujet aux points cle vue topographique et démo-
graphique.

La première construction qui soit signalée en Avroy
par des documents authcntiques est l'église du lieu. Au-
cun actc ue vient à l'appui de I'assertion de Jean d'Ou-
tremeuse d'après laquelle ce sanctuaire aurait été élevé
primitivement en 8o7. Il est prouvé seulenrent qrr'il exis-
tait en ro34, puisque c'est à cette clate que l'évêque Ré-
ginarcl lc plaça sous I'administration de l'allbé cle Saint-
Laurent qui nommait le curé. Cette église était clonc
bien le siège d'une paroisse.

L'immcnse étendue de celle-ci, qu'on appelait pa-
roisse d'Avroy permet cle conclure que son territoire
était fort peu habité à cette époque reculée. Outre le
quartier d'Avroy tel que nous I'entendons de nos jours,
la paroisse s'étendait sur Fragnée, sur Fétinne ct An-
gleur, à la rive gauchc de la l\Ieuse jusqu'à la rencontre
de Tilff. A la rive droite, Tilleur relevait également de
la paroisse d'Avroy. La chapelle qu'otr y éleva ne devint
paroissiale qu'en r332.

A plus forte raison, l'église d'Avroy desservait-elle
tout le territoire de Saint-Christophe. Cette partie de-
vint très vite 'la plus peuplée, d'abord à raison de la rue
Saint-Gilles (voie principale), mais surtout grâce aux

(r) Catrr. DO, 2.5 octobre 164.5.

l2l RoP, 5. 1". p. XVII.
l3l Ibid., p. 248.
(4, CIjSl., t. II, pp. r8 et 4ro.
(5) ROP, s. r'., D.2o9.
(6) RCC, r. r7ii-r778, f. r26 v".



nombreuses béguines qui s'y installèrent à partir cle la
fin du XII" siècle. Aussi l'église Saint-Christophe est-
elle qualifiée paroissiale dans un acte de l'an rr8l, oti
le curé même d'Avroy affirme à l'abbé cle Saint-I,ltr-
rent, de qui il relevait, qu'il lui conservera ses trois
églises paroissiales cle Sainte-Gertrude, à Saint-I,aurent
même, de Sainte-Ilarguerite et de Saint-Christophe (') .

On a d'ailleurs la preuve que cette dernière existait
comme telle en rr59.

Des supputations basées sur la movenne des per-
sonnes recevant annuellement les sacrements, sulrputa-
tions confirmées par les chiffres d'anciens historiens,
portent la population du ressort cle Saint-Christophe,
vers le milieu du XIII" siècle, a\ r,.5oo habitants. En re-
vanche, tout le territoire que nous appelons maintenant
quartier d'Avroy était demeuré dans une solitucle rela-
tive. Sur les collines, on ne voyait guère que des bois
touffus, des vignobles et, à certaines places, des terres
arables. Dans la plaine, de vastes prés, parmi lesquels
quelques jardins intelligemment aménagés. D'amples
terrains cultivés s'étenclaient et devaient s'étendre pen-
dant cle longs siècles encore jusqu'aux rives de la l\'Ieuse.
Sur lcs bortls même du fleuve s'échelonnaient une série
de cabanes de pêcheurs ('), car la pêche a toujours
été pour les habitants cl'Avroy un plaisir favori et pour
un certain nombre une profession ('). Outre la rivière
même, très poissonneuse arl moyen âge, ils clisposaient
à cette fin, en Avroy, de divers étangs dits lrizfers,
dont plusieurs relevant du prince étaient mis en loca-
tion pour les pêcheurs de l'endroit ('). Rien d'éton-
nant, dans ces conditions, qu'une des maisons du qnar-
tier ait reçr1 1111 Barbeau. pour enseigne (t).

De I'intérieur de la vaste plaine se détachaient maintes
autres résidences, tout autour de 1'église principale-
ment (u). La plupart d'entre clles avaient pour hôtes
des dignitaires ecclésiastiques, parfois des personnages
laîcs de distinction.

Plusieurs autres clemeures importantes parurent dans
le moyen âge : l'antique maisotl clelle Rolell e (') , 7a

Bastrée et \a Illotte dont il est parlé à la rubrique GuiI-
lenûns, l/acollour (Vaucouleur), qui relevait de l'échc-
rin Henri Coen au XV" siècle ("\ , Melckhazi.se, cleve-
nue plus tard le siège du couvent cles Anges, le Blanc
IIur, Rourgogne, etc. Viendront ultérieurement la tour
Rosen, la tour aux Sal'tins, etc., tanclis que, clepuis cles

siècles, s'étalaient sur les rives clu fleuve, près de I'ab-
bay'e Saint-Jacques, les prés <1e Westfall et clu Lion. (o).
Ce dernier sc dévelo1rpait jusqu'en Jonckeu.

t rt Cdrtulairc Saint-Laurent.
(z\ Cl'n, BIAL, t. xxx, n' 186.

13 ) R P, div. r.
r{) CP, .lrrr5, r. 7, f. z:3 v..
rr) RP, r. t7 fi6rq-r6zr), f . v7.

'6) r.19o, ,l/cisofl a devant dele eglicsc d'Avroit, assez Drès dcllê
entrée <lc la court des Willemins. lcour ltodalt.l

rr) Elfe était tenue en 14-59 Dar Humbert de Fanchon. (Hôb. Tira-
àr!rsr', r. S, f, r7+.)

lF) CT, r. t, f, tzz.
Ie) r.jg9 : court, maison, jardin, Drcit sour le rivire d'Avroit près de

Liege joindant damont as preis de Ltwon cl a corti Walticr que junc
ne irs-scr.r (pêcheur) et d'aval al tenurc qui fut Johan Ruminc - 

jadit
le mangon. (Charte de Saint-Jacques du 7 juillet 1399.) - 14o6 : Assisc
qui stat sour le rivicre d'Avroit là on dist en preit de Li@on encontrc
le molin de saint-Jakenne, si vat li âssise delte rivière de chi al Joncoire
tChsrle du Val Beloit. \'. arrssi BIAL, t. XXX, n"' +qf, q86, SSz. -EL, r. rr, f. 156 v". - Ltrbaniste,.Stoch, r.5.s6, f, r3z v".) - r,125: tenure
du Stdna Mal, sur la rivière d'Avroy allant sur le Jonckeu. (Cdrlnes,
Slock II, f. 20 v" et 2r. - 1434 : ÀIaison, tcnrrre, ctc. condit rle ,'scollour,
sur la rilière d'Avrol. lEL, r, L9, f. 9o r"'.)
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Presque toutes les habitations importantes consti-
tuaient de véritables châteaux-forts : constructions mas-
sives avec ponts-levis, fossés remplis d'eau. Divers spé-
cimens de ces résiclences demeurèrent debout jusqu'en
la seconde moitié du XfX' siècle. A ce moment, ils
u'avaient plus pour occuparrts de nobles personnâÉres
comme au temps de ler.rr qplendeur. S'ils.n'avaieut plus
1e caractère majestueux <le jadis, si maints cle leurs or-
nements avaient disparu avec les parcs, les jarclins somp-
tueux et les pièces d'eau qui les entouraient, ils pou-
vaient, cependant, tels que ces châteaux subsistaient,
nous clonner une iclée de la physionomie que préser-rtait
Avroy aux âges écoulés.

On sait qu'en 1568, Guillaume cl'L)range vit rejeter
par le prince-évêque, sa demande réitérée de traverser
la ville de Liége avec ses troupes, pour renouveler, en
notre cité, les scènes de vandalisme et les tueries qui
s'y étaient produites juste un siècle auparavant. Le
prince protestant fut irrité de n'avoir pu pénétrer dans
notre ville, même lrar la force. Avatrt de battre en
retraite, il fit mettre le feu à différents points excerl-
triques de Liége. Ces incendies occasionnèrent de graves
clégâts. LIn relevé général de ces dommages frrt ordonné
par les échevins de Liége, Le rapport tles experts, paru
en r570, nous fournit des indications intéressantes con-
cernant Avroy. Malgré le style entortillé clans lequcl se

rapport est conçu, nous en donnons ces passâges :

rr ftem ont trouvé la maisotr de noble seigueur Oo-
defroid d'Erp, chanoine cle Liége, située sur la rivière
d'Avroit, avoir esté par les ennemis bruslée, pillée et
gastée : le tout quoy, coml:trins (y compris) les meubles
pillez ct osfez (er.rlevés), le concierge et autres domes-
tiques de laclite maison ont par seriment, extimé à mille
florins Brabant, ayant pâr le dit concierge oytl clire cle

son maistre qtle ce qu'il avoit dêià exposé (payé) en la
réé<lification cle ladite maisou montoit a plus cle 7oo fl.
Brabarrt. .., jacois ce que (bien que) 7es escrinier.s (me-
nuiseries) eI ltareurs (murailles) dans la maison n'es-
toient encor refaits tellement ; que le tout reviendroit
à la somme de r,ooo flor. Brab. et plus.

<r ftem ont trouvé la maison et chestea (château) cle

damoiseau Raes I)ans, seigneur à Fonteine, appellée le

Jardin, scitué auclit Avroit, ruinée et bruslée la mai-
son et édifice que I'ot-t <lit de Chaffor ; laquelle sem-

blablement ne soy pourroit refaire pour la somme cle

6oo fl. Brab... .; aIIe thour d'illec (aux alentours) les

maisons cles Augustins, Guilielmins, thour et maisotls
appelée Chinstrée, chasteau ditTa Bastrée et autres plu-
sieurs maisons de gentilhommes, dames et seigneurs
bourgeois pillées et desrobées ; tous lesquels degasts et
pilleries, les circonvoisins estiment plus qu'à 6 mille
flor. r (').

la plupart des mauoirs airtsi ruinés furent rétablis,
mais le nombre des constructions ne s'accrut guère.
Tout au plus vit-otr, de temps en temps, l'une ou l'autre
maison de quelque cossu cultivateur s'élever tle-ci de-là.
Le quartier cl'Avroy, cn clehors de ces habitations isolées,
en clehors des bâtisses cle plus en plus nombreuses éri-
gées le long de la rivière, avec terrains par clevant, à

I'emplacement c1u côté <lroit clu boulevard tl'Avroy ; ct-t

rlehors cles ransées de coustructions bordant, depuis

AVROY

(tl BIAL, t. \II, p. 3r3
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bien des siècles, à peu près entièrement les deux côtés
du faubourg Saint-Gilles jusqu'au pied de la montagne ;

en dehors de cela, disons-nous, tout le qùartier d'Avroy
actuel ne renfermait, même après la Révolution de r83o,
que jardins, prairies et cotillages. Les choux, les hou-
blons et les carottes couvraient une forte partie des

terres arables. I,es récoltes étaient très précoces. Ce
qu'on y plantait avec le plus de succès, à la fin du
XVIII" siècle et au commencement du XfX", c'était la
pomme de terre. Celle qu'on récoltait sur Avroy jouis-
sait (( d'une réputation justement méritée ('). l

L'origine de la plantation de la pomme de terre au
quartier d'Avroy est assez curieuse. Dans la seconde
moitié du XVI[' siècle, I'un des cultivateurs, nommé
Foidart, occupait un terrain appartenant à la commu-
nauté des Jésuites. Ce terrain forme actuellement I'angle
gauche cle la rue Pannaye et de la rue lVfandeville. Foi-
dart y plantait la pomme de terre, rt le plus beau pré-
sent de I'Amérique à l'Europe r, a très bien dit Ed. Mor-
ren (').

On ne la jugeait pas de même au temps 1>assé. Lors-
que, ainsi qu'on I'assure, un religieux, Jérôme Cardan,
(Hyeronymus Cardanus) apporta le prcmier en Eu-
rope ('), vers le milieu du XVIU siècle, la pomme de
terre qui vcnait d'être découverte au Pérou, il n'eut
pas le plaisir de voir priser cette précieuse plante. Quel-
ques années après, en 1586, le légat du pape eut beau
I'introduire en notre pays, pour la première fois aussi (n).
En 16zo, un religieux chartreux, Robert Clarke, qui
fuyait d'Angleterre avec ses frères sur le sol hospi-
talier de la Belgique, eut beau la réimporter en Flandre,
la culture rle la pomme <le terre resta délaissée presque
partout.

La répugnance pour ce tubercule u'était pas unique-
ment partagée par le peuple. La classe instrnite s'op-
posait aussi à sa propagation, à preuve cet article d'un
arrêt du Parlement de Besançon : < Atterrdu que la
pomme de terre est une substance pernicieuse et que
son usage peut donner la fièvre, défcnse est faite sous
peiue cl'une amende arbitraire, de la cultiver dans 1e

territoirc de Salins. l
Chose singulièrc, cette plante, pour la lauguc fran-

çaise, est u:ne fonune de terre, tandis qrle l)orlr la langue
wallonne, c'est une l>oire de terrc, câr tclle est bien la
vraie cléfinition de crompîre, 1e terme prirnitif étant
grondpeer. I1 se trompe à coup sûr I'abbé Corbet, en
avalrçant dans son dictionnaire picard qtlc cc mot clatc
de l'invasion armée de r8r4. Dès la prcmière moitié du
XVIII" siècle, il était en usag'e dans la province de
Liége. On cultivait cette utile planie à Spa et aux en-
virons dès r7ro. C'est ce qu'apprenllent notamnrent les
pièces cl'un procès que les bourgeois cle Theux eurent
en tTZo avec leur curé, au sujet cle 1a cllme sur ce
légume (t). Si Parmentier a connu, jeune eucore, 1a

pomme de terre, il paraît qu'il a été initié à sa culture

par un nommé Grégoire, cultivateur du pays de I.iége,
à Jalhay. Detrooz avancei d'ailleurs, que cette culture
se pratiquait 1à avant I'année r73o. et que le trafic de
la pomme cle terre sur le marché <le Verviers était déjà
intense ('). Semblable situation, à peu près, existait
à Liége vers 1745. On rapporte mêpe que l'année sui-
vante, les nombreuses troupes françaises, qui campèrent
en lfesbaye, firent de ce tubercule leur principal ali-
ment. En tous cas, dans le Luxembourg, son usage
était si généralisé qu'on déclarait au milieu du XVIII"
siècle, que ( le peuple ne pouvâit plus subsister sans ce
fruit r (').

Son usage fut aussi rapidement répandu à Verviers (')
et à Liége au XVIII" siècle (') . Et t77o, la pomme
de terre se trouvait représentée sur le marché de
notre cité par des séries de variétés, tant pour la forme
que pour le gott et la couleur. C'est cc qu'écrivait
en 1785, Desaga, d'Olne, dans son Art d'améIiorer Ia
culture de la pomme de lerre par Ie semis et d'en doubler
au ntoins Ie prod,uit. Pendant la révolution <le 1789,
au moment où les prix des denrées étâient très élevés,
la manne cle z.s kg. de cromltîres se débitait à .5o sous,
soit fr. 2,5o, preuve que la marchandise était fort ré-
pandue (").

tln membre de la famille Foidart, à Liége, s'attacha
aussi, de bonne heure, à la culture de la pomme de terre.
I! se raconte que, dans.le principe, le cultivateur liégeois
destinait sa récolte à la nourriture de sa gent porcine.
Tous les ans il se faisait aider clans les travaux des
champs par des ouvriers cle la Hesbaye qu'il devait
nourrir. Ces hommes d'un appétit voracet non contents
des rations substantielles qui leur étaient servies, se ren-
daient furtivement dans la porcherie et nrangeaient une
partie des pommes de terre préparées pour les cochons.

Le naturaliste liégeois Dossin, informé, analysa le
tubercule et en reconnut chimiquement les excellentes
qualités quant à l'alimentation humaine. Sur ses con-
seils, Foidart s'efforça d'amender 1a pomme de terre.
L'intelligent cultivateur gagna ainsi cle superbes es-
pèces. Après des semis répétés, il parvint à obtenir une
belle variété ayant la forme d'une corne et qui fut dé-
nommée en n'allorr cuène di gate. Cette pomme de terre
prit 

- et ce fut justice 
- le nom de l-oidart. Elle jouit

bientôt d'une grande vogue. IJne vaste portion du ter-
rain d'Avroy fut livrée à la production de ce magnifique
tubercule. Thomassin, dans son Méntoire statistique du
ilépartentent de I'Ourlhe de r8o8, en fait une mention
élogieuse : rr La pomme de terre r, écrit-il, tr cultivée
clans le quartier du sud de la ville, jouit d'une réputa-
tion justement méritéc. u

Après I'année r83o, on continuait de planter 1à en
grand la cwène di gate. Suivant les Liégeois de l'époqrre,
il suffisait parfois c1e neuf cle ces tubercules pour four-
nir 2.5 kg. Ils mcsuraient jusqu'à huit pouces de lon-

(r) À'SDO, p. 376.
(21 BiogrùlrlLie dc Chùrlcs (1e I'Esclusc (Cltrsi(s).
(3) rbid.
(4) En r.i86, Philippe tle Sivry, couverneur de ùlons, envoya à son

ami le botaniste Charles de l'(scluse, plusieurs rrommcs de teffe prG
vcnant dc dcux tubcrcules qu'il avait reçus lui-même du légat du pape.

'(51 Cotn. .la Thcux, r. aur résollctions d.L. ungistrat de r77o. - IJE-
NAUX, Histoile de SPa, p,29. - BoDy, Spa,Histoire et bibliograbhie,
t. I, D. 78. - DE l,ruBouRc, Thetrx, p. rr3. - ,l.sBI-, t. 1, p. tA3.

( I ) Hi.sloir. ..lu Mar(tuisat .le Fïenchimont, p. 59.
(:) GACHARD, Ordonnances, t. VII, p. 392.
(3) A la suite dc Dlaintes sur les abus des marchands de pommes

de terre, la cour de justice de verviers taxa en 1775 r le stier de topi-
nambour ou oolnmcs (lc terre pesant r2o liwes à 3o sorrs, Dar conséquent
la livrc ir un liartl. (Cour .le justice de Veruiers, r. 4r, f. r38 et r5r.)

el Gùz(tte dc Liége, Avcltisseùrcflt,22 ætobre q7g. - Procès-ae1'baur
dcs stances de le Soctété d'Enulation, année 1782, p. r4.

(5) DARrs, Notircs, t. XVII, p. 262.
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gueur. Si excellente que fût cette espèce, si fine que
ftt'la chair, les roo kg. ue se payaient que deux francs.

Aussi, dans beaucoup de cafés bourgeois de Liége,
c distribuait, à la soirée, gratuitement une cwène di
getc, grillée dans la ceuclrc, aux habitués. Une seule et
tlétait assez.

E r 1846, unc redoutable maladie contagieusc vint
mdainement décimer clcs champs entiers dc pommes
& terre. Il semblait que celles-ci allaient périr entière-
rot. L'épidémie frappa surtoui la czt,ène eli gate. Cette
Eiété fut si fortenrent atteinte qu'elle a cessé depuis
hs de paraitre sur le i\Iarché. I,'espèce n'en fut pas
clndant complètement perdue. Il y a quelque qua-
Eb zlns, les anrateurs pouvaient en aller voir quelques
çitons rue des Vingt-Deux, chez I'un des petits-fils

Foidart du XVI[" siècle. Pour une trentaine <le

les qu'il déposait crl terrc, il n'obtenait guère
rendement de cinq ou six kg. C'est assez dire

la plante avait dégénéré depuis la maladie de

I l9cst de peu d'années avant la décadence de cette va-
de pommes dc terre que date la transformation du

d'Avroy. Antérieurement à 1836, sans conrpter
uÉe qui longeait le flcuve, deux artères seulement

ient Avroy du Nord au Sud : le Grand et le
Jonckeu. Pour le parcourir cle I'Est à I'Ouest,

ire de la rivièrc d'Avroy au pied des bois
et de Saint-Gilles, on ne disposait que des rues

Véroniqne, du .Sainl-.Esprit (rue de Serbic) et

çælques sentiers étroits, rocailleux et sitrueux.
A ertir de ce moment, f immense plaine n'a pas

de se morceler. On a commencé en 1836

lrcer la série de voies qui conduisent du boulevard
au Jardin botanique. Au bout de dix-sept aus,

ion communale et les particuliers avaient
o élargi unc vingtaine de rues et bâti environ
cents maisons. Les nombreuses voies du quartier

Guillemins furent ouvertes, à partir de I'an 1857,
de la rue de ce nom créée pour l'érection de la

a r842. De nouvelles ramifications sont venues
tsr, depuis lors, aux artèrcs précédentes. Vers
un troisième groupc de rues a été formé à I'ex-

md d'Avroy. Nous passons sous silence, à des-
lr métamorphose qu'a subie le quartier de Fragnée,
dui du Laveu.

I'on a vu et l'on voit encole se dresser cles

considératrles tle belles hal-ritations, des artères
et spacieuses, €t, les <lernières, artistemcnt

depuis I'année r8.5o de nombrerrx millions c1e

@t été consacrés arr développement et à I'em-
de ce quartier, rangé maintenarrt parmi les

ioues de la ville.
que I'industrie étendait son champ d'action

b autres parties de Liége, ori elle rencontrait di-
Irrtages, particulièren-rcnt des facilités de com-

, Avroy, par suitc même de son état d'iso-
r€stait privé de tout établissement irrclustriel
pr conséquent dcs inconvénients antihygié-

lFovenant de la grande industrie. Les proprié-
r,teffrcèrent gâréralement tlarrs la suite de lui

ce privilège très apprécié. Ces heureuses con-

ct avenues, otrt fait d'Avroy un emplacement salubre
par excellence, et très recherché aussi par sa situation
devenue plus centrale, à raison des extensions succes-
sives cle la ville.

Qu'on doive l'attribuer au calme habituel de I'en-
droit, aux charmes du paysage, toujours est-il qu'Avroy
a été le séjour favori de nos artistes de jadis, graveurs
ou peintres. I,ombard a habité I'endroit. Ses filles, dit
Villenfagne, épousèrent toutes des Liégeois adonnés aux
beaux-arts et demeurèrent également sur.Avroy. Ce fut
le cas de même pour 1e peintre Bertholet Flémalle. Ce
fut aussi le cas pour le graveur Michel Natalis, d'après
les registres paroissiaux de Sainte-Véronique. Les sculp-
teurs Julien Hallet et de Tombay, avec notamment Gilles
Demarteau, I'inventeur du système clc gravure au
crayon, sont d'autres hahitants cl'Avro1..

Atsrog

nrvrÈnE p' 
- Parmi les nombreux agréments de

l'ancien quartier d'Avroy, cc n'était pas un des moindres
que la rhtière ditc d'Atsroy, qui le baignait sur toute
son étendue. Aussi dès le moyen âgc, nous I'avons dit,
les pêcheurs s'installèrent-ils sur ses rives pour s'y li-
vrer à leur occupation préférée (').

Autrefois, la Meuse, qui venait de Fragnée, se parta-
geait en deux branches, à peu près vis-à-vis de l'église
appelée maintenant du Saint-Sacrement. I,'une se diri-
geait vers le pont des Arches en côtoyant la partie gauche
du boulevarcl Piercot actuel. L'autre arrivait à la même
destination en parcourant ce qui aujourd'hui a nom bou-
levards d'Avroy et de la Sauvenière. C'est le second
bras de la Meuse qu'on qualifiait rilière d'Aoroy.

Nous avons avancé, à I'encontre cle quelques histo-
riens, même de notre époque, que Notger n'est nulle-
ment le créateur de cet embranchement du fleuve.
Qu'il l'ait redressé, qu'il I'ait canalisé, le fait est certain.
l\Iais on chercherait vainement l'homme qui aurait tracé
dans le principe le lit de cette rivière. La IVIeuse a dt
de tous temps suivre cette direction. C'était sa voie
ttaturclle. Là s'ouvrait le débouché le plus important
clu fleuve, sur le territoire liégeois. fl trouvait à cet
emplacement un écoulement direct et rapide, car le lit
de la rivière de ce côté était très bas. Lorsqu'on y creuse
le sol, on ne rencontre que des terres rapportées, des
tlébris de tous genres. 11 faut arriver à quatre mètres
au moins dc profondeur pour découvrir le terrain limo-
neux ou le gravier.

Notons qu'au point de partage de la }Ieuse la rivière
d'Avroy avâit une ample largeur, trente-cinq mètres
environ. C'était 1à un cours d'eau navigable.

Faut-il une preuve non moins péremptoire que la
IUeuse coulait plutôt dans la clirection d'Avroy? Il suffi-
rait de rappeler le long barrage que les moines de Saint-
Jacques avaient fait placer, transversalement, au XfIu
siècle, sur cette branche du fleuve, en aval de leur
propriété ('), pour faire dévier cle leur côté une cer-
taine quantité des eaux.

(r) 1429: waltier le berchear, manant sour le livier d'Awoit' (CT,
t. z, L zoz vo.\

(2) A ltemplacement de I'angle des boulevards d'Awov et Piercot.frintes à la proximitô cles splclrclides boulevards
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Riaière d,'Âtro!

Si celles-ci ne se fussent portées par un élan naturel
vers Avroy, y aurait-il eu avantage pour les religieux
de Saint-Jacques d'opérer ce grand travail? Or, sans lui,
la Meuse ne se fût pas dirigée dans leur jardin pour y
mouvoir leur moulin. L'entrée du canal aménagé dans
le pourtour cle I'abbaye Saiut-Jacques avait son em-
placement au fond du terrain occupé par la maison for-
mant I'angle des boulevards Piercot et d'Avroy.

L'importance cle la rivière d'Avroy s'est amoindrie
d'une façon continue. La cause première résidait dans
l'établissement cle la digue ci-dessus, qu'on appelait la
batte Saint-Jacques. En enlevant au point de départ de
la rivière une botrne partie de ses eaux, la digue dimi-
nuait d'autant le niveau clu cours navigable et surtout
la force du courant. Ensuite, le gravier s'amoncelant der-
rière le barrage, les atterrissements s'étenclirent. Bref,
la rivière se rétrécit en même temps que s'abaissait la
ligne de flottaison.

D'autres travaux vinrent aggraver 'la pénurie d'eau
cle la rivière d'Avroy. L'érection au XVU siècle, sur
I'Ourthe, <les cligues appelées Grosses-Battes, en amoin-
drissant considérable-

ment le contingent li-
quide apporté par cette
rivière dans la l{euse,
en amont cle notre ville,
n'a pas été sans influer
défavorablement sur le
fleuve.

Le mauvais état du
cours d'eau d'Avroy fut
encore accentué par la
nouvelle prise qu'on fit
à la Mcuse, en vue de
renforcer le courant du
biez qui activa le mou-
lin de I'usine Renoz. De
Crassier, qui s'est par-
ticulièremer.rt occupé du
lit et du corlrs cle la
Meuse, estimait en 1838

de Liége à Huy ue peut même plus aborcler à son
port ('). l

Les curages opérés n'empêchèrent pas le lit de s'en-
graver. Si les constatations du baron de Crassier sont
exactes, le fond de ce canal se serait exhaussé de dix
pieds (') du commencement du XVIII" siècle au sui-
vant.

Une excellente mesure avait cependant été prise en
r7rg. A la suite d'une sécheresse très prolongée, pendant
l'été de cette année, la rivière d'Avroy était tellencnt
à sec que le quartier d,e l'IIe 

- nom qui rendait la
chose peu croyable - manquait d'eau. Les magistrats
de l'époque, comme remède, firent raccourcir cle plus
de zoo pieds la batte Saint-facqaes. Cependant, les pilo-
tis soutenant la digue ne furent arrachés qu'un siècle
après, vers 18o6.

Depuis la seconde moitié du XVIII" siècle, durant la
période révolutionnaire de la fin de ce XVIII" siècle
surtout, ce bras de la Meuse devint de plus en plus dé-
fectueux. Les atterrissements se multiplièrent, grâce aux
habitudes regrettables des riverains, à I'absence de toute

mesure de police et
surtout à l'insouciance
des autorités. Il était
rare alors qu'on parvint
à tralner la barque de

. Huy jusque près du
pont d'Avroy.

Le moment arriva où
la navigation devint im-
praticable, d'autant plus
qu'on votta la branche
d'eau sur la place aux
Chetaux (place de la
République française),
vers 1816. Le batelage
ne tirant plus parti de

'cette sorte de cloaque,
on conçut en r83o le
projet d'en combler la
partie comprisc entre la

Cliché Béthune

que la digue, prolongée en 1783 (') clu biez clont il
s'agit, avait enlevé âu cours naturel de la Meuse le quart
de ses eaux. On conçoit facilement combien cette situa-
tion préjudiciait à I'embranchement d'Avroy. D'autre
part, les riverains, loin de chercher à y porter quelque
amélioration, empirèrent le plus souvent, par leurs né-
gligences, la condition du lit. Ainsi, les résiclus des
foyers, les dépouilles des jardins, allaient constamment
surélever et encombrer le foncl de la l\Ieuse, malgré
les mandements réitérés contre ces abus.

Que de fois les meuniers clont les moulins, en aval
cl'Avroy, restaicnt de temps à autre inactifs, ou les nau-
tonniers, qui voyaient la marche de leurs bateaux entra-
vée, élevèrent de vives plaintes à ce sujet ! En 1575,
notamment, des meuniers adressèrent une requête au
Conseil de la Cité afin qu'il flt nettoyer le lit de la
Meuse rr derrière Saint-Jacques, près de la fontaine des
Begards et ailleurs )), parce que, disaient-il, t il est tel-
lement encombré d'ordures que la barque marchande

rue du Pont d'Avroy et I'ancienne Ile de Commerce,
et mesurant une étendue de 45o mètres. Ce projet fut
mis à exécution à partir de l'année suivante. Seulement
on substitua, là aussi, au bras de rivière, un aqueduc
couvert qui s'écroula bientôt, mais on ne tarda pas à
le reconstruire.

Par décision clu Conseil de régence, les dimensions
de ce canal furent portées à z m. 5o de largeur sur
4 de hauteur.

Les travaux cle remblai sur ces points de la rivière,
furent achevés en 1835. On n'eut plus dès lors qu'à y
planter les arbres qui devaient former les allées du
boulevard. On élargissait et on complétait ainsi la
vieille et charmante promenade d'Avroy.

(l) RCC du rS aott ri7.i.
(3) Dù: CRAssrEs., IvIéntoire hist. srrr le lil ct lc col.rs .te la fleuse,

r333.(r) CF, /e,d. ct octrois, r9 août 1783
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RrvAcES ou poRTs n' - Sur la Meuse, un peu en
amont de l'église du Saint-Sacrement, exista pendant
bien des siècles, un simulacre de port, \e rioage d'Avroy.
On I'appelait aussi riaage des Augustins, et ritsage
Sainte-Véronique pour le distinguer d'utt autre riaage
d'Aaroy dont il va être parlé. Situé presque âu pârtage
de la Meuse, le ritsage des Au,gu,stizs constituait par là-
même I'un des importants ports de la ville. Il servait
surtout à l'expédition et à I'envoi tles marchandises,
principalement de la houille. I,a Paix de Saint-Jacques,
de 1487, cite l'endroit parmi ceux où I'on était <r an-
chienement accoustumeis r de faire le trafic de ce mi-
néral.

Un second port, plus fréquenté encore par les voya-
geurs, était celui qui se trouvait au pied du pont
tl'Avroy, 1à où stationnent les voitures de louage.

Il y a cinq siècles ct plus, on I'utilisait déjà comme
port, nous l'établissons à la rubrique Ablei,t. I,es ba-
teaux n'y pouvaient séjourner au delà de trois iorrrs.
C'est à cette place qu'arrivait et c'est cle là que partait
la barque de Huy dans les derniers siècles de I'ancien
régime. IrIous fournissons des renseignements historiques
sur ce scrvice à l'intitulé Naitseurs.

En 16zr,l'exploitant de la barque marchande de Huy
avait demandé le transfert du lieu d'arrivée et de dé-
part ('), mais au XVIII" siècle, cc lieu continuait d'être
près du pont d'Avroy ('). f 'anneau auquel elle était
d'ordinaire attachéc là repose au Musée de la Vie wal-
lonne.

A la même date, lcs bourgmestres Jean-Louis de I,i-
bert de Flémalle et }fathias de Léonard, afin de faci-
liter l'accès du public au rivage cl'Avroy, y firent cons-
truire un quai. Sur l'une des pierres de ce quai, leurs
armes étaient reproduites avec le millésime qrc ().

Le départ régulier, mais très espacé, en somme, de la
barque marchande n'entravait guère la pêche au sau-
mon qui depuis longtemps se pratiquait entre l'église
des Augustins et Fragnée. Elle restait en vogue en
r770.

Au commencemerlt du XIX" siècle, la navigation sur
Ia rivière d'Avroy étant clevenue impossible clepuis quel-
que temps, le départ cle la barque se faisait, non plus
du port c1u pont d'Avroy, mais du rivage des Augustins.
La l'rarque quittait Liége, en hiver à8 rlz heures, et en
été à q heures clu matin. Ce service de navigation avait
alors à sa tête Nic.-Jos. Chainaye. Transformé quelque
temps après I'introcluction des bateaux à vapeur, il
fonctionnait encore de la sorte en 186o.

En dehors des deux rilages susdits, il y avait le long
de la rivière d'Avroy, sur la rive opposée, cl'autres em-
placenrents auxquels on accordait le nom ritsage. Notons
læ ritages Saint-Paul, Saint-Rermy, Rosé, etc. Presque
tous ceux-là servaient à des passages d'eau. Ils sont
relevés séparément dans cet ouvrage.

lrl RCC, r, t6t9-r623, f.
l2t \i12, CF, r. 87, f 3.

1ry RH, n 517.

Aorog
REMpARTS ,' - L^ rivière d'Avroy, dans le principe,

n'était longée sur son parcours que par des berges na-
turelles. Malgré les travaux de Notger, au moindre dé-
borclement, elles étaient submergées, celles de droite
surtout. Les bruyères, qui couvraient i'ancien quartier
de I'fle, disparurent dans sa partie méridionale sous
I'action des moines de I'abbaye Saint-Jacques (') vers
I'an ro16. Exhaussèrent-ils le terrain ou établirent_ils
clès lors un mur autour de leur propriété pour la mettre
à I'abri des fréquentes invasions fluviales? On f ignore.
Les premières murailles, élevées le long de la rive droite,
remontent au XIII" siècle.

En t.54i9, la partie joiguant le pont d'Avro5r fut réécli-
fiée ('). Le rempart prenait naissance à I'extrémité du
monastère Saint-Jacques, suivait le cours de la rivière
et se prolongeait beaucoup au clelà du pont <l'Avroy.
rr Bicn que ce mur ne servlt plus à rien r, écrivait de
Crassier vers 1838 ('), rr la Ville en a surveillé et con-
servé rigoureusement la propriété jusqu'après la Révo-
lution. Ce ne fut qu'au commencement du XIX" siècle
que les propriétaires se crurent en clroit de démolir les
parties de ce rempart qui se trouvaient sur leur terrain
et qui rendaient leur jardin fort désagréable... I1 n'y a
pas plus cle trois ans qu'il existait encore dans toute
son épaisseur et son élévation, dans le jardin de M. le
docteur Foullon, clont la maison était vis-à-vis de la rue
cles Sær.r.rs-Grfses (n).1

f,e rempart traversait, par le nrilieu, les jardins rive-
rains. En juin 1885, on a pu s'en rendre compte à la
propriété Nagelmackers qui joint la Bauque nationale.
L:\, en creusarlt le sol lrour établir les fondations de la
maison, la pioche a mis au jour, un reste, le dernier
peut-être, de l'ancien rempart. Cette muraille, d'une
forte épaisseur, coupait en deux la propriété.

I1 fallait que les remparts fussent entourés de jardins,
câr aucune construction ne pouvait être clressée à pro-
ximité des murs d'enceinte (5).

On raconte que, il y a quelques siècles, les chanoines
de Saint-Paul avaient établi, à côté des remparts, le
long de la rivière d'Avroy, des jarclins fruitiers bordés
de murs. Les arbres et les clôtures empêchaient, paraît-il,
Ies vigies d'observer ce qui se passait sur toute la ri-
vière. Ordre fut donné aux chanoines de supprimer les
obstacles.

D'autres murs n'en étaient pas moins construits sur
divers points, cn âvant des remparts, sur les bords
mêmes de la rivière. Ces murs, qui étaient peu élevés,
variaient en épaisseur. En certains points, celle-ci n'était
pas de pius cl'une brique. La plupart des propriétaires
avaient pratiqué dans ces murs d'eau des portes par
lesquelles on pouvait parvenir des maisons à la Meuse.
Du danger qu'offraient ces issues, au point de vue de
la sécurité c1e la ville, c'est ce dont on se préoccupait
fort peu.

(1) Sur I'emplacement d'une partic dcs jardins de cette abbaye s'élè-
vent aujourd'hrri diverses propriétês particulieres tant à l'extrémité du
boulevard d'Avroy que du boulevard Piercot.

(2) BoûrLr,E, t. II, p.329.

F\ Mêmoire hist. sLr le lit et le cours de la Meuse.
(4) llaintenant rue dzs Clarisscs.
(5) BRrxHE, Documents iudicieires et historiques, p. 2?.
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Rtmbart d'Atroy

En r5zr, poussés par les agents français, des factieux,
irrités en outre cle f intimité qui existait entre la rnaison
cl'Autriche et le prince-évêque Erarcl cle La Marck, ten-
taient par tous lcs moyens de livrer ce dernier à la
France. Ils ne trouvèrent rien de mieux que de cor-
rompre un bourgeois dont la propriété avait un ttostice
(porte) s'ouvrant sur la rivière d'Avroy. L'entremi, qui
voulait pénétrer en notre ville par cet étroit passage,
remplissait déjà le faubourg d'Avroy. Un bon nombre
de soldats avaieut franchi le bras du fleuve, quand se
répanclit la nouvelle que le complot qu'ils voulaient exé-
cuter était clévoilé et qu'une douzaitte des principaux
insurgés avaient été arrêtés. Ils battirent précipitam-
mellt en retraite. Après une minutieuse instruction, les
coupables furent coudamnés à être écartelés. La conju-
ration échoua ainsi piteusement.

Dans la suite, l'autorité s'efforça de parer à d'aussi
graves périls. En 16.5o encore, un mandement princier
ordonna aux particuliers ayant ascès aux rivagles et aux
canaux vers (( Saint-Jacques et Outre-Meuse rr par les

fost,ices et autres ouvertures de leurs propriétés, de les

clorc par ulr mur encléans le délai c1e huit jours.

Ên t77o,l'abbé cle Saint'Jacques sollicitait de la Cité
la réparation cl'utt mur (le rentpart, évidemment) , tra-
versaut une partie de l'abbaye et la restauration d'une
tour qui avait servi précédemment c1e corps cle garde.

Le mur était en très ntauvais état. En plusieurs en-

droits, il s'était même
écroulé. Le Conseil cle la
Cité, considérant que la
restauration nécessitcrait
de grands frais, et que
rr ces dites murailles et
tour sont très inutiles et
à charge de la cité r,
permit au monastère de

les démolir à ses frais et
sans rien pouvoir exiger
de 1a Ville. IIais il ltti
imposa en même temps
la condition cle réparer
et cl'entretenir perPé'
tuellement et à ses frais
exclusifs, << Ies nrurailles
extérieures t, tânt du

sous laquelle lrassait le biez du mouiin Saiut-Jacques. La
tour reliait aiusi les murs d'enceinte que séparait ce
biez.

A côté clu jardin clu monastère Saint-Jacques on re-
marquait, à la fin clu XVI' siècle. la demeure d'Albert
de Lymborg, chanoine de Saint-Paul ('). C'est le
terrain sur lequel elle s'élevait qui échut sans doute au
docteur Foullon nommé plus haut. Son jardin touchait
cl'un côté l'cx-monastère Saint-Jacques et de l'autre le
sol où fut ouverte plus tard la rue Bertholet.

Au lieu de cette rue, pour communiquer avec le quar-
tier de I'Ilc, on avait alors, non loin de là, à I'empla-
cement de la maison rue Saint-Remy no 20, I'arvau
Saint-Remy qui conduisait au lrassage cl'cau. Cet arlau
avait été percé clans le vieux rempart de la cité.

C'est à quelques mètres de |'artau Saint-Remy, que
le peintre Bertholet Flémalle, acquit le e8 février 1659,
une place du rrrivager pour y construire sa résidence (').
La même année, le Conseil cle la Cité lui permit
de pratiquer tlne ouverture dans la nruraille cle la
ville pour en faire I'entrée de sa maison ("). Deux
ans plus tarc1, 1'édilité, prenant en considération les
nombreux services que le grand peintre liégeois avait
rendus à la Cité, I'autorisa à occuper pendant douze ans
le corps de garde fixé de ce côté tr avec I'allée voisine

sur Je rempart extante
dessus la porte de son
logis et du postis

Rosé, allant au rivage
d'Avroy ('). ,r

()rr arrivait atrssi 1,ar
la rue Saint-Remy dans
la maison Bertirolet dont
I'emplaccmettt est ltris
pâr I'habitation no 18.

L'immeuble no 23, bou-
levard cl'Avroy cloit être
sur rlne partie de la
propriété cle Bertholet.

Celie-ci fut utilisée le
z r.rovembre 1673 pour
faciliter l'évasion du
comte Albert cle Va-

Cliché Béthen

côté de la ville que clu côté de la Meuse ('). L'abbaye
Saint-Jacques dut exécuter cette décision ('). Muraille
intérieure et tour furent renversées (').

Cette tour, destinée à un corps de garde, n'était autre
que la tour Saint=Jacques. I1 ne faut pas la confondre
avcc u1le autre tour élevée 1à à proximité <le la pre-
mière. Cette seconde tour n'avait rien d'un ouvrage mi-
litaire. Elle occupait la pointe formée par les deux bras
<le la }Ieuse, à I'angle des boulevarcls Piercot et d'Avroy.
La tour existait au XVI" siècle. Vu son état cle vétusté,
il avait fallu, en 1755, réparer la votte c1e soutèuement

lingerr, le meurtrier clu vicomte de Looz. Le comte
ayant traversé la <lemeure de Bertholet, trouva un
bateau tont préparé qui lui permit de passer la ri-
vière, à l'antre côté cle laquelle attendait un détache-
ment c1e soldats étrangers, prêts à favoriser ta fuite
de I'assassin (').

Bertholet lui-mênre avait dressé les plans cle sa mai-
son, dont la construction fut achevée en 1662. C'était
une luxueuse villa italienne c1'uue construction très clé-

licate. Elle lui coûta 4o,ooo florins, presque toutes ses

économics. Des coionnes de style antique se dressaient
à la façade. Celle-ci était décorée notamment cle pein-

(r) RCC, r7 août r77o.

12\ lbid., zl aott r;7o.

l3l Cathédrdlc, Décrets (t Orilonnan(es, r. r77t-t772, f. ro4 v". - Sur
les rcnrparts et l'abttaye saint-Jacques, \'oir, en outre, Conseil brfué, I. 5\.

- RCc, r. 46t-ti7t, f. r9o v', 2cg, r. 177\-1771, f. 164 bis ; r. r78.s-r788,
f. 7-8, rq v', 48 et ro4.

(1) r.5go: RP, r. ro, i. 9 v".
(2) CF, r. zlq, f..<,:'D. - \'. en outre ru( Rrrtholtt. - CF, Nor.u.

Acqucttcs, r. rri, f. roo.

1s1 /lCC,:r juillet r6.Sq.

(4) il,i(|., 13 mai 166r.

(5) rll(r1-scrit 1r.53, Bt'L
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tures murales ('). L'intéfieur de la maison était revêtu
de tapisseries et d'une série de tableaux de Bertholet.

En nrourant le célèbrc artiste institua héritiers les
Pères Donrinicains. Lcs religicux rlc s'occulièrcnt guère
de la corrservatiolr cle ia dcmeure cle lcur clonateur. Cette
demcure s'abînrait <lans toutes ses parties. Achetéc enfin
par II. de Bonhomme (') ou Bounam, juriscousulte,
conseiller clc la Cour féodalc cle S. A. S.E., souverain
greffier dcs écl'rcvins, ct bourgncstrc cle Liégc à la fin
du \\'II" sièclc, la nraison fut démolic cn 1693 et rcnr-
1;lacée Dar lllle constructiorr rlui était encore debout vers
r.s-.o ("). Celle-ci renferntait alors <yuelques tapisseries
pro\-enânt de I'habitatiorr de Bertholet (').

Cette maison était peu éloignée clu rivage Saint-Paul.
(Jn arrivait dircctcment à cc rivage rlui s'étenclait jusque
pres clu potrt cl'Avrov, l)âr 

.la ruc Hazinelle. Cette voie,
dans lcs siècles passés, étâit fort étroite ; il s'y trou-
çait un arrau.

\-ers le milieu du XVIII" siècle, l'édilité avait placé
ie long clu rempart, à bor<l cle la rivière d'Avroy, des
bailles (garcle-forrs) de fer, depuis le pont d'Avroy jus-
qu'atr rivage .Saint-Remy (").

A la vérité, I'autorité cornnrençait à compretrclre le
peu d'inrportance que les remparts présentaient alors
au point de vue technique, Sans doute, on verra encore
û r;7g, par exemple, quancl le chapitre collégial de
Saint-Paul clemauclera à pottvoir ettlever rr la muraille
du renrlrart le long de la uraison décanale cle Saint-
Paul srrr la hautcur dc z pieds rf z,t, \a Cité I'obliger
,, à la renrettre rlans le nrôure état clu'elle se trouvait
ar-ant la clémolition accorcléc 7'an 1747 r (o). Les rai-
sons cle sécurité erltraietlt l)eu crl ligne de compte ; c'était
bien plus par sinrllle routitrc rlrt'agissait l'autorité civile.
Celle-ci finit nônrc par trc plus errvisager dans le bon
état des rcmparts qrr'rrn lrtrt fiscal (').

La démolition drr rcmpart cl'Avrov fut entreprise en
r.s r E.

Aorcg
P()R'LI.: I)' 

- Si nttuS logs cl1 rapportolS à la plupart
des hist<lriens liégcois rltti ont écrit <le la fin du XVf"
siècle à uos iottrs, la lrortc d'Avroy daterait de r.s4q.

Cependant, urre chrotriquc dc r.iqr fait observcr qu'en
r5-1g, cle < nou'tselles borle et ururailles furent faites au

çnnt d'Avroit. à I'oppositc <lc la place condist vers la
fontaine Saint-Lrtnrbcrt (-).,, Iin cffct, il existait une
porte cl'Avroy bicn antérieurcmcnt à l'époque stlsmen-
tionnée. Ellc est irrcliquée dans cle trornbreux documents,
çieux de cinq sic\clcs (o). Jcarr dc Stavelot, darrs ses ré-

cits des troubles Dathin cle 1433,, llarle égalcnrent dcs
clefs de la porte d'Avroy ('). Que disons-nous? La porte
était debout, il y a six à sept cents ans ('). Déjà la
Lcttrc <les Tournys, rcmontaut au milieu clu XIII" siècle,
signale cet ouvrage défcnsif . Ellc cléclarait libres du
droit cle tourny ou tonlicrr à Liége, tous les habitants
du ban de Seraing et de Jemeppe ; mais tr)our cette
exemption, ils avaient à garder la porte du pont c1'Avroy;
en dehors de la Cité, iorsque celle-ci se trouvait en
guerre (").

L'erreur comnrise par \a ltlupart des historierls est
donc d'avoir pris pour la première porte cellc éctifiée
au XVf' siècle. Commencée en 154.5, elle fut achevée
en r.549. I.a porte d'Avroy avait été reconstnrite ou
simplement restaurée après la lrrise cle Liége err 1468 ('),
par Charles le Témérairc, cclui-ci ayant alors 1e plrrs
grand intérêt à fortifier le quartier de I'Ile qu'il s'était
fait attribuer et1 gage et o-,i résidait sotl licutenant
cl'Ilrrmbercourt.

Dès lors, le caractère architectural du monumellt ne
manquait lras <le rnérite. Quand, en 1486, la ville dc
Hasselt s'occupait cle la rééclification cle ses rcmparts,
el1e chargea trois spécialistcs de vcnir prenclre colric de
la porte d'Avroy cl1 vue cl'eu établir une semblable à
I'endroit clit l'torte de Camltine (5).

On y remarquait un ouvrage stratégique coltnu com-
munément sous le nom denû-hme, à raisorr de sa forme
arrondie. Ce balloir est signalé dans de vieux textes (u)
et se rattachait aux rentparts voisins. Au-clessus sc
dressait une maison à côté cl'une tour fortifiée qui, en
la seconde moitié du XVI" siècle, restait confiée à la
garde du métier des orfèvrcs. La maison avait été sup-
primée en r.5oE ('). La porte même précédait immédia-
tement le pont d'Avroy. Elle était clonc située à l,ex_
trémité de la rue Pont d'Avroy. Le monument militaire,
en rJ{.5, se distinguait par ses pierres tle couleur uni-
forme, et toutes taillées à pointes de diamant, comme
s'expriment nos chroniqueurs. Trois petites tourelles fort
élancées la surmontaient. Un jardin avec fleurs et ar-
bustes entourait le monument défensif. Ce jardin et la
porte avaient reçu dans le peuple le surnom château
de Ch.érichou. La Citê faisait tle tenrps à autre entre-
tcnir ou plutôt inspecter les parcs de fleurs ainsi que
tous les différents rr jardins publics,r (^). Les amateurs
pouvaient y avoir libre accès par rltr escalier pratiqué
dans la porte. f,'arcade formée par celle-ci orrvrait à
la circulation rln passage assez restreint, long de trois
mètres et demi mais très obscur. Ce passage était fermé
chaque jorrr, par une portc en fer, anx heures détermi-

,r) J. IIrir.Rrc, LLt hcilttulc, 1). 263,.

tt) DE Trr,r,ENFÀG--r.:, Rccler.,r..s,rislori{}lrs silt la olinribalrti, t. II,
p, il-i.

/3) I-e llusée arch(rrlogique rrossèrlc uu cartou('he en marbre blanc
tæ!€nant de la rrraison de \I. clc Ronhonrnlc.

r ) Ccs tapisserics orlt été acquiscs il y a quelque 35 ans pât
]!- -{l(lolt)hc van (lcr llcy(lcn a lIanzcur Dorrr en orner sa salle à man'
8s au cltâtcau rlu Val-Rcrroit.

1s1 RCC, r8 jnillet r;;:.
f6) RC(-, r. r778-r;So, f. 65 r'.
i;l RCC, r. tTgr-r792, Ï. rzr.
Is\ Chron. dt ,tt)r, l. Iog, ,\11.

/t) rtrT: A I'Angclc assez lrrès <lcllc ,borlr (lc t)ont d',{vroi. ('lîL,
r. i, f. 16 v",) r455 : llaison (l(' Ilrrss()n('t' joind. vers le fortz de
Doît d'-\rroi. (Ibid., 1. :o, f. 6q !".) - rio.l : llaison assez près 'lelle
,f,irlr .l'-{\'roi. (IbiLI., r. 6r, f. l-l v'.)

(r) Jr;Âx DE STAvEr,()'r, p. 2q9.

(2) t2gl i llaison cn la ruc de I'ont d,Averoit (lclcis lc l)o-îti., se maint
ens Johans Dodain li bolengiers. (Pau7t/(s cn II(, r. t3, f. zz7 v".\

(3) Pour chc ilhe doicnt wardeir le tolr€ de point d'Avroit, de defours
sens cntreier dedcns le citeit en tcmps quc lâ(lite citeit est en ost.
(CPL, t.7, p- i6; - JEAN D'ouTRE:rEUsE.t. v, p. 323.)

(a) En rf68, des Hutois avaient été hélés par le Sire de Wittem pour
démolir la porte d'Avroy. Ils arrivèrent, en effet, mais s'abstinrent de
plocéder à l'æuvre de destruction. (ADR. D'OrrDENBoscË, éd, ALEXÂN-
nnr, p,247.)

(5) Bull. des ivlélolhiles d.e Hasselt, t. XXX, D. 35, note :. - V. aussi
GESSLER, Leod.iun, tgzz, p.8t,

(6) r.so8 : BARTOLLIT, Coflsilium iuris, no 90. - r.ir4 : ]Iâison delle
Espée, rue dtr Pont d'Avroit, joinalant vers le pont d'Avroit, âle place
et Dreal qrri est joind. âz mures dele cité srr le d.emi-rond de la Cité
qui est joindant au postice de la rivière. (Man, du tem|s.l

(7) R(.c', r5o8,6 avril, f. r82 v" -:o 
juillet r.s66.

t8) RCC, z: septembrc 1676.
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nées, lorsque I'horloge <1e la collégiale Saint-Paul en
donnait le signal.

Dans la porte d'Avroy, ainsi qu'à la plupart des
autres, avait été aménagée une prisou. En 1672, le feu
y éclata. On préteud que le geôlier se refusa à ouvrir
les portes du cachot aux prisonniers y renfermés. Huit
de ces malheureux auraient péri dans les flammes. La
prison a cessé d'être utilisée comme telle, en 176r.

I\{entionnons pour mémoire une seconcle porte, en fer
et à grille, dtte porte à herse ou à râteau, laquelle se tlres-
sait à l'extrémité opposée clu pout vers le faubourg
Saint-Gilles (') et renforçait la première.

Comme toute llosition considérable, la porte d'Avroy
était gardée militairement. On y voyait clonc, outre le
portier, un ou même plusieurs corps de garde ('). Les
militaires qui s'y tenaient au milieu du XVII" siècle
maintenaient entre eux une cliscipline sévère. L'an 165r,

- Liége avait alors une garnison allemande -, un des
soldats, Tilman d'Eyck, ayant insulté un bourgeois de-
vant le corps de garde du pont, en blasphémant, l'épée
nue à la main, fut tracluit clevant le conseil de guerre.
Celui-ci le condamna à rr porter sur le pont d'Avroy, un
des plus gros crochets <lc la }faison de Ville, sur son
espaul, depuis une heure après midy jusque deux,
ct le soir, clepuis les cinq heuies jusqu'à ce que la
garde soit deralée (descendue), deux âutres crochets,
scavoir un sur chacque espaul l. Le malheureux eut, en
outre, à demander publiquement pardon au poste du
pont (').

En 1649, le général bavarois Othon de Spaar s'était
emparé, à la force du canon, clu monastère Saint-Gilles,
puis de celui cles Guillemins. De ce dernier point, où
il avait fait élever des batteries, il dirigea un feu meur-
trier, contre la porte d'Avroy particulièrement. On
compta quelques tués et plusieurs blessés i').

Un certain nombre d'années après ce bombardement,
les tourelles de la porte furent démolies ou s'écroulèrent
<1'e11es-mêmes. Au commencement du XVIII" sièc1e,
une seule tourelle dominait l'épaisse et sombre porte
<1'Avroy.

La garde était encore confiée à des soldats étran-
gers, puisque la ville se trouvait occupée 1>ar les alliés.
Cette mission réclamait surtout beaucoup de prudence.
Le 19 juin 17o6, arriva au faubourg cl'Avroy une bande
nombreuse de Français, ce qu'on appelait un parti,
composé de soldats et de simples civils soudoyés, ayant
uniquement pour but le sac et surtout le pillage. Dissé-
minés par petits groupes, déjà ils s'étaient avancés jus-
qu'aux abords cle la porte d'Avroy sans éveiller la
moindre défiance. 11 était neuf heures du soir. On com-
prend que le gros de la troupe n'avait point eu de peine
à se tenir caché là à proximité.

L'un des affidés se détacha et se dirigea isolément
vers la porte d'Avroy. I.a porte ayant été ouverte, il
présenta un passeport au commis qui, ne le trouvant

poi11t assez régulier, sans doute, alla le faire examiner
par l'officier de planton. Tandis que celui-ci inspectait
le papier, le commis remarquant un mouvement insolite
à l'extérieur, fit signe de fermer précipitamment la
porte. C'était, en effet, le parti qui tentait de pénétrer
dans la Cité.

Ce parti ne vit point aboutir sa tentative, mais la
porte avait été fermée avec tant de hâte que trois sol-
dats de 1a garde, postés dehors, ne purent rentrer. Les
soudards français s'en emparèrent, les déshabillèrent et
sans pitié les mirent à mort. Au bruit, le reste de la
garde monta sur le balloir et tira sur les assaillants qui
ripostèrent. Cependant, ces derniers, n'ayant point
réussi dans leur coup de main, et sentant leur impuis-
sance absolue de se rendre maltres de la porte et du
pont, après surtout que l'éveil était donné, finirent par
battre en retraite. Pendant l'échange de coups de ferr,
une balle avait atteint un petit garçonr sorti pour aller
acheter du pain. I1 fut tué net (').

Cinq ans plus tard, le z7 mars r7rr, se produisait une
nouvelle tentative d'un segond gros parti français. Cette
fois, la bande de mercenaires parvint à surprendre les
gardes du pont 

.cl'Avroy. 
Elle enleva tous les chevaux

des alliés remisés dans une caserue rue Sur-1a-Fontaine,
força le logis du major de I'armée, situé non loin du
couvent des Bénéclictines, pilla son quartier et n'y laissa
rien. I,a bande avait pénétré par le jarclin cle ce que
nous appelons encore la Verrerie ; ils sortirent par le
même endroit. L'alarme n'ayant été donnée dans la
cité qu'à trois heures du matin, les pillards eurent tout
le temps de s'éloigner avec leur fructueux butin.

Avant la Révolution française, on examinait déjà la
question de la démolition de la porte d'Avroy. Des
suppliques tendant à cette suppression furent adressées,
en 1788, à S. A. 1e prince-évêque. Elles restèrent sans
résultat ('). La principauté tomba avant qu'une déci-
sion ett été prise.

En l'année r8rz, il parut également nécessaire à
la direction cles ponts et chaussées et à la munici-
palité de faire disparaitre la porte d'Avroy en même
temps que I'on reconstruirait le pont. Un arrêté du
mairc, en date du z5 aott rSre, adjugea la démolition
de la.porte et de trois vieilles maisonnettes adjacentes,
au sieur Duckers, fils, pour la somme cle 15,146 fr. L'en-
trepreneur avait à détacher soigneusement les pierres
de la porte monumentale pour les employer ensuite à la
construction du mur d'eau du quai voisin, qui était
en voie d'exécution. Les derniers clébris de la porte
disparurent en r8r7 (').

L'année qui suivit la chute du régime hollandais, atr
mois de novembre rE3r, il s'agit de mettre la ville à
l'abri d'une attaque imprévue. A cet effet, on fit cons-
truire une baraque en planches à I'emplacement de la
porte d'Avroy, pour servir au corps de garde qui y fut
maintenu jusqu'en 1839.

(r) RH, ,p. .i7q et 394 - r.sg7: Près de la Oorte dcs restaux, à roat
d'Avroy. (EL, r. 2tn, f . 259.)

(2) r6s6r6.57 : . Pour recouvrement de la maison drl portier d'Avroy
et des trois csrps de garde, 95 flor. (cC.)

(3) RCC. r. 16.19-16.S3, f,2or v".
(4) BourLrE, t. III, rt 290.

(t\ Nfortuscfit gq:, f. .çlr, BtrI,.
(21 RCC, z7 juin 1788.

(3) BovY, Liêge (t Bdrlieue, D. 3-
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pRoIutNAI)E tt' - Qu'était jadis I'enrplaccment du
boulevar<l <l'Avroy? Un bras cle la flcusc, llous I'avons
dit, 1c parcorrrait sur toute son étcn<lrrc. Il longeait à
I'est lc rclul)art, clepuis 1'extrénrit(' tlu jar<lin clc l'ab-
bayc Saint-Jacques. A gauchc, il reucoutrait une bcrge
cl'amplc rlévcloppement, depnis l'ét{lisc <lite nraintcnant
clu Sairrt-Sacrcmettt, et autrcfois rlcs Augustitrs, jus-
qu'au piccl du potrt c1'Avroy et du faulrottrg Saint-
Gillcs. Ccttc l>erge, mal entrctentrc, 1rréscntait des fosses
et cles bosscs. Pourtant, un clieuritt la tratrersattt, livrait
passagc uon sculenrent anx piétotrs, rrrais li clcs charrettes
et à cl'arrtres rréhicnles.

A qui appartenaient ce chemin et tout I'accotement ?

En arrièrc dc celui-ci s'échclotrrraieltt ttttc série cle mai-
sons. f,cs l.x)ssesseurs cle ces maisorts, <latts un mémoire
judiciairc rlu XVII' siècie ('), prétcrrdaicnt, :\ I'encontre
clu bailli cl'Avroy, être les 1égitim,:s ct rtrticlucs proprié-
taires dc tout le terraiu etttrc lcurs itrtnrerrllles et la
rivièrc. Cc long terrain avait uttc largcur attciqt.rant
lrarfois ccnt piecls et même ccttt-cinrluautc crr certains
points. f,es intércssés ajoutaicnt rluc le chcnrin était une
voic lrrir'ôc ct qtle la circulatiorr rlu lrulrlic s'1- faisait
l)ar l)urc tolérarrcc cle leur l)art. (( Il eu ztppert r, cli-
saient-ils, rr lrar les clocrrnretrts or1 actcs crhibés et
spécialcrncut par sentence obternrc r r'lcvant la Cour
cl'Avro1- rr toucltant les prohibitious ct défcnses faites
cl'-"- irotrvoir l)âsser atrec charrcttcs, sirron lrar ccux rlui
,v possèdcnt 1cs foncls et maisons, ct cc l)our leurs néces-
sités tkrnrcstitqucs rr. C'est pourrlrroi, continuaient-ils,
rlorls l)orlvons quancl bon norrs scnrbic, fcrmer le pas-
sage au nloyelr d'ttt't rena ('?), puis d'rure chaîne tendue
et attaché: â1r mo)'en d'un ca<lcnas <lont la clef reste
entrc nos nrairrs. fa lrrerrve, conclrraient les requérants,
que les autres parties de la bergc rrous altpartiennent,
c'est qtte plrr-.icrrrs riverains 1- orrt rle temps immémorial
planté cles haies ou construit cles ntnrs séltaratoires entre
I'une et 1'autre parcelle de terrc. Arrssi, sorlvent ces
propriétaircs, .lors<1u'ils 

venclaient )cnr bicn, avaient soin
de signaler q11e ce bicn se développait jusqu'au fleuve.

Ces prétcntions étaient toutes corrtraircs à ccllcs qui
se faisaient jortr, quant attx rir,'es <lc la Sauvenière, en
prolongcnrctrt dc la rivière cl'Avroy. I,à, - nous I'ex-
posons sotrs la rubrique Satn:enièrc ,- lc chapitr.: collé-
gial Saint-Jcan, auqtlel ce carral avait été concédé par
\otger, revetrcliquait non senlenrcnt tles droits sur le
cours dtcarr, mais sur 1es deux rivcs.

Les réclanrations des riverairrs cl'Avro_v- avaient-elles
un réel fonclcment? \rorls n'a','ons pas apllris sur quels
actes or1 selltellces ils appuyaient au XVII" siècle lertrs
assertions. Nous en invoquerons à lenr lrlace. Un rc-
cord de la Cour cl'Avroy cle I'an r4o4 déclare, en effet,
que de tcmlrs immémorial il a existé le loug du fleuve,
en remorrtant celui-ci depuis le pont tl'Avroy, une
voie permettant aux charrettes et aux chars dc circuler
librement (').

La question fut débattue à nouvearr en r4Tg. Le prince

/rl Acte intitûlê Etceblion et
bailli (t afli(i(r d.'AltrÛt (XVII'

':' Ilornc cn Dierre.
(tl CF, r. tl7o, L tzl.

rélutation Thoùttts deI Paire.ofltle lt
sir)rle) anx archivcs tlc Sainte-Véronique.

lui-ruêrne ct soll ce,arier cl'Avroy procétlèrcnt à unc en_
quêtc sur lcs lieux, cle concert avcc la cour cl,Avroy.
Cette enquêtc aboutit à cette constatatiorr :

,r Nous trouvolls par tcsmoiguages rlc vivc voix nous
cc prorluits, que, comnlençant clc lticcl dc pont cl,Avroit,
à costé rl'aruoltt, eu allant jusrlue outre la place qui fut
Gielct Ocusea partenaut, ol1 peult licitcnrcnt chârier à
charettcs, comnre on at fait rlc temps passcit pour ai_
senchicr icsdits voisins marchissant arrqucl lieu soloient
cstrc .çlanches (pieux) plantées, Ierntaz cle hanteicles
(barrières), clefs et selre.s (serrtrrcs) r. Il était ajouté
c1u'en cas de nécessité on pouvait u aiscnciiier (,1 ies
aultrcs srrrcéans clemcurant dc là cn anlont jusrln'à rtue
(secolrcle) stanche r. Le chemin était donc Principalc-
trrerrt ri'servé au-r riverains.

Norrs savons <1rr'rrne autrc fois dcs riveraius invo_
rltrèrcut urr recorcl clu 4 septentlrrc r.179, i.nrané encore cle
la cour cl'Avroy, duquel il lraraîtrait rlue rr laditc place
leur scrait propriétairement apliartellallte, comme les
autrcs lriaccs cxtantes clevant ics nraisons clcs surséans,
aussi larges <1ue leurs maisorrs et héritagcs s,extandent.l

Le chapitrc catirédral à son tour, etr trallsntettant le
.i jarrvicr r592, l'immeuble qui ajlait bientôt héberger
les iJénétlictines, faisait ressortir que la cession com_
lrrerrait ,i nraison, jardins situés tallt rlcvarrt entrc la
riz'ière et Ie réale chemin que derrière l. Dans la suite
orr voit les llénérlictines, en 1656, t67q, et même en
r6[i6, rlonner à bail cliverses pièces clc terre situées
rr cntre la rivière de lleuse et lcur nronastc\re r ou ltien,
conulrc il est spécifié et 1674, (( ullJ l)lace extante à
l'o1-rlrositc tles bâtiments des clites clames (IJénédictines)
jusqn'i\ la rivic\re cle n euse r. fe repreuerrr est autorisé
rr à y mcttrc marchandise cle bois, parmi payant annuel-
lerncnt à la Rév. Dame Altessc, 14 fl. brallarrt r.

llais cn l.666 le lrriuce cléiri voulut nrcttrc firr à cette
occtrpatiotr clc l'accotemeut. Lc' l)riltce, or sa Chambre
des finances, faisait la cléclaratiotr srrivante : rr Son Al-
tessc Sérénissirrre, stlr la réserve faite rlans i'octroi ici
rueutiorrrré, rléclarc rlu'cn reconuaissatrt l)âr la clame
Abesse ct scs rcligieuses cle n'avoir aucrrn clroit à la
placc oppositc à leur monastère, icellc dcvra clemeurcr
vuide ltour le service ltublic et ne lrorrrra au futur y
être érigé allcrlne maison, scierie on autrement l.

I\Ialgré cet édit, les religieuses cnrreut ltouvoir ntettre
des barrièrcs l)or1r emlrêchcr, clisaieut-cllcs, rr 1es chars
et charcttcs de passer par 1à, llour conserver le pavé
fait à lcrrrs sculs frais, pour la conuuoclité dcs bourgeois
et hommes de piecls l. I,e prince tréanmoins fit montre
de sorr autorité. Le 14 juin r6E6, llaxinrilierr de Ba-
vière ordonna la rr clémolition de tous les hours (r) ,
huttes, ctc., érigés à l'enclroit susdit (") sans permission
pour quelques-ulls r. Ainsi, le chef de i'Etat témoignait
de son pouvoir sur le terraitr revenrliqué jadis. Il fit
plus. La même année, il contmancla arlx surcéans
d'Avroy ct aux meuniers des environs de contribuer par
corvées à I'aplanissement tel quel du sol de la berge à
l'aicle cle gravier. Le prince agissait dorrc 1à en maltre
absoln du terrain (n).

11 n'est tr)âs jusqu'au Conseil de la Cité rlui ne se soit

(r) Desservir.
(s) Scicrie de bois.
(3) (:F, r. ry, f. p.
(t) Ac:c du 2.a lnars rjoS de la Chantbrs d.s Conrbtes. (le notre collec.

tion particulière.
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érigé en maltre sur cette rive, bien qu'elle fût en dehsrs
de la Cité. Iin r7ro, 1es bourgmestres cle Liége firent
construire un quai le long du rivage du pont d'Avroy.
En r7r4, 1'édilité liégeoise, pour améliorer aussi le che-
min d'Avroy, mit en adjudication I'entreprise d'un quai
de pierres cle taille à établir sur trois cents pieds cle long
<lans la partie la plus avariée de I'endroit.

L'aruée suivante, le Conseil de 1a Cité encore trou-
vait le projet trop restreint. fl voulait un ample et beau
quai se cléveloppant du pont d'Avroy aus etlvirons de

Fragnée.

La Cité fit, elle aussi, évacuer par les scieurs de long,
les hours et leurs accessoires, sur I'emplacement desquels

allait se clresser le mur d'eau ('). Les travaux ne tar-
clèrent pas à être entrepris.

Nulle pièce d'archives ne fait allusion à des exllro-
priations et aux indemnités qui auraient été nécessaires

si I'autorité avait reconnu la légitimité des auciennes
prétentions <les propriétaires clcs borcls cle la N{euse. Et
pourtant, I'on est renseigné sur chacune des opérations
qui se sotrt succédé pour l'érection clu quai (t).

Loin d'être dédommagés pour emprise, ce sont ces

possesseurs riverains qui, à I'occasion, payèrent des re-

devanccs pour occupatiou d'une parcelle de terrain en

l'enclroit. Déjà en r7o8, les circfs de l'hospice Saint-

Jacques qui se trouvait à l'emplacement du Crédit An-
versois (n" 6) et clont on rééclifiait la chapelle, désirant
rectifier I'alignement de leur immeuble, par I'annexion
de quelques piecls de terrain, demandèrent à la Chambre
<lcs Comptes de les leur accorcler. Cette cession fut faitc
rr à charge et condition que les degrez de l'entrée n'ou-
trepasseront sur le publicqs ny les degrez des deux
maisons r voisines. De ce chef, en outre' I'hôpital avait
à payer annuellement à la recette cl'Avroy de la

Chambre des Comptes cinq patars de cens.

En ryr6, tandis qu'on aménageait le port en amont
de l'église cles Augustins, 1'entreprelleur tlu quai, Jean
Doreye, procéclait à I'exhaussement clu terrain entre

le mur cl'eau et les maisons. En même temps, I{enry
Vivroux, serrurier, livrait les fcrs nécessaires à la con-

solidation des murs.

En r7t7, on plantait sur la nouvelle promenade rro
marronuiers cl'Inde. Mais la promenatle n'était point
complètement achevée. De nombreux ouvriers furent
encore employés à ce travail peuclant les atltrées r7z3

et r;24.

Que nous sommes éloignés, en fait c1e coustruction, cles

prii au XVIII" siècle ! Pour les plans qu'il avait don-

tres a" 1'établissement du quai, Paquay Barbière, rt maître

masson et architecte l, reçut la somme de 15 florins,
tanclis que l'ensemble des travaux clont il avait fait le
projct cotta plus cle cent-vingt mille florins'

C'est une forte somme. ùIais aussi quelles exclamations
onthousiastes la nouvelle promenade provoqua, à cette
époque, de la part des Liégeois et des visitcurs étran-
gers ! tr I'e quai r, s'écrie tout émerveillé Saumery dans
les Délices du Pays d.e Liége, rr le quai est revêtu de
pierres pendant url quart de lieue. C'est un des plus
beaux qu'on puisse voir ailleurs. Les rampes douces
qu'on y a mérragées pour l'usagc des abrcuvoirs, lcs
différents escaliers qui y ont été pratiqués pour la com-
moclité des bateaux et pour les habitants clu quartier,
les allées d'arbres plantés en quiconges formant de char-
rnantes promenades, I'air pur et libre qu'on y respire,
I'agréablc variété des objets qui en font le coup d'æil,
tous ces agréments rassemblés eu cc lieu, le rendent
très propre à délasser l'esprit, à charmcr les sens et à
satisfaire le goût cles curieur. C'est, sans contredit, le
lieu ic plus agréable de la vil1e ('). l

Avant Saumery, f illustre Pierre.le=Grand, lorsqu'il
arriva en notre ville, ne put s'empêcher cle témoigner
publiquement son admiration pour le nouveau quai, qui
n'était pourtant pas terminé. La visite impériale se fit
en 1717, au mois de juin. L'empcreur russe était venu
de Flône à Liége par la }Ieuse. Son yacht, richcment
clécoré, était accompagné cle plusieurs autres bateaux,
rr remplis r, raconte un témoiu oculaire, rr de trompettes,
timl--ales, hautbois, cors de chasses et autres instrumcnts
de joie qui faisaient retentir les airs d'un agréable con-
cert r. On fit clébarquer Pierre-le-Grancl au rivage des
Augustins. Le nronarclue put airrsi contempler notrc
belle promenacle.

Après la réception à laquelle assistait une foule im-
mense, le Czar morlta dans un carrosse qui était conduit
par huit chevaux et escorté de la compagnie des gartles
du corps. Les autres équipages occupés par les hauts
fonctionnaires et la noblessc cle la principauté formaient
la suite du cortège qui, pour se rendre au Palais, par-
courut le nourreau quai.

Par là également on reçut c1'autres dignitaires royaux,
entre autres, le e juin r77r,\e staclhouder de Hollande
et les princes de lJrunsu'ick cle Hessc à la rencontre
desquels se porta notre prince-évêque.

Ce n'était pas seulement lors de la visite de quelque
haut personnage qu'Avroy regorgeait de moncle. Ses
magnifiques allées cle marronniers étaient remplies, le
dimanche surtout, par la foule des promeneurs. Avec
quel bonheur les clandys du XVIII" siècle y faisaient
admirer leurs culottes de soie uoire, leurs hauts de
chausses de nankin, retenus par Lrne forte boucle d'ar-
gent, leurs habits à longs pâns, aux couleurs les plus
disparates. Ou trouverait ces gens bien excentriques au-
jourcl'hui, si on les revoyait ainsi costumés, avec leurs
chevelure pouclrée et savammcnt ageucée, <lescendant
souvent sur le dos en tresse serréc comme chez nos pe-
tites filles. Leur couvre-chef, un vrai tricorne, était bien
souvent une véritable superfétation car, plutôt que cle

(rl v.. outre les doc. cités, l'édit du z8 mai t725' Par lequel il est

aefËndu'diaUandonner des bois sur le rivagc d'Avrov' (RE')

f2) Voici, extraite des CC, une liste des principaux frais occasionnés
par cette ceuvre considérable :
"Ë"';;;;,;;"; l;àntreprise de la batte sur Avrov fl' 3,127

a l"iri" Halet, pour avoir gravé les armes tles bourg'

-""ttl.--"ut 
-im 'pi.tr. à mcttre au quai d'Al'rov - fl' 80

l" irrs, pou. l"s travaux de la batte âu quai d'A\Tov'
u.r", pir.ii., pierrcs, briqucs, ferrailles, etc. !1 57'-s65-Êti izio, rjour tes'travaux du qttai d'Avro].'' - fl' 22,094

itt*.ti"g" de terres ponr planter rro manonniers (le I'rnde
poio-ir--ià-.oaclc d'Àvrov, et âutrcs arbres fl' s+3

En r7r7, pour placer les bailtr-r (earde-corpsl' Dlanter les
arbres et aplanir les terrcs del'ant les Bénédictines, fl. z6o

En r7?o, pour le pavage du quai fl. 6,zrg
En 1723, pour rêparation et achèvement du quai d'Avroy fl. 14'287
En r7z.t, pour I'achèTement du quai, fl. zz3z6

I,cs r.io arbres ir planter
ri16.

(l) Tome I, fr. 96.

Total fl. rz6,3oo

n'avaient coûté qu'un florin à la Cité en
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