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un hôtel au miiieu du XV" siècle, proche la cure de
la paroisse Saint-trIichei ('). Parmi les autres propriétés
qui, par clerrière, aboutissaient alors au canal de la
Sauvenière, nous citerons I'hôtel appelé d'abord clu
Heaunte (Casquc), ensuite de 7a Coufe d'Or, et \a se-
concle moitié du XV" sièclc ('). Il formait I'angle de
la voic à I'entrée et joignait I'hôtel du Cerf ('). C'est
ici qu'en certaines éventualités, pour dettes ou âutres
causcs, cles pcrsonnalités clevaient se cotrstituer otages(')
Après I'hôtel du. Cerf venaient celui cle !'Ours ("), puis
celui du Lélrier ou c1el1e Fosse (u) <1ue tenait en r45o,
Jean cle Welmc, rr grand compteur r de la cathédrale (').
Non loirr de la maison clitc Jean clelle Logc ou de Saittt-
Jacques (*), toujours à gauche, se clressait à I'angle de
la rue appelée maintenant Degrés cle 1a }lontagne et
jadis Laide ruelle, un spacieux immeuble conll)re11ant
une série cl'habitations que mettait en location la fabrique
cle l'église paroissialc Saint-Michel (').

Du même côté cle la rue avait sa demeure, en la se-
conde moitié du XVI" siècle, Jacques Curtius, père du
rcnommé Jean Curtius ('n). I1 avait llour voisins imrné-
diats le bourgmestre Guillaume de Bex et la famille
d'Emale. La maison Curtius êchut en r.579 à Louis de
la Thorette, procureur (").

Dcs autres bâtiments cle la llasse Sauvenière, il faut
nommer ceux cles L-hantberlains ("), de I'Honmte Sau-
t:age ('"), dtt L'1,gne ("), de 7a Iranne ('"), du Mouton
blanc ('o), des 

'1 
rntes de F-rance (") .

A droitc clc la rue habitaient au XV' sièclc, Wal-
thère de Palais et Pirson, sccrétaire de la cour clcs Douze
clu Pays ('"), maître Gérard, sculpteur ('n), etc.

Plusicurs institutions religieuses ont résidé ruc Basse
Sauvenière, mais aucune ne s'1' est instaliée d'une fa-
çon définitive en dehors des refuges mentionnés plus

(l) rl.5.l : l{aisorr dcllc l/{r-slr.rc .çdill-.llichirl joind. d'arrront à sire
I'aulus l,irrront, d'aval à )lqîtrc GicIc de JIels, et par der. à l'Ioese.
(Ptr. Solnl-Xlichel, r. 14.54, f. g t".)

12. ttj3 i l\Iaison tlelle Cobbc d.'Or et qui jadis estoit appellé I'hostel
<1e Hettlnrc joind. à I'hosteil de Chicrf. (EL, Greffe Bourguigrton, saisines,
r. 2-l - r.528 : llaitrc Art, dc Jrtzaine, procureur en la maison delle
f:obbc d'Or, er la Ilasse Sauv. (EL, Oblic., 1. r9.l

(3) r3.so-r.1.5.1 : l'laison da Heolntc fais. le tournânt dellc Savenier sur
llocsc, joind. d'amont al hostcit d.e Chierl et allant par derrière jus-
qu'à f,Io('sc. lPar. Saint-lrlichet, r. t151, f. 29 v". - EL, r. t, f. r4z ;
r, 3, f. ç v' ; f. ror ro ; r. 13, f. t5g; Carmes en lle, Stock 2,1. tq. -Cathtltl., C. (tcs Tc?to1ls, r. z, f. 8r. - C,ESL, t. v, n" 2399,)

(41 CESL, t. V, n' 2323.

(s) r.116 : Arn. Iiig( llc, demeurant cn l'hôtel de l'Otrs. (CESL, t. V'
n'3r8r. - Par. sdiilt-tlicltcl, r, r.154, f.29 v'.)

(6) r;.ig : Lcz'cricr en Basse Sauvenière. (con!. et Test., 779.1 - r5or :

Ilaison (lrllc Fos.sc or, dc Lerrier en Bassc Sauvenière. (,8L, r, .58, f. 33r.)
(7) t.1s t : X'Iaison dcllc Foss, que tient prés. Jehan de welmc, grand

comptcur de Saint-I.ambier, !aquelle fut jadis le bressine delle Fos*.
(P.rr- Striill-lli(hel, r. rJ5l' f. 3r.)

(s) Pdl.,Sciflt-lfich?1, r. r15.1, f. 37 v".
(e) Ibid., r. 1454, f.34.
(ro) C.ESL, t. Y, n"' 359r, {o99, etc.
(tt) Coua. dcs Angcs, Stock r6zt-t698, pp. 27 et 3r.
(12) rl5r : ltaison con<lit des Chanlberleins en Basse Sauvenière. (Cath.,

Cour d(s ?'fncrs, r.3, f. rr5.)
(rJ) rs97 : Sùl.lage Homnw eî Basse Sauvenière. (RP, r. 7' 1. 46.)
i14) rrSo: Hôtetleric <lu Cygue en la Sauvenière. (Chro,t. dc r5z;, f. 386,

lÈ.f j l.ios : llaison dv Chigile, en le Basæ Sâuvenière. tEL, r. 63'
f. Si.l - is88 : I,'hôtel du Cygtte cst cédé à l'. f,larets. (RP' r. 9, f. 33.)

(r5) rJrr,5 déc.: llaison ai)lrcléc lc Vatt, en Ilasse Sauvctrièrc. (,DL,

r- r. f. 2r8.) - r4-q1: lUaison dc fcitr, *ante en le Basse Sîuv. devers
lc tier; joind. dâmont à une maion partenant à Nill. delle violette,
arant Dârlier. lPar. Saint-Michel, r- L451.)

(161 Gazelte de Liôsc, 9 février r;67'
(r7) Ibid., 16 juin 1794.

(rs) Pdl. Saint-Michcl, r. 145.1, f. 3z v"
(re) Ibid., f. 3r v'.

bandit, elle f invita à la suivrc dans sa chambre. D'un pa5

alerte clle devance lc soudarcl à l'étagc, saisit la hache
d'armcs clc son épou-.r appendue à la tête de son lit,
adresse une courte invocation à la IIère de Dieu, puis
attencl courageusement I'indigne chevalier. A peine
a-t-il franchi la ltorte de 1a chambre que Dame Amould
I\,Iaillart, brandissant la hachc des deux mains, cll assène

ull cotlp formidable sur le traître et lui fend le crâne.

L'homme tomba raide mort. Trois autres chevaliers,
auxquels le misérable avait cspéré livrer la vaillante
femme, moyennant une forte somme d'argent cle leur
part, montèrent à leur tour I'escalier. Successivcnlcllt ils
furent frappés avec la même streté cle main et avec 1a

même indomptable énergie. En peu cf instants, quatre
corps avaient roulé sans vie sur le sol.

Aussitôt averti, Guillaume Longue-Epée, un cles chefs

de I'armée brabatrçonne se transporta sur les licux du

drame, et reconntlt dans lc principal auteur de l'atten'
tat, le chevalier ]Iessire Olivier cle Lyr.rsemael. L'adju-
dant clu cluc de Brabant orclonna c1'attacher les caclavres

des quatre chevalicrs à un même nombre de chcvaux ct
de lés faire traîner à travcrs les rues de Liége, tantlis
qu'un héraut annoncerait aux troupes le crirne dont
lès auteurs avaicnt été sévèrement châtiés (').

I1 y a près de six cents ans, la Basse Sauvenièrc, chose

assez extraorclinaire pour l'époque, contenâit plusieurs
granrles nmisons en pierres ('), non loin clesquelles 

-se
àressaier.rt cles rangées d'atttres belles résiclences (")'
Cette rue était d'ailleurs très fréquerrtée au XfV" siècle

et habitée par <le uombreux dignitaires ecclésiastiques'
Dans d'auties vivaient de cossus bourgeois de <livers mé-

tiers. Parmi ces demellres or. a cité l'hôtel de Henkin
Levoz. C'est 1à que, à l'en croire, le voyagcur <lu XIV"
sièc1e, 1e pscudo-Mandeville, à la mémoire tle qui la

ville de Liége a justement déc1ié une de ses rues' est

venu sc fixer. C'est 1à, cl'après ses propres dires, qu'i1

aurait écrit, en r356, 1'ouvrage intitulé Des Parties

d'OuItre-Mer. Nous faisons connaltre 1e véritable hôtel
<lu soi-<lisant Mand.etilla à cet intitulé.

La Basse Sauvenière abritait au même temps t1n

Pierre Anclricas, vraisemblablement de la famille clu

communier de ce nom très connu clans I'histoire lié-
geoise. D'après l'obituaire de la paroisse Saint-Michel
de laquclle relevait au spirituel 1a voie qui llotls oc-

"op" i"), 
il serait mort en r4o2' mais on retrotn'e à la

mêm" plac", quatorze ans plus tarcl, ttn Pierre Anclri-

cas (") j "*"tç"t-tt 
la profession de mégissier (u) . Serait-ce

le fils du précéclent?
a Sire Jehan de Perrvez tr habitait dc même à l'époque

susdite et au côté gauche cle la rue comme An<lricas (") '

Le maltre de Liége, Gilles de Metz, possétlait là aussi

(r) Tome \., p- -i2-

l?) Cl'SL, n' ;o5.
,3i cE.sL, t. I\-, p. 529.
(a) r.ro6 : Ilas< Sauçenière, paroisse Saint'llichel. ICVB, 1129 - EL'

r.6, f. t56.1'l"lnri'if i-'a.re au \IX'sièclc, la rue Basse.Sauvenière r'lépendit de

f"' 
"à'.à1.." 

-ia'nt-ttichcl. Ocpuis la réorganisation des paroisscs, à .la
iiit'"".i,t è.n.àiâ"t de r8ot. Gtte rue est omprise dans la circonscrip-
tion de la parois* sainte-Croix.

(s\ El., r. :, f. 16r v'-
roj rlto : trlaison cn le Ba.s Saseniere joind, al maison qui fut Gé'

r.;,i Pi;i" ci l. mairo Pirchod Andrihc, le whie' (Chatte du tem?s'l
' -- l, - , ilIâison ki ftl Pire Aiatricss qui tiÛt à prés' Hcnrv Bulkin,
i"rtiâl'.r,,i"ii-î'it"a.r"" le fèrre, 9'"ry1 à un $rtil' all' par der' à

i,Ioese. (Por. Saint-ilIichel, r. r.tsl, f' lE')
(7) 14.54: trIaison qui fut Sire Jchan dc Perucz' ioind' dàEont à

sii'" Aiilft vico et par der. à ttæ. (Pot' sottrt-'r'ithdl, r' r{5{, f' 36')
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haut. Ainsi les Capucines, avant de s'établir I{ors-
Château séjournèrent quelques mois de l'annêe 1626,

dans une petite maison dénommée Bethléem (')' Ainsi
encore, la congrégation des religieuses de Notre-Dame

des Ariges débuta, en r6rE, dans une maison voisine de

celle du curé de Saint-Michel, Sébastien lIustin, leur
fondateur. Ëlles s'éloignèrent quelques années plus tard
pour s'installer en Avrol' (')' En des siècles antérieurs'
le prieuré de Saint-Séverin en Condroz dut également

nuoi. o., hôtel en la Basse Sauvenière ('), non loin d'un
béguinage dit detle Chapelle qui doit avoir été fondé, à

la fin du XfV" siècle, par Isabelle de Clermont, veuve

de Jean Boileau de Grandville, car les béguines cle cet

asile étaient obligées d'assister, en l'église Saint-1\{ichel,
aux anniversaires célébrés pour les âmes de cette dame

et de son mari ('). I1 ne paralt pas avoir eu longue
existence.

Un tout autre établissement avait, à cette époque, son

siège à gauche à I'extrémité de la voie près des clegrés

des Bégards. C'était à peu près I'unique habitation qui
s'éleva au delà de la voie dite présentement Degrés de

la \Iontagne. fl s'agit de l'étuvc Muguet qui, primiti-
vement avait un but sanitaire, puisqu'elle était une mai-
son de bains. Des le XV" siècle, elle avait clégénéré en

un antre innommable, d'autant phrs facilement qu'elle
se trouvait isolée et dans un jardin (') ' C'est elle évi-
demment que, en la premiere moitié du XV" siècle, l'on
désignait communément \a male maison (maison mal fa-
méej ('), point de départ d'une triste renommée locale,
trop justirïee en des temps plus rapprochés de nous'

Quant à la r-ieille étuve Muguet, dès la seconde moitié
du XV' siècle elle était transformée en storiloir ou
pressoir (').

La construction principale de cet étâblissement était
fort solide ; mais il y avait alors en Basse Sauvenière
beaucoup de maisons bâties, le rez-de-chaussée en pierre,
l'étage ou les étages en bois, en clayonnage, bien
qu'elles appartinssent parfois à des gens de condition.
Tel était le cas pour la grande maison qui fut vendue
successivement à Hellin de lemploux, à Gonthier
d'Omalle, dit llaillart de la Sauvenière, puis à Guillaume

(!) ERssr, Îs, p. r97.

(2) Une de e deu Eai$ns apDartenait au XvI'siècle à Noël de
Kemexhe qui, en r-€3, la éda à Jean de llermalle. Située à droite'
elle joiglait par dcière le fond du refuge des chanoines d'Aix. (Coau.
d.cs Anses, Sloc 16:r-r$3, p. 661.)

La s@ode demeue qu'a æcupée 1a communauté de N.'D. des
Anges, et qui arait été cAæ à Sbastien lfustin, son fondateur, æ
trouvait à gauche @ fec{ de la maison de Jeau Méan, procueur. (Ibid.,
pp.90 et ro6.) Apês le dépârt des sæurs, le siège du ouvent aniva
lux mains de E€noit Sacré, curé de saint-Michel, aussi directeur de
la congrégation rdigieK, lequel le transmit en 1643, à wathieu-Deris
de f,ôncin, chapelain. (lDid., p. .;3.) Il s'agissait plutôt là de æssion
par mode de bail emphyt!éotique. I,a propriétê dépendait efrectivement
de la communauté d6 A196. Elle fut occuDée en 1682 par le chanoine
Jean Rensotte. (Ibld., O. 6tg.l

(s) r.l3r : Maison en Bas SÀurenière, joindant a brieuré de Salf,t-
Séuerln. (Mon. du tcfrls.l

(1) Obituatre de Saif,t-Michct.
(61 t17t , Cortil cordit le sluete Mtghet eî le Basse Sauvenière Joind.

v€rs sâint-Lambert, au cortil de CoEçilem ; vers Saint-Jean-Dvang. ale
rivière de Mous, emprès de Rolandgofre, vers Saint-Martin au royal
chemin et vers le postice des Begare à une ruelle qui deskent en Mouse,
(IJL, t. 32, f. :5 v".)

(s\ Charte Lle I'abboye Sairlt-Jdceues, du XT' siècle.
(?\ 14s1: Slordeur qur fut ja stu"r, d6æltr Rolangoffe, a desous delle

tenure de Sevcrin, joind. d'amont et d'aval aux werixhas, vers l'11e.
al des Beghines a riwal et vers Saint-Xlartin audit Severin. (Pat. Saift-
Michel, r. r45q, f. 38 v'.)

de Horion, chevalier, qui eut une fin tragique, et à
I{erman de Zanctis, chanoine de la petite Table, à
Saint-Lambert ('). 11 arrivait qu'on vendlt un étage
séparément ("). Pourtant les immeubles entiers n'avaient
pas une valeur considérable. En r4oo, on acquérait une
de ces habitations au prix de 5o florins de Hollande (').
D'autres étaient louées seulement moyennant cinq marcs
et quelques sous (').

La rue Basse Sauvenière ne fut nullement épargnée
dans f incendie général allumé en 1468 par les soldats de
Charles le Téméraire. Les maisons brtlées furent réédi-
fiées successivement, assez vite ("). En 1478, I'empla-
cement d'une des résidences réduites en cendres fut ac-
quise par Guillaume Botton, échevin, et sa femme, qui
y firent bâtir une belle habitation, laquelle passa ensuite
à Jacques de Wandre, second mari de la veuve Botton,
et, en r5r8, à Jean le Berlier, ancien bourgmestre de
Liége ('). Mais la rue avait repris depuis quelque temps
sa prospérité de jadis. Les hôtels occupés par la noblesse
s'y multipliaient ('). Lors des incidents qui suivirent
la prise du château de Huy en r5g5, c'est en 1a Basse
Sauvenière, que le seigneur de Brialmont de Fraiture,
impliqué dans cette affaire, fut longtemps détenu pri-
sonnier ('). La aussi avaient leur hôtel Jean Jugius,
échevin de Liége de I'an 1576 à l'att t6o6, conseiller
privé d'Ernest de Bavière, conseiller de 1a Cour féodale,
etc. ('), ainsi que P. IIassar, médecin réputé ('").

Depuis le moyen âge, on I'a vu, la rue était bordée
de maisons des deux côtés, sauf sur la partie au delà
de la rue Degrés de la Montagne, or\, en général, à
gauche et à droite, se continuaient les jardins des hôtels
du Mont Saint-Martin. C'est pour relier ces jardins qrre
de petits ponts étaient jetés par dessus la voie moyen-
nant une modique redevance à payer au prince et à la
cité (") .

On sait de quelle considération la Basse Sauvenière
jouissait autrefois. Ce n'est qu'exceptionnellement qu'on
y avait laissé s'ouvrir une maison de rendez-vous.
D'après le registre de capitation paroissiale d.e 7'an t736,
il ne se rencontrait qu'un seul cabaret dans toute la
voie. Comme plus anciennement, les habitations apparte-
naient alors en immense majorité à des personnes de
qualité. Maints prêtres y avaient leur domicile.

On y remarquait aussi quelques négociants dont les
Mirbach, rr marchancl de chocolat r et Wilmart, rr loueur
de carrosses l.

A côté de ces demeures bourgeoises, que de maisons
seigneuriales au XVIff" siècle encore ! Nommons celles

(l) CESL, t. 1', n". r91z r). 1944.

(2) lbtd., n 2b6,
(3) rbid., n. 1963.

la) Pat. Saint-Ilichel, r. r.tS+, f. :t.
(5) CESL, t. V, n" 3160.

(6) C. DE BoRÀrAN, Les Echeains, t. II, p. 57.
(7) Notons outre les maisons déjà citées, celles de Jacques de l(orialmé,

d'Arnold de Juzaine, du curé de Saint-Michel. (CESL, t, V, n"' 359r,
4o9q, etc.)

t8l BIAL, t. XXIII, p. 95.
(e\ C. DE BoRlrÂN, Les échetins, t. 71, p. 225.

lro) RP, r.6 (1584-1594), f. zz8.

1rt; r.563: Octroi de faire une aolsule p,oÛ aller d'un jardin à I'autre
aux Begards, pour cuill. Wachterdonck parmi deux aidans 16 sooz.
(CF, r. 249, 1, 7g.l
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du comte d'Argenteau, et de la veuve du bourgmestre
Tombeur ; le baron d'Aubaye habitait en appartement.
Autres habitants de cette rue, en 1736 : Gruten ( prac-
ticien l, Burdo, médecin, le commissaire Frérart et
Timmerman, notaire et receveur de la ville.

I,e barreau surtout était représenté rue Basse Sauve-
nière. On n'y comptait pas moins de huit avocats : Bras-
sine, Cloes, Devisé, Dressens, Frésart, en même temps
échevin de la cour de Jupille, Pirlot, Raick et Slins,
auxquels il faudrait ajouter de lfasque, commissaire et
procureur, Kinable, procureur, et Remy Goffar. pré-
locuteur.

Plusieurs demeures seigneuriales de cette époque
sont encore debout, mais elles n'ont plus la richesse
d'autrefois. Constatons, à ce propos, que la façade, cons-
truite en 1723, vers la Basse-Sauvenière, de l'habitation
appartenant à M. de Lhoneux, et occupée par M. Col-
lin, a été rangée, Wr 7a Commission royale des Monu-
ments en 1916, dans la 3" classe des édifices civils privés.

Aujourd'hui, les immeubles du côté gauche ont leur
façade principale au boulevard de la Sauvenière. Il n'en
était pas de même anciennement. Ainsi la grande porte
cochère qui donne accès aux ateliers du journal La
Meuse constituait, en la première moitié du XIX" siècle,
l'entrée de l'hôte1 de Grady de la Neuville.

I,orsque le préfet Micoud d'Ijmons créa un quai le
long du canal de la Sauvenière, la rue Basse Sauvenière
perdit beaucoup de son importance. I,a plupart des pro-
priétaires reportèrent la façade de leur demeure sur le
nouveau quai où la foule élégante affluait.

Depuis lors, la circulation, celle du beau monde sur-
tout, a diminué considérablement rue Basse Sauvenière
qui a perdu d'ailleurs à tous les points de vue.

La Vilie, cependant, cherchait à apporter quelques
améliorations à la voie. En 1752, elle avait fait placer
six hurteaur (bornes de pierre) ot < heurtoi'rs r pour
empêcher les charrettes de détériorer les murs des fa-
çades (').Cinq ans plus tard, elle faisait mieux sous ce
rapport ; elle élargissait la rue âu moyen d'expropria-
tions diverses ('). Le dernier plan d'alignement a été
approuvé par arrêté royal du zg novembre r84o ; il
est mis à exécution au fur et à mesure des demandes de
recohstruction.

Bcsse Terre

rN - Dès avant I'incendie de notre ville, en 1468, par
le duc de Bourgogne, il existait sur Avroy, vers la rue
des Guillemins actuelle, une propriété importante qu'on
appelait Io Bassetire qui ne peut être confondue avec la
Baslrée ("). Êst-ce de la désignation de l'immeuble
qu'est sorti le nom Basse Terre d,onnê plus tard à une
portion du territoire d'Avroy que mentionnent plusieurs
documents du X[f" siècle? C'est très probable.

(r) RCC, r. n'2-t?'3, f. ro5 v'.
(21 lbid., r. q56-t799, f. Q v', 66 v'.
(3) r44o: Mâison de piene, séant en eawe, ortil, etc., condit lo Bds-

setire à Avroit, court maison sur la rivière d'Àvroit allante denière
jusqu'ale Bastrie exceDté qu'il at ue nwallette entre dffi. (con\,. et
Testan., f. 567.1

Basse Voie

RUE - la rue autrefois dénommée Basse Voie, allait
de l'extrémité de la rue de Hesbaye actuelle à la rue
En Brouck, à Ans. Elle est maintenant comprise dans
la rue Basse Chaussée et dans la rue des lVloulins. Le
nom .Basse Voie lui fut appliqué parce qu,elle formait la
partie inférieure de chemins montânt vers Ans.

Basse'Wez

RUD - va du commencement de la rue d,Amercæur à la
commune de Grivegnée.

S'il fallait se ranger à l'avis, émis un peu au hasard par
Jean d'Outremeuse, là rue Basse Wez compterait plus
de mille ans d'existence. Ce qui est patent, c'est que la
voie était connue plusieurs siècles avant le chroniqueur
susdit; c'est que, depuis sa création jusque fort avant
dans le XIX" siècle, elle constitua la seule route qui
mettait notre cité en communication avec I'Ardenne.
Constatation certaine eucore, le nom de Basse-Wez n'a pas
comme tel une origine très ancienne pour toute la voie.

I,a rue s'étend sur le territoire de deux communes :
Iriége et Grivegnée. I,a lisne de démarcation est formée
à gauche par f impasse Chéra, à droite par la rue de
la l,imite. Primitivement. voire au XV" siècle, 1a voie
n'avait pas d'appellation propre, ou du moins fixe (').
Blle était comprise dans I'ensemble du faubourg d'Amer-
cceur. Plus tard, on la désigna laubourg de Grinse-
gnée (') parce que le chemin aboutissait à la localité
susdite. Communément on I'appelait d'ùns lès Basses
(dans les Basses), abréviation forcée de Basse Wez.

Ce n'est point chose malaisée d'expliquer la formation
de cette dernière désignation. A l'entrée de Grivegnée
était un hameau connu sous le nom Wez, hameau
qui, comme la voie dont nous parlons, dépendait de la
paroisse Saint-Remacle (") et renfermait des résidences
champêtres dès le moyen âge tenues par des notabilités
liégeoises, les de Prés, 1es de Surlet (4), les de'Wez,
etc... I,a partie immédiatement au delà du hameau fut
considérée comme à Haute .Wez - c'est encore le cas -tandis que tout le terrain au pied du coteau, entre ce
hameau et I'impasse Chéra formait la Basse Wez. Dans
les derniers siècles, i1 fut dit al Bea,u Mar, tandis que
la dénomination Ba.çse Wez s'êtendit à toute la rue com-
mençant au pont d'Amercceur.

Dans les actes des XfII", XIV", XV" et XVf. siècles,
l'orthographe du nom .Wez a naturellement varié. On
rencontre les leçons Weys, .Weis, Weez, etc., mais Ia
lorme Wez apparalt au XI[IU siècle (").

fl n'est point difficile d'en produire la définition. La
langue wallonne appelle ainsi une u mâre ou abreuvoir
provoqué par une source r. En vieux français, au con-

(r) r44o : Court, maisn jardin situés au pont d'Amercourt, près du
chemin qui conduit à Woys lwel. (Charte Itc la coltég. Saànt-Matttn,
1' 464.1

(2\ Abiégé atc I'Estat dc 14 Cité ale Ltêce en t6rz.
(3) 1395 : Curtis sita in SchopitÂ juxta Pixherotte à Weys, ,.tn lorochia

S. Remacli. (Cort. Sainte-Crciz, r. 4 f. Z v'.)
1l; r4r8: Court, nai$n, jardin que ltless. tsrnuls tle Vivier li soloit

tenir, saût à Tiege à [t€ys, laqueil Messfuê Gile Selks tietrt à present.
(Cadar. Seilt-Mathiaà-ta4halre, r. 2, î. 7 v',1

l5l Csth., Petlt Stock, I. $.
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traire, II'ez indiquait un passage cl'eau. I1 y a eu ici -comme dans tant d'autres mots, substitution du g at u',
car L'ez en français moderne est clevenu gaé. Plus c1'une

des localités environnantes possèclent Ltne rue du Gué,
1à où est établi le passagc <l'eau. Aussi Littré fait-il sortir
ce mot du rvallon wé ou a'ez et plus anciennement du
latin railun l, avec influence du germanique a,at:
rt gué r. C'est la saine étymologie de notre terme Wez
qui, clès le XIII" siècle, est devenu un nom cle famille(').

Il faut entcndre Jean d'Outremeuse, se fonclant d'ail-
leurs sur la bonne interprétation du mot @ez, e\poser
l'origine du hameau de ce nom. Ainsi que dans une
série d'événements narrés par lui, il attribue le rôle
principal à un membre de la famille cles Prez. Cet acte
de népotisme... historiqtle est à relever. Le héros est

Jean des Prez qui, en 887, se serait d'abord fait ermite,
puis prêtre, et aurait établi son erntitage avec chapelle
à I'issue cl'un bois, sur la rivière cle l'Ourthe clans le
villagc de Grivegnée. Durant 1es quarantc années quc ce

des Prez aurait vécu sur cette terre, très saintcment,
Dieu se serait manifesté en sa faveur par de nombreux
miracles. rt I1 arrivait tant de monde près du religieux r,
continue le facétieux écrivain, <r que plusiellrs personnes
vinrent dresscr des maisons de ce côté. Cclles-ci se mul-
tiplièrent à tel point qu'elles constituèrent bientôt une
belle tilhete vis-à-vis clu t'eis (gué) où les chevaux pas-
saient l'cau ainsi que les bateaux qui transportaient la
foule aux prés, à côté cle la chapelle cle Jean cles Prez
dédiée à Saint-Capraise. Comme cette oilhete s'élevait
près du ri'eris (gué), on la nomma ltr/eez en souvenir du
passage d'eau établi là ('). r I1 va sans dire que Jean
d'Outrcnreuse est seul à consigner pareil contc.

Nous ne sommes pas cle ceux qui pensent qt1't1n cours
d'eau longeait dans les siècles anciens le coteau de Cor-
nillon. On nc peut nier que le niveau du sol cle Basse

Wez frrt autrefois très bas et que celui-ci a été frérluenr-
ment ravagé par les clébordemcnts de l'Ourthe.

Ces conclitions clu terrain ne permcttent pas de con-
clure à I'existence ancienne d'un lit dc rivière le long
de Basse Wez. I1 faudrait lui attribuer une largeur extra-
ordinaire ; car, clans tout le quartier, on reucontre le
même sol : couche végétale à la surface, tcrre argileuse
ensuite et, enfin, lit de gravier. Jean d'Outremeuse,
d'ailleurs, ne cite pas le cours d'eau. La composition du
sol de la partie basse de I'Est cle la ville s'explique aisé-
ment par les incursions fréquentes que faisaient, datrs
les terres basses dont il s'agit, lcs eaux cle l'Ourthe et
de la Xfeuse, au moindre débordement. De cette façon
s'alimentaient les marais d'Outre-Jleuse desqucls émer-
geait une végétation luxuriante. De cette façon aussi se

sont produits ces énormes dépôts limoneux qu'on re-
trouve partout dans le sous-sol du quartier.

Les nrarécages étaient encore entretenus par divers pe-

tits ruisseaux qui clescenclaient du coteau de Cornillon.
Aux siècles éloignés et au clébut du XIX" siècle, un
gros filet cl'eau longcait l'impasse Chéra et ,v mouvait

(1) I,ouis de lvez. \CVB, p. rr.) - r3or: Johans de lveis. (BoRlra,\s,
Le bon Métier des tanrleurs, p. 273.)

(?) T. IV, D ?;.

un moulin ('). Lorsqu'on a effectué les travaux de for-
tification de la Chartrcuse vers rSrE, le cours d'eau fut
mis à sec ('). Naguère, à côté de la rue de la Limite,
subsistait le ravin qui recevait cette eau.

Combien d'autres sources affluaient autrefois du mont
Cornillon vers la plaine avoisinante I Iirr 1568, les habi-
tants de Péville (Grivcgnéc) intentaient un procès aux
maîtres de la houillère appelée alors de lltez, en les ac-
cusant d'avoir fait tarir leurs venues d'eau (").

Iln ruisselet connu depuis dc longs siècles est celui
qui a clonné soll nom à la rue où, à Grivegnée, il coulait
ru,e Picherotte (Pisseroule). On le trouve mentionné dès
le XIV" siècle ('). Cette eau n'â ccssé de s'épancher dans
la même ruc. Son réservoir se voyait récemment encore
à ciel ouvcrt vers le milieu du chemin près du rocher.

Non ioin de la Picherotte, nous avons vu aussi, cou-
lant également à cicl ouvert, dans I'impasse llenvart
à Grivegnée, une cau sulfureusc très réputée chez les
I,iégeois. Les hydrologues connaissent cettc sourcc sous
les noms de Rasse ll'ez ol du Beau, Mur, parfois de la
Bonne I"enune. Son eau, clénomnrée vulgairement Ii flai-
rante êu,e, à cause de son odeur srri generis, iaillissait
jadis du milieu d'un jardin et formait une fontaine où
les amateurs arrivaient nombreux, même au milieu du
XfX' siècle.

Le r.raturaliste Richard Courtois s'en est occulré en
r8z8; il croyait pouvoir les comparcr aux eaux cl'Ai-s-la-
Chapcllc : <r C'est r, cxposait-il, rr urle source très abon-
clante d'eau sulfureuse froide. Elle est assez employée,
mais lc voisinage des eaux cl'Aix-la-Chapclic cst câuse
qu'on a orclinairement recours à ces dernières dans les
maladies qui réclamerrt I'emploi cle cctte espèce cl'eaux
rninérales (o). >

Courtois ajoutait que le docteur Calès avait projeté,
vers r823, d'ériger, à cet emplacemcllt, un étal)lissement
cle bains, mais il n'inclique pas lcs motifs qui ont em-
pêché la réalisation tlc cr desseitt.

Cette eau circule maintenant dans un tuyau en plomb
puis se reud dans un largc réservoir en maçonllerie, ins-
tallé en scptembre r8E.5, âu bas cle la rue Kinet à Gri-
vegnée. Le docteur Poskin, qui visita cette source en
1888, a fait l'analysc de son cau (o), ainsi que 1\{. L.
Grosjcau.

Il paraîtrait qu'il y avait autrefois, en la même loca-
lité, cleux sources minérales. Le fait est que, aux envi-
rons, ruc clu Beau Mur notammettt, nombre de puits
récèlent unc cât1 ferrugincuse, à dose très accentuée, ce

qui ennuie considérablement les ménagères.

Ce u'est ér'idemmeut à aucune cle ces venues d'eau

t1) ( lloulin tlc Bassc \\'cz r. (Cdttt.t(i/alc, DO, t. 435-t712' 1, 99.)

{:) n()\'T, P/<tù(nail(s Iistoriqù.s, t. II, p. 6.
(3),fr.a'r.mrrts rt sell. 16 juin r.s68, r. A/60 et r8 août mêrnc annéc,
Les maîtrcs de cette houillère deraient êtrc Gilles cle ltollin et

consorts, qui avaient otrtenu le r3 scpt. r.546 la permissiotr d'cxploitcr
la houille pus ls roi6 et n'erixhas de Wez, de Grivegnée et de Pé-
ville. (l'oirs-/rrrés des chttbotrù., r.4, t. zt7,l

({) r3:3: A \veys au lieu condist ele Pissclottc. (Cour léod..) - 1363:
Deux assi€s ondit Scopita séantes delez les Pisctrcrotrcs à Weez.
lcort. Sainte.croir, f. 3r8.) r3g5 : Cnrtis sita in SchoDita jttxta
Pixh(roltc ô ll'e,r's in Darochia S.-Rcmacli. (Cart. Sdintc-Croix, r. t'
f. 239 v'.)

(5) RecDerches s!/ lo slalisliqlre tic lo Proriltce d.e Lilgc, r828, t I'
p. r3s.)

(6) GoBERT, Eatr et lontaines bubLiques, ù l-iécc, p. 293,
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quc Jean d'Outremeuse faisait allusion en parlant d'un
passage d'eau par bateau et pâr chevaux, passage d'eau
d'orl serait sorti le nom du hameau de l,Vez. On a com-
blé, vers r88o, pour la construction du pont reliant Gri-
vegnée à Froidmont, le bras de rivière qu'on désignait
sous le nom de biez du moulin de Jodry. Ce biez et ce
moulin existaient du temps de Jean d'Outremeuse et
certainement il y avait un service de bateaux entre le
moulin et la terre de Wez. Ce service fut remplacé par
un petit pont, dans les siècles suivants. Rien n'établit
toutefois que le passage d'eau qui fut établi là est celui
que Jean d'Outremeuse a voulu signaler. Le biez lon-
geait le côté clroit de la voie par'ée de la rue Haute-'Wez,
à la distance de quelques mètres seulement. Un reste
dc mur d'eau était debout, naguère encore, à une
cinquantaine de mètres en amont du nouveau pont. I1
indiquait le tracé que suivait le biez. C'est ainsi qu'au
premier quart du XIX" siècle aucune maison n'êtait
bâtie au côté droit de la rue llaute Wez, dans sa pre-
mière partie tout au moins. I,a rivière joignait donc an-
ciennement la route. A chaque crue un peu considérable,
la rue Haute W'ez se trouvait envahie par les eaux. A
plus forte raison, cette voie, étant moins éIevée au XIV"
siècle que de nos jours, devait alors être submergée très
fréquemment. De 1à, a pu venir la nécessité, à certaines
saisons, d'un passage d'eau sur ce point de la route.
Serait-ce celui-là qu'avait en vue Jean d'Outremeuse ou
celui pratiqué sur le biez (')?

I,a rue Basse Wez, nous I'avons c1it, était la seule
pour aller de Liége vets l'Ardenne, le pays de Stavelot
et le Luxembourg. Par là dut s'opérer en 1468,l'exode
des malheurcux liégeois qui, pour se soustraire à la
vengeance barbare des Bourguignons, se réfugièrent
dans les bois de I'Ardenne. C'est sur cette route que,
en avril 1482, se passa le terrible drame dans lequel périt
le prince-évêque Louis de Bourbon.

Wez et Basse Wez ont été plusieurs fois le théâtre de
tristes événements. A diverses reprises, lors des engage-
ments militaires dont la Chartreuse fut l'objet, les mai-
sons de ces localités furent bombardées, pillées ou brt-
lées, en 169r notamment. Le r4 octobre r7o2 ettcore,
de Millon, officier français, commanclant de la Char-
treuse, fit mettre 1e feu dans tout Basse 'Wez.

C'est pourtant pour empêcher des actes de violence
du genre qu'une .fausse porte dite attssi hamaide avait
été aménagée depuis le moyen âge à I'extrémité de
Basse Wez, vers la rue de la Limite, non loin de la
Bonne Femme ('), et de I'endroit dit à Ia Croix, dès \e
XIII" siècle ("). Cette fausse porte ne fut démolie qu'en
septembre 1759 ('). Il y avait 1à un perron qui servait
de délimitation territoriale. On l'avait fait disparaltre

r4r

en même temps que la porte. Le Conseil cle la Cité en
ordonna le rétablissement le zz juin r7gz. On ignore ce
qu'il est advenu de cette décision.

I1 y a six ou sept siècles, on admirait sur le coteâu
avoisinant à gauche la rue Basse Wez, comme à Grive-
gnée et clans les divers faubourgs de notre cité de ce
temps, de longues rangées de vignobles (1) . Ces vignobles
continuèrent dans la suite à être cultivés le long de la
rue Basse Wez. Au XVIII" siècle, les capitations de
l'époque le prouvent, un assez grand nombre de travail-
leurs s'y occupaient exclusivement de la culture de la
vigne. Au premier quart du XIX" siècle, il y avait en-
core des vignes sur les hauteurs voisines. Au moyen âge
ces vignes relevaient de diverses communautés reli-
gieuses, cles Chartreux, des Prémontrés et de I'abbaye
Saint-Laurent. Cette dernière céda, dès le commence-
ment du XV" siècle 1es gisements de houilles situés sous
ces vignes à des entreprencurs (') qui y creusèrent des
charbonnages dont nos annales font mention.

Quant à la voie même de Basse |Wez, jusque bien
avant dans le XIX" siècle, elle était bordée à son cntrée
d'une double file de maisons commerçantes.

Dans les deux derniers tiers de la voie, les maisons
se faisaient extrêmement rares. Presque toutes étaient
basses, n'ayant aucun étage, un simple rez-de-ciraussée,
parfois eiles étaient couvertcs de chaume et placées au
milieu de jardins.

Ces jardins et des terres arables, clôturés de haies ou
de murs, occupaient les grands intervalles séparant les
bâtisses. Au XVIII' siècle et au commencement du
XfX", ces terres étaient, en bonne partie, mises en cul-
ture par les Pirnay, les Foidart, les Renson, cotiers qlui
ont eu longtemps, dans la localité, des représentants
s'adonnant à la même industrie.

Au nombre cles autres travailleurs de la rue Basse
'Wez, on rencontrait surtout, au XVIfI' siècle, des dra-
piers, des potiers et des cloutiers.

En 1736, les Basses et Wez, d'après la Capitation tle
la paroisse Saint-Remacle, comprenaient 98 ménages et
un peu plus de 4oo habitants.

Naturellement toutc la rue Basse Wez ne faisait point
partic de la voirie urbaine. C'est pourquoi en r7r7,7es
Etats firent élargir et améliorer la voie en maints en-
droits. Pour assurer la liberté clu chemin, Joseph-Clé-
ment cle Bavière ordonna, le 3 avril 1723, ( à tous ceux
qui avaient des héritages voisins du chemin royal ten-
clant du pont d'Amercceur à Chênée, de reculer dans
les bornes de leur propre fonds, en laissant au dit che-
min la largeur de z5 pieds (3). r Quant à I'entretien du
pavé, sur la section du pont cl'Amercccur à la rtre de
la Limite, i1 incombait à la Cité ("); sur la section der-

BASSE \ryEZ

(r) Un passage d'eau a existé à une étnque très reculée près de Wez.
Sou établissement est âttesté ptr cette phrase que nous extrayons d'un
titre qui date des années rzTz à 1275 : Arud Wez sunt theloniun et Don'
tenagiun que tetret violent. dominus Banetus. (Cathédîale, Petit Stock,
p. sg.)

(2) séante 
^l7e 

haîæide, ri t\'evs joindant alle voie et o biet de moliefl
de iodry. (Charte de Snitrt-J(rr41tc.ç, de la fin du XIV' siècle')

(3) rz63: Loco dicitur alle Croix à weis. lHosrice d'e Cornlllon'
r. 3, f. 3r.)

(a) RCC, r. r7.sg-r76r, I.5r v".

(r) 1362 : Ir. Bellot le vin.greron releve une court, mâi-son, jardin
aingne stesàît à Weize joind. la tenure Gerar de Chinstrée et le te-
nure Gilles de Brahier le bresseur du pof,t d'Amerccur. (Stock Sainte-
Cather., r. r44s-148o, f. 8: v'.) - r45o : Vigne gieît en le hâuteur de
pont d'AEercæur desous le fontaine condist de Toobeaul. (CA, r. 27'
f. zoo v'.)

(2\ Cart. Saint-Lauref,t, lib. I, f. zo6.

(r) Etats, liasse Chenûns.

ê) RCC, r. r75o, f. r5r.



BASSE,WEZr42

nière, I'ouvrage s'effectua à diverses reprises aux frais
de la Cité et des Etats (') .

Nonobstant les mesures prises au XVIII" siècle par
les autorités, nonobstant les plans d'alignement approu-
vés par arrêtés royaux des z9 avril 1887 et 17 mars r9oo,
la rue Basse Wez figure parmi les voies dont le tracé est

le moins régulier. C'est pourquoi le Conseil communal
en rg25 a adopté un plan d'expropriati.rn par zones pour
I'aménagement cles carrefours des rucs Basse 'Wez et

Lairesse, Saint-Remacle et Valdor.

Sous d'autres rapports, d'heureuses transformations
ont été introduites. Des constructions nombreuses se sont
élevées dèpuis le dernier quart du XIX' siècle sur di-
vers points de la rue.

Parmi ces constructions, se trouvent plusieurs bâti=
ments communaux. En 186r et en 1863, la Ville fit
l'acquisition de terrains clontrant rue Basse Wez et rue
Lailesse, pour y éclifier trois écoles : une de garçons,
une de filles et une école garclienne. Les travaux furent
adjugés au prix de 93.ooo fr. Le local de l'école de filles
est rue Basse-Wez.

En 1878, le Conseil communal jugea bon cle déplacer
le Jardin d'enfauts. Dans ce but, il acheta un autre ter-
rain sur I'emplacement duquel est construit l'établisse-
ment. L'entreprise de l'édification de cette école s'éleva
à la somme de rz6,8oo fr. (n' 83).

A côté du Jardin d'enfants, les Sæurs de la Providence
desservent une école primairc gratuite et libre potlr
filles (n" 8S). Elle a été fondée en 1875 par I'I. Guil-
laume Dallemague, ancien administrateur-gérant cle la
Société de Sclessin.

Le plus important monument de la ruc Basse Wez.
est certes celui qui a son siège au n" r55: I'Asile de
la Vieillesse. Dans un râpport adresse au Collège éche-
vinal le 17 fêvrier t866, 7a Commission cles Ilospices
manifestait f intention de transférer I'hospice des

hommes incurables aux extrémités cle la commune. Le
1ocal de cet établissement bienfaisant, qui avait, cn cler-
nier lieu, son siège à I'ancien quai des Pêcheurs ('),
avait êté aliéné en r88r pour l'érection, sur son sol,
de divers fnstituts universitaires. La Commission des
Hospices profita de la circonstance pour hâter l'édifi-
cation d'un nouvel et vaste asile à I'usage des vieil-
larcls des deux sexes. Ce sont les terrains dits des Pré-
bencliers qui furent choisis pour les installations pro-
jetées.

L'autorisation royale préalable à la construction de

ces locaux fut accordée le 13 mars 1888. I,e z3 mai,
les travaux purent être mis cn adjudication. Ils ont été
entrepris immédiatement et poursuivis avcc activité par
les adjudicataires, deux Bruxellois, Mège et Snaps.

L'hospice, tel qu'il a été conçu et construit, est à coup
str un établissement modèle. Ses bâtiments avec leurs
préaux et leurs dépendances se développent sur une
superficie de trois hectares ('). L'ensemble de l'édifice

(r) RCC, r, t76r-t765, f. zo3 vo. - Etats, li.asse Chaussée Basse Wez.

(2) V. aussi rues Grcade Btche el Vertbois.
(s) I,e teûain acquis pour I'institution hospitalière mesurait environ

{ hectares 30 arcs ; il a été payé 43r,or3 fr. 86 c.

a la forme d'un grand rectangle de r85 mètres sur r7o.
Tous les soubassements so[t en pierres de taille. Celles-
ci ont été livrées, au total de neuf cents mètres cubes,
par les carrières d'Ognée et de Sprimout. Pour les par-
ties en maçonnerie, il a fallu plus de sept millions de

briques qui ont toutes été confectionnées sur les lieux.
Quant aux poutres et autres ouvrages en fer, ils ont
été produits par les ateliers de la Société Cockerill. Pour
niveler les cours et les terrains voisins, on a dû opérer des

remblais énormes se chiffrant par environ 8o,ooo mètres
cubes. Cette æuvre importante a été conduite à bon
terme en juillet r89r, sous la direction de I'architecte
Gaspard. Les plans sont d'un architecte bruxellois. La
construction et les aménagements ont nécessité une dé-
pense de r,6ro,oo2 ft. 4.5.

Le personnel de l'établissement comprend r aumônier,
34 sceurs de la congrégation de Saint-Charles Borro-
mée ('), z4 infirmières et servantes laïques ('), r con-
cierge et un chauffeur-mécanicien. Le prix de revient
journalier par hospitalisé, de 4 fr. 7z c. en rgzz, est
passé à 51r. 4r eL 1923. Actuellcment, le chiffre <les

hospitalisés est de 59o, clont 36o hommes et z3o femmes.
Les vieillarcls valides peuvent sortir les dimanches .et
1es mardis toute la joumée, ainsi que les jeudis après-
midi.

Très sagacement aménagé, à pavillons isolés, cet asile
répond on ne peut mieux au but poursuivi. Les bâti-
ments n'ont pas échappé aux râva€les de 1a guerre rgr4-
rgr8. Pendant le bombardement des 6 et 7 août rgr4,
deux obus lancés sur I'Asile ont plus ou moins endom-
magé une façade intérieure, percé les toitures en trois
endroits ct occasionné maints dégâts à f intérieur des
locaux. L'explosion de ces projectiles n'a pas brisé
moins de 5 à 6oo vitres <le l'établissemerrt.

LIne forte partie de 1'hôpital de Bavière ayant été <lis-
traite pour être affectée aux soldats allemands malades
et blessés, l'Administration cles hospices décida la créa-
tion d'un service cle médccine, rlans un des pavillons
de l'asile de la Vieillesse. Ce nouvel hôpital, ouvert le
z6 octobre rgr5, avait été réservé aux indigents liégeois
sérieusement malades. C'est 1à qu'ont été soignés de
nombreux rr chômeurs r belges qui avaient été conduits
de force en Allemagne. A raison cle leur santé, pro-
fondément altérée, il fallut, à leur retour, les transpor-
ter d'urgence à l'hôpital. Bon nombre y sont morts.

De plus, à partir du 7 octobre rgr8, le service de chi-
rurgie cle I'hôpital de Bavière fut entièrement trans-
féré au même asile de la vieillesse. En conséquence de
ces moclifications forcées, maints hospitalisés avaient été
installés durant 1a mêmc période en la Maison Saint-
Joseph, quai de Coronmeuse 4.

(1) I,a . confrairie r établie à Liége en 1689, sous I'inïocation de Saint-
Charles Borromée, se dévoue deDuis Drès de deux siècles et demi auDrès
des vieillards et des enfents, sans que ses menbres soient liés Dar
des væux. En 1828, fut érigée la congrégatim Droprement dite sous
le îom Institut des Seurs Lle Saint-Chortes. Le r4 février, les reli-
gieuses émirent leurs vcux eutre les mains de l'évêque, Dâns la suite,
leurs constitutions ont été modifiées et complétées le g novembre r88r
et le 6 janvier rgo7. (SNÉNoN, Retue eccléslûsti.qûe d,e Liége, t, V\
p. 4oo.) On sait que les religieuses ont été aDprouvées et érigécs en
personnes civiles Dar des décrets impériaux des 15 nov. rSro et 29 jaû-
vier r8rr. Chaque religieuse touche 3o fr. par mois.

(2) Ces infirmières perçoivent cbacune aoo fr. par mois.
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En ccs toutes dcrnières années, ont été ajoutées une
salle d'opérations, de petites infirmeries et des salles
'd'isolement.

La plus=value subie par le terrain rue Basse 'Wez est
vraiment extraordinaire. Là où à côté du couvent des

Oblats, on avait acheté le terrain en r89e à 5 francs
le mètre carré, il a été vendu trois ans après, à

r5 francs; on le rétrocédait en rgoo et les années sui-
vantes, à 5o, 6o fr., voire à roo fr. Cette hausse d'ailleurs
était logique. Elle a été provoquée d'abord par I'installa-
tion de l'embranchement du tramw-ây Est-Ouest, allant
de I,iége à Chênée I ensuite par l'annonce que l'Exposi-
tion universelle allait se faire au quartier des Vennes
et amener aux environs une animation extrême, un
commerce intense. Et l'on ne s'est nullement trompé.

Bastrie

V. rue des Guillemins.

Bataoîa

RUE ET EN - Nous n'avons vu mentionner cette rue
que dans les manuscrits du XVIIr siècle. C'était une
petite artère qui s'ouvrait vis-à-vis l'église Sainte-Alde-
gonde, non loin de la rue de ce nom. L'appellation Ba-
taria a pu venir du nom d'un propriétaire voisin ou
de quelque fait dans lequel un Hollandais aurait joué un
rôle. La voie s'appelle maintenant impasse du Cygne(')'

Dans la paroisse Sainte-Véronique, il y avait aussi,
au siècle dernier, un endroit dénommé Bataoia. On y
comptait en 1736, sept ménages et 24 habitants (')'
Cette espèce de petit hameau, dont le nom, pas plus
que la précédente appellation, n'a d'origine bien déter-
minée, devait être situé aux environs de la voie tles

Grands Champs de Saint-Gilles.

Batte

Le nom wallon batte est synonyme de digue ou quai;

batardeau est un diminutif français du vieux mot que

nous âvons conservé en wallon. On a construit à Liége,
dans les siècles passés, diverses battes, soit pour amé-
liorer la voirie au bord du fleuve en ville, soit pour
mettre des terrains à I'abri des débordements fluviaux,
soit pour créer ou pour séparer des biez. Citons les

Grosses Battes , 7a Batte Sai'nt'l ac ques , la Batte à P'i,emes ,

etc. Nous parlons de chacune d'elles séparément.

Batte

ouar DE LA - commence à l'extrémité du quai tle la
- Gofie et se termine rue Élongrée.

Pendant les derniers siècles, le nom Batte lut appliqué
non seulement au quai de la Batte actuel, mais encore

à ses deux prolongements, dénommés maintenant quaà

de Ia Golle et quai de Maestrichl. Ce fut le 6 mars 1863
que le Conseil décida le sectionnement, en se basant no-
tamment sur la u division bien nette que présente la
voie au point où aboutit la rue Hongrée r.

Si ancienne que soit I'appeilation la Batte, on peut
cependant préciser facilement la date d'origine locale
de cette dénomination. Il suffit, pour cela, de se rendre
compte des transformations dont cette partie de la rive
gauche de la Meuse a été I'objet dans le passé. Le quar.
tier de la Batte a servi, il y a sept siècles et plus, de
premier lieu de séjour aux drapiers liégeois et aux arti-
sans des diverses professions se rattachant à f industrie
drapière. N'avons-nous pas encore aujourd'hui le nom
rue des Foulons pour nous faire souvenir du métier
qui s'exerçait 1à anciennement?

On ett cherché vainement alors le quai de la Batte.
Les rues les plus proches de la Meuse, de ce côté, étaient
dites Sar Meuse aux Tindeurs (teinturiers), en Drape-
rie, Sur Meuse aux Flamens, Su,r Meuse aux Foulons,
lesquelles correspondaient en somme à nos rues de la
Barbe d'Or et sur les Foulons.

D'ailleurs, la configuration topographique de la 1o-

calité apparaissait tout autre que de nos jours. I,es mai-
sons, élevées sans ordre à quelque distance de la Meuse,
avaient leur façade du côté opposé au fleuve ('). C'était
là, entre deux rangées de bâtisses, que se trouvait la
voie praticable, la rue commerçante. Il en était ainsi
au quai des Tanneurs comme au quai des Pêcheurs. Ces
deux quais avaient anciennement une seconde ligne
d'habitations, tournant le dos à la Meuse ; aucune façade
ne donnait sur le fleuve. Ires rives de tous les cours
d'eau de la ville présentaient la même physionomie.
la partie de la rive gauche de la Meuse où l'on voit
maintenant le quai de la Batte ne faisait pas, elle, ex-
ception à la règle.

On peut facilement se faire une idée de ce qu'était,
au début du XVI" siècle, le futur quai de la Batte. Pas
de quai, pas même de voie pavée en ce temps : une
simple berge souvent submergée, remplie de fosses et
de bosses. Ires vieux I,iégeois se souviennent-ils du ri-
vage Sainte-Barbe de jadis? L'emplacement du quai de
la Batte offrait à peu près le même coup d'æil en la
première moitié du XVI'siècle.

I'es chevaux remorquant les bateaux s'avançaient très
péniblement le long de la berge irrégulière qui bordait
la Meuse. Ce qui ne devait pas faciliter la rude tâche
de ces pauvres bêtes, c'était la prise d'eau faite au fleuve
pour alimenter le ou les moulins des drapiers. Il est
vrai qu'on avait dt v jeter un frêle pont. Le biez a êtê
voûté. Le 19 septembre r85r, la Ville en a fait un égout
de forme ovoïde qui commençait à I'extrémité du quai
de la Goffe, passait sous les maisons du quai de la Batte
et se terminait quelques mètres en aval de la rue Saint-
Georges. Cet égout est maintenant condamné. Pré-
cédemment, la rivelette s'ouvrait un peu en amont
du marché aux fruits et débouchait dans la I{euse à peu
près en fac,e de la rue l{ongrée.

lt) tjs2 : Rue appelée du Cvgne autrefois Batatta. (RCC' 1. ,?52'1753'

1. z v' ; r. r?53-r?55, f. ?8 v".)

(21 Coi. b. sainte-Véroniquc de t736.
(r) r4S2 : Maison Sur trIeuse âux Tindeurs joindant d'aval a* lostiche

qui os sur Meuse. (Man, du tenls.)
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Il y a quelques siècles, cette prise d'eau que nous re-
trouvons sous le nom Saint-Jehan Rire, coulait à ciel
ouvert, sur tout son parcours.

Au XVI" siècle, la plupart des membres de la cor-
poration des drapiers avaient abandonné les environs de
la Batte pour habiter définitivenrcnt Outre-Meuse.
D'autre' part, le règne clu gratrd Erard de La Marck,
règne qui fut une époque de paix et de stabilité, avait
permis à la cité, réduite en cendres en 1468, de se rele-
ver de ses ruines et de reprendre presque toute Son
ancicnne s1>lendeur. Sous Corneille de Berghes et sous
Georges d'Autriche, les successeurs immédiats d'Erard,
la prospérité publique était telle qu'on put songer enfin
à entreprendre de vastes travaux d'embellissement in-
térieur et d'utilité générale, en rapport avec les besoins
commerciaux du temps.

Vers I'an 1545, on commença par créer un quai à la
Goffe, où les transactions commerciales avaient le plus
d'importance, grâce au port. Ce quai fut achevé en
r.54E ('). f'année suivante, les chefs de la cité réso-
lurent de prolonger t le lieu et chemin public de la
llafle jusqu'à la porte de la Cité (') r, soit jusqu'à la
rue llongrée. On se mit donc à. élever un mur d'eau le
long de la Meuse. Il fallut s'occuper d'exhausser et
de niveler le sol et aussi de voûter le biez creusé pour
le service des drapiers. On finit par le couvrir en partie,
non cependant sans susciter des réclamations de la part
de ceux à qui il profitait ('). I1 fallut en même temps
renverser les quelques vieilles maisons de Su.r Meuse
aux Tindeurs qui faisaient obstacle au nouvel aligne-
ment du quai projeté.

Jusqu'alors, le nom Sur llleuse aux Tindeurs avait
continué à être appliqué à cette section du quartier de
la Batte ('). A partir de ce moment, le nom Sur Meuse
aux Ti.ndeurs fut remplacé par celui de l'ouvrage en
perspective. On appela cette partie de la ville Sur Ia
Batte, ce qui signifie sur le quai. Semblable appellation
est très logique. I1 n'en est pas de même de celle qu'on
lui a substituée au XIX" siècle. Le nom quai de la Batte,
qu'on doit traduire ttu,ai du quai, constrtue, en effet,
une drôlatique superfétation que l'usage seul a fait ac-
cepter.

Les travaux pour la construction de la Batte furent
si considérables qu'ils changèrent notablement le cou-
rant de la l\Ieuse, en aval du Pont des Arches. Des ha-
bitants de la rive droite se plaignirent même. à ce sujet,
à 1a Cité, de ce que l'eau avait été <1étournée de sa di-
rection ancienne (t).

Par suite des difficultés diverses que les édiles ren-
contrèrent dans I'exécution des travaux de la Batte, on
procéda en rSTS seulement au pavage cl'une partie de

la nouvelle voie longeant le fleuve, car le quai n'était
pas construit dans toute l'étendue projetée. Vingt ans
après, la rivelette elle-même n'était pas entièrement vot-
tée et en 1594, la Cité autorisait encore un sieur Mathieu
Mathot, qui demeurait en Draperie (rue de la Barbe-
d'Or) à voûter le biez derrière sa maison, à condition de
faire la même opération sur le reste du cours d'eau
( pour I'agrandissement de la Batte r. Par cette mesure,
la Cité gagna un espace de terrain de z6 pieds de long
sur 13 de large.

Philippe de Ilurges, qui vint visiter Liége en 1615,
peu après I'achèvement du quai, a laissé la description
suivante d.e la Batte de ce temps :

< Quant au quay qui est comme I'estalipe et le marché
où se deschargent toutes denrées venues par eau, il
est fort large et bien pavé, tout muré de grosses pierres
de tailles et à fond de cuve du costé de la Meuse, excepté
quelques endroits laissez ouverts pour le passage de ce
qui se charge sur les barques ou descharge ou pour la
commodité des lavandières et autrement ; où se voient
de forts beaux degrez qui servent selon la bassesse ou
la creute (crue) des eaux ; et dure ce quay depuis la
pointe septentrionale de la ville (') jusques Ie grand" pont
(le pont des Arches) qui est une distance de mille pas et
Iarge de cent (?) ('). ,

La Ratte que Ph. de Hurges a décrite si minutieuse-
ment supporta, sans trop en souffrir, la terrible inonda-
tion de 1643 ; mais un autre débordement, survenu en
166r, ruina pour ainsi dire ce travail. Les magistrats cle
cette année renouvelèrent le quai et l'élargirent de six
pieds ("). L'année suivante, le quai fut pavé depuis la
grande Halle jusqu'à l'emplacement qu,occupe le pont
Saint-Léonard.

Moins d'un demi-siècle après cette restauration, en
r7ro, il devint nécessaire de remettre le quai à neuf.
C'était l'époque où I'on s'appliquait particulièrement à
embellir la ville de jolies promenades. Sur la Batte, on
planta de belles rangées d'arbres, le long desquels on
fixa une balustrade de bois tandis qu'on plaçait un
solide garde-fou en fer au bord de la Meuse (r). On
travailla encore au quai eû 1756, alors qu'on creusa un
canal aux environs de la Goffe. En t766, le Conseil or-
tlonnait à son baumeester cle conserver les arbres sur la
Batte du côté de la Meuse et d'en faire planter de nou-
veaux du côté opposé.

Durant la Révolution française, I'Administration né-
gligea de faire les réparations qu'exigeait la condition
d,e la Ratte. En r8o4 enfin, la Ville tenta d'y effectuer
les restaurations les plus indispensables. Elle se borna,
raconte le chroniqueur Mouhin, à placer l une simple
bordée de pieux sur lesquels on mit des pierres sépul-
crales qui ne cottèrent pas grand argent à la commune,

BATTE

(r) ForrLLoN, t. III, p. 252. - RH, D. 277. - Ce n,est donc pas de
166r, comme I'a avancé le Vieur Liége (aaîêe fi97, c. z77l que date ta
construction première de la Batte.

(2) RARToT.LÉT, Consitium juris, n 16.1.

(31 Dans les RCC du r4 janvier r.567, il est fait mentiôn dr la veuve
Ilrnotte delle Chièvre qui se plaint r du préjudiæ æcasionné à son
moulin et bicz de Briexfer, en Drapcie, Dar la Ratte, ls vousure r
etc., construites par la Cité.

({) r.io7: Maison Sur lueuse à Tindeure, faisant le tournant de Po.
tiérue, joind. dans la dite Potiérue à !a maison de Crexhan et vers
Drarrcri('ale brassinc delle Stoile. (EL, r.66, D. g6.t

(5) RCC du r,5 sept. 1569.

(r) La cité proprement dite s'étendait jusqu'à la frlace Magbin.
(2) I'ol'd8:es à Liége, etc., p. r33.
(3) Au pont de Hongrée était unc pierre armoriée atec les armes d'Ar.

nold de Kerkom, et de Jean.Pierre de Scheel, bourgmestres de 166r.
Elle a été -déouverte en rE6o et iæueillie au Musée archéologique lorsdc la reonltruction du quai.

I.e r3 janvier r6t?, lq Conseil,de la Citê prenait une ordonnance rrour
les bateliers sur le mode de déchargement successif des bateaux auxports de la Batte. (R. 1676-1678, f. ro9 v".)

(4) RH, D.542. - GossrrART, Irran. rrS3, BI'I..
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puisqu'elles provenaient de la démolition de la Cathé-
drale et de Saint-Etienne, où il y en avait en abon-
dance (') r.

Vers la même époque, on procéda,de nouveau, tout
le long du quai, du côté des maisens, à la plantation
d'arbres qui, une quarantaine"d'années après, devaient
disparaitre définitivement.

En 1856, le mur d'eau du quai étant en très mauvais
état, 1e Conseil communal avisa à le faire reconstruire.
Ce ne fut qu'en 186o que ce travail s'exécuta.

Afin de créer des ports;, qui s'étenclirent d'abord de-
puis le quai de la Goffe iufou'au quai de l\Iaestticht, il
fallut rétrecir de ro mètres la voie charretière et recu-
ler d'autant, par conséquent, le mur de soutènement
du quai de la Batte. Le niveau de la voie fut relevé
pour la rendre insubmersible à une crue d'eau aussi forte
que celle de r85o. On n'avait pas prévu f inondation de
r88o, durant laquelle le quai disparut entièrement sous
les flots de la Meuse. C'est pourquoi, peu avant I'expi-
ration du XIX' siècle ('), le mur du quai a été exhaussé
de nouveau, en même temps qu'il était procédé à la
suppression des ports de la Batte même, tle façon à
donner à celle-ci plus de largeur. Cet élargissement était
rendu nécessaire par la circulation de plus en plus in-
tense sur le quai.

Aussitôt après la construction de la Batte au XVI'
siècle, la question nn la légitime propriété des terrains
en dépendant avait été soulevée. Elle fut résolue sui-
vant les dispositions de la paix de Flône, c'est-àdire
que les revenus devaierit être partagés entre le prince
et la Cité (").

La solution de ce problème en valait la 1rine, car la
Batte devait bientôt devenir la partie commerçante par
excellence de notre ville. Les travaux qu'on veoait
d'exécuter et qui avaient transformé crmplèternent la
localité avaient du reste pour but de faire du quai de
la Batte un centre d'activité c.ommerciale. Ce quai ser-
vit, en somme, de dfuagement au port trop exigu de
la Goffe qui, depuis des siècles, était le milieu marchand
le plus animé de la cité.

A peine le quai voisin étaitsil créé que le marché aux
bestiaux, dont le siège avait été successivement fixé près
du pont d'Amercceur et en Gravioutre, fut transféré l'an
156r (n) sur la Batte, entre la rue Hone1ée et la rue
Saint-Jean-Baptiste. Le marché s'y tenait encore dans
la première moitié du XVIrI" siècle.

Ên ry47,les propriétaires des maisons à proximité de
ce lieu de transactions, incommodés par le séjour ré-
gulier de nombreux quadrupèdes à côté de leurs de-

(r) On emDloya à ce travail des pienes tombales aprnrtoant à
d'autres égliss que ælles citêes par Mouhin. Ainsi, au Mnsée archéolo-
gique, * voit une dalle tumulaire déouverte en 186r dans la bordure du
quai de la Batte. Cette pietre est amoriée. f,lle avait sni Drffiem-
ment à ln séDulture de Pierre Bæsmans, curé de Saint-Remacle æ
Mont et de Martin BoesmRns curé tle Loncin, tous deux chapelains de
I'ancienne collésiale de saint-Martin. fls sont morts: Piene en 166r,
et Martin en 1624.

(2) Ce mur a enmre été exhausé en r92o Dour le mettre aurlsus du
niveau de I'inondation de rgro. Il faltut sutélever dctechef æt exhaus-
sernent à la suite de la cnre extraordinaire de rgzo.

fj) CÊSL, t. v, n" 4q2q.
gl Cris .11( Penon, r. 267, 1. 4.

meures, réclamèrent le déplacement de ce marché. Les
marchands de bestiaux à leur tour firent la même de-
mande. Le prince-évêque répondit à ce désir commun
en désignant pour nouveau siège du marché aux bes-
tiaux, la place dite le Marché ly'er,r.l, vis-à-vis de la rue
Pont-Thomas.

En face du marché aux bestiaux du quai de la Batte,
au bord de la Meuse, s'établit, peu après la construction
de ce quai, un autre marché qu'on appelait Ia Bourse (').

A la fin du XVF siècle, un" p".ii" de la Batte fut
aussi affectée aux étalages d'un certain nombre de mar-
chands de légumes et de pots, marchands qui avaient
abandonné la place du Marché (').

La foire annuelle avait également trouvé en cette
voie un champ propice à ses nombreuses opérations mer-
cantiles ou autres, peu après I'achèvement du quai.

En 1663, de nouvelles idées surgirent dans les régions
du pouvoir. Le grand mayeur et les deux bourgmestres
firent remarquer au priuce que, si on établissait un mar=
ché aux Ghevaux certain jour de la semaine et plusienrs
foires générales par an, a le trafic en deviendrait plus
grand et meilleur, et le commerce plus florissant dans
notre dite cité et plus avantageux aux sujets r.

Pour correspondre à ces sentiments, le 5 février 1663
même, le prince Maximilien-Henri de Bavière institua
un marché aux chevaux tous les vendredis de I'année, au
quai de la Batte encore (').

Ce qui surtout développa 1è rnouvemerit commercial
de la Batte, ce fut l'érection sur ce quai d'un édifice
destiné d'abord à une Halle aux blés, mais qui servit
dans le principe, plus spécialement d'entrepôt et de local
au Poids public. Plusieurs historiens se sont trompés
en donnant l'année 1545 comme date de la construction
de ce monument. fls auront été induits en erreur par
cette phrase de Bouille : rr En l'an r.ç45, les bourgmestres
font bâtir une spacieuse maison dite la Grande Halle
ou le Poids de la Ville .r L'édifice dont parle cet his-
rien ne peut être que la grande halle de la boucherie,
qui existe encore et qui fut élevée, en effet, en I'année
1545. Bouille dit plus loin que la rr Grande Halle ou
douane r ne fut achevée qu'en rS72 ('). En fait,
son emplacement n'était pas définitivement choisi en
1568. C'est ce qui résulte d'un acte officiel du temps (').

IJn autre vieux document porte même que la construc-
tion du monument rr qu'on dit des pains perilu.s sur la
Batte r, ne fut commencée qu'en 1574 (t). Lorsque le
premier étage fut construit il y eut suspension des tra-
vaux. ( Longtemps après r, ajoute le manuscrit, rr le fils
du bourgmestre qui I'avait commencée, que I'on nom-
mait Philippe clu Saint-Esprit, afin de retrouver quelques
dettes que I'on devait à la Cité, l'acheva et au lieu que

(r) \'oir les vues de Blaer et de lfollar.
(2\ RCC du zz mars 1594.

(3) RE, t. II, p. 352.
(4) BottEr,E, t. II' P. 166.
(5) r.s68, 13 mai : Défenæ de bâtir auprès des deux petites c vieles

anchienes et caducques maisons r qui æ trouvent sur la Bâtte, à la
Goffe, qui doivent etre converties en chemin ou sur I'emplacement des-
quelles orr lounait êrigèr une holle aur grains- (RCC, t- 15-6&157o, f. 29.)

(8) Les ames des bourgmestres de 1574 étaient gravées sur la che-
milée principale. (ABRY, RFI, p.3t2.)
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ce devait être pour vendre du grain, on s'en servait pour
y mettre des marchandises u. C'était cl'ailleurs un moyen
de faire payer le droit de soixantième imposé sur les
marchandises entrant dans la cité (').

Ce grand bâtiment dont l'édification aurait cotté
roo,ooo florins ('), était érigé au milieu du quai de la
Batte, en dehors donc de I'alignement des autres cons-
tructions. 1I était entièrement isolé. Situé entre les rues
Saint-Jean-Baptiste et lfongrée, il avait de trente-huit
à quarante mètres de longueur. Plusieurs vues, celle de

Blaeu entre autres, le représentent assez distinctement.
De son côté, Ph. de llurges a. fait, en 1615, du local
de la Douane, qu'on appelait aussi du Poids publi'c, une
description animée, mais entachée d'exagérations ma-
nifestes quant aux dimensions.

< Cette maison rt, dit-il, rt est quelque peu plus
longue que large aiant trois estages, capables d'une in-
finité de marchandises, dont il y a toujours grand
nombre qui attend pour y estre pesée avant estre mise

sus les barques qui la doibvent.emmener ou ès mains
de ceux qui la doibvent recevoir. Elle paroist de fort
bone grace la regardant de dessus le quay ; ses maté-
riaux sont briques avec la pierre de taille grise aux fe-
nestres, portes et encongnures.

l On nous y montra une très grande salle basse pavée

de grez, contenant toute la longueur et la largeur de

l'édifice c'est-à-dire de 3oo pieds en long et de 16o en

large. Irà se voient douze grandes balances avec les-

qnelles on poise (pèse) toutes les denrées qui sont 1à

attendantes pour estre emmenéesr ou avant estre receues

et acceptées par les marchands. Au second estage, lequel
est divisé en deux salles esgales et ressemblantes se

voient des poissons secs de toute sorte comme des mer-
luches, des sèches, rayes, playies, soles, lumandes, stoc-

fisc, cabileau, etc., dont les Liégeois se servent beaucoup
à cause qu'ils sont fort eslongnez dela mer et ainsi n'ont-
i1s que bien rarement la marée fresche qui fait qu'ils se

contentent de l'avoir et mânger telle. Le tiers estage

estoit fermé et nous n'y peusmes avoir entrée qui me

feit penser que les magasins de poudre à canon, de

soulphre, de salpêtre, les provisibns de mesches et autres

semblables munitions que I'on tient cachées aux estran-

gers y estoient.

l Ses portes sont en grand nombre à ce que beaucoup

de gens Àt de denrées y puissent entrer et puissent sortir
toui à la fois, y estânt presque en tout temps si grande

que encores il semble 1' avoir peu d'entrées et d'ys-
sues (') . rr

Vers la rue des Foulons, l'espace libre, à côté de la
Douane, suffisait à peine au passage d'une charrette ;

mais 1e long de la Meuse, la voie était ample. tes ma-

gistrats de la Cité interdirent, néanmoins, aux maré-

chaux-ferrants, vers le milieu du XVIII" siècle, de s'éta-
blir sur la Batte < à cause du danger d'incendic pour la
Grande Halle tr.

(t\ Cris d.u berron, r. e38, f.3r.
(2) BERGERoN, Voyogts ert fttg.
(3) Pp. r46 et r72.

Pour que les rouliers eussent un accès plus facile à la
Douane, la Cité fit supprimer en 1754 la maison d'un
nommé }lichel Stasse, laquelle donnait sur un vieil
arl)att., qui conduisait de la rue Sur les Foulons au bâ-
timent de I'Entrepôt ('). Il y avaif, du reste, au delà
de cette arcade, une ruelle malpropre, si étroite qu'on
ne pouvait y pénétrer avec un véhicule. De plus, elle
formait un véritable coupe-gorge, oti maintes personnes
avaient été pillées et mises à mal par les malfaiteurs (").
On élargit encore ultérieurement les abords de la
douane.

A ce moment la Grande Halle, comme on appelait
communément ce bâtiment, avait été transformée par-
tiellement en salle de comédie. C'est sur la Batte, d'ail-
leurs qu'avaient été érigés les premiers théâtres publics
de notre ville. Nous ne nous y arrêterons pas ici, des
renseignements détaillés étant fournis sur ce sujet au
tome f, Neuaième partie, chapitre III, Théâtre.

Celui érigé en ry67 périt dans un incendie qui éclata
au théâtre même le r"' janvier r8o5. Grâce à la solidité
de la voûte qui séparait le théâtre de la Douane, celle-ci
ainsi que les marchandises qu'elle renfermait échap-
pèrent aux flammes. L'édifice, ou du moins, ce qui en
restait, fut démoli en r8o7. Si puissantes étaient les as-
sises que les entrepreneurs de la démolition préférèrent,
par économie, les laisser subsister dans leur intégralité.
en se bornant à les recouvrir d'une simple couche de
terre de remblai. C'est ce dont on a pu s'assurer lors de
fouilles pour canalisation effectuées en 1899 et en r9o4,
immédiatement au delà de la rue Saint-Georges.

Quatre statues en fer qui ornaient le local de ce
théâtre sont conservées dans les jardins de l'ancienne
abbaye du Val Notre-Dame, à Antheit, maintenant pro-
priété de la famille Gosuin.

La Batte, même en la seconde moitié du XVI[" siècle,
continuait de présenter aux amateurs des spectacles in-
téressants, indépendamment du théâtre que nous venons
de mentionner, des baraques où paraissaient diverses
curiosités. De la sorte, en r78r, Guicharcl fut autorisé
à construire une u baraque de bois pour y représentet
les ombres chinoises r ('). En r7E5, Louis Port, sur-
nommé < f incomparable hercule l reçut semblable per-
mission (n).

Ce qui se maintient à travers les siècles au quai de la
Batte, ce sont les difrérents marchés du dimanche. Eux
du moins ont conservé leur vogue et leur animation du
temps passé. Pour étudier sur le vif le peuple liégeois,
son langage, ses mceurs et ses gotts aussi bien que
ceux des ruraux des environs de Liége, il faut se trans-
porter au quai de la Batte, le dimanche. Qu'on ne soit
interdit ni par la cohue, ni par le bruit, ni par les expo-
sitions sans nombre qui forment là un étrange amalgame.

(r) RCC, r, 1753-1755, f. 83.

(z',t Ibid., r. 78.

(3) RCC, r. r78or783, f. 68 v'.
(\ Ibid., r. r785-r7t'8, f. 7.
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I,c commencement de la Batte est, pour la circons-
tance..., le coin de la rue Ncuvicc. Là tout près, dès
avant huit heures clu matin, se fait la distribution cles

prospectus et des réclarrres de toutcs cspèces. Que de
milliers cle ces papicrs s'y répanclent cha<1ue tlimanche !

La foule est cléjà grancle stlr ce point. Iitalagistes eu
piein air ou émergeattt d'ctrtrées cle cavcs, vendcurs de
journarrx et de chansons, clébitants de conrplaintes -flanqués cle tableaux bariolés rcprésentant des scènes
de rneurtTes plus ou moins réclles, mais rlui réussissent
toujours à éveiller la curiosité facilc des badauds -,

tolrs, ou cle lôle ltressée. D'autres gournrets, des carn-
pagnarcls ccux-ci, se restaurent en face de ccs <lébits,
darrs f intéricur clu llouillon et rle préférence srlr le trot-
toir cle cet étalrlissement. Pour 3.i centimes, ils lrcuvent
consomnlcr bouillon, légunre, pain et r,iancle.

Nulle part, la loi cles contrastes ne trouve dcs appli-
catior.rs plus nomlrreuses qrle sur la Batte. Entrc les pe-
tits clébits rle charcuterie en plein air et lc Bouillon, se

r-oit ie spectacle peu attrayant, ct surtout peu alrpétis-
sant, cle centaincs d'écorchés, clc corps sanglants <1c...

lalrins fraîchenlcnt tués. C-''est ici le granil nrarché des

..t$.
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marclrancls cle chromos, cl'errr-clop|es, de papier à lettres,
de frrrits, et, à ccrtainc épor1ur, ti'alnranacirs et cle ca-
lendricrs, tout ccla cric, chante, hurle, vante 1a nrar-
charrdisc srlr ulr ton rlith_"'ranrlriquc ct rlonnL, rln avant-
goût... cles marchés cle la Ilatte prol)rement dite. En
quittallt ces bagatcllcs tle la porte, le promcnerlr aspire,
dès son arrivée au rluai dc la Goffe, si la saison cst pro-
pice, cles effluves 11'huilc lrrtiéc. Ce irarfum âcre
s'échappe de minusculcs établis, posés en plein vent, à

harrteur de 7a main. Là grillcnt clcs irarcngs saurs.
Qu'on prenne garde dc hcurtcr, à côté, cl'autrcs petites
boutirlucs clont lcs urarclrartclis.'s rcposcnt sttr cle frêles
tables. On 1' venrl dc la charcuterie telle qrrelle. Des
mange-torlt vont s'-v régaler de foie, de piecls de mou-

Jcarnots ; ccs quatlrulrèdes proviennellt princilialement
dc la Canrpine, r.nais ceux clc Gancl sont les préférés.
()n cn trouve <lC toutes dimensions et de robes de toutcs
coulcnrs, blottis clans cles paniers ou pelotonnés sur le
ccruvcrclc c1e ccux-ci.

Tanclis quc norls sommes en arrêt devant lcs hôtes des
garcnnes, nous cntendons des sons, musicaux si l'on
vcttt, mais qtri forment une âffreuse cacophonic. Cette
voix nasillarde et perçante qui déchire le t5rmpan est
ccllc d'tuc fcmme âgée. llontée sur une chaisc, la
chanteuse exécute - I'exprcssion est juste 

- quclque
chanson tiréc d'on ne sait quel répertoire, sortant, en
totlt cas, du gouffre de l'oubli. Le mari, vénérable trorr-
traclour à barbc ltlanche, raclc clu violon, forntant ainsi
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Les chonteilrs d,e la Batte

un pseudo-âccompagnement du chant que gotte avec
délices uu cercle de mélomanes spêciaux.

Pourtant, au milieu d'un groupe voisin, le progrès
musical compte un vrai représentant : un harmonium,
près duquel trois hommes lont la romance sentimentale
et la chanson grivoise ou bête, souvent les deux en
même temps.

La Batte a d'ailleurs été depuis longtemps le théâtre
de prédilection des chanteurs populaires, des ÙIathieu
Moreau, des llassers, des Martin Simonis. (Le dernier
des trouvères liégeois, I{ammeler, est mort en Pierreuse,
en 1896, à l'âge de 85 ans. )

La Batte est, en outre, 1a terre promise des charlatans.
Bn voici un, au costume écarlate, au casque de cuivre
flamboyant et à la voix Caverneuse ; il livre au sexe
barbu de la pâte à rasoir. Tel autre, généreux philan-
thrope, brûle du désir de vous guérir de quelque mal de

dent. D'autres charlatans s'offrent à vous nantir d'étoffes
ou de tapis. Plusieurs hâbleurs du même acabit, qui se

targuent d'être représentants de I'une ou l'autte impor-
tante maison perpétuel-
lement en liquiclation,
présentent, avec un bo-
niment de circonstance
et dans les termes les
plus hyperboliques, une
occasion toujours excep-
tionnelle de se muuir
d'une montre avec

chalne et médaillon, de
boucles d'oreille, bague,
dé, carnet, crayon, etc.,
le tout pour la bagatelle
d'un franc. Ceux-ci dé-
butent par quelque sin-
gerie, un simulacre de
tour de passe-passe des-
tiné à provoquer la for-
mation cl'un cercle de
curieux. Le tour réus-
sit chaque fois.

Il y a aussi des ustensiles de ménage, en faïence, en
verre, en fer-blanc, en bois, etc. Cinq ou six arrière-ne-
veux de Barbin tiennent des boutiques bondées de vieux
bouquins et de nouveautés plus ou moins fralches. Dé-
sire-t-on une pipe, une blague à tabac, un porte-mon-
naie, un cachet à marquer le linge, une paire cle lunettes,
un carnet, des plumes, une pierre à aiguiser, une scie
à découper le bois, voire même I'arme des mousquetaires
à genoux du temps de }Iolière,

L'instrument dont le bec, jaillissante fontaine,
Fouille les prolondeurs d.e la nature humaine,

on est sûr de les rencontrer fraternellement réunis dans
les petits bazars du quai de la Batte.

Depuis l'année 186o environ on y pratique beaucoup
le commerce de la ferraille. Auparavant, un seul mar-
chand s'occupait publiquement de ce genre de négoce.
Ce marchand quitta la place du }Iarché et la cour du
Palais pour s'établir le dimanche sur la Batte. Aujour-
d'hui, le nombre de ces boutiquiers y atteint la ving-

taine. Le novice ouvrier
comme le travailleur
achevé va se munir là
d'outils d'occasion, se
monter otJ se rentontet
à bon compte.

La foire aux chiens
n'est pas loin des mar-
chands de ferrailles. La
gent canine compte sur
ce marché des représen-
tants de toutes races,
de toutes tailles, de tous
pelages. Au milieu de
gros molosses tenus en
laisse au garde-fou, ou
couchés mélancolique-

ment sur la dure, ou
encore attelés à un vé-
hicule destiné à la vente
comme la bête d'at-

Cliché Max Bienfait

Voici des détaillants plus prosaiques. IJn dégraisseur
d'habits Se charge d'enlever immédiatement des vête-
ments les taches les plus rebelles, à I'aide d'un savon
particulier dont il fait-la vente.

A-t-on brisé un objet de cristal ou de faience? Il ne
faut point se mettre en peine. Un marchand de ciment
romain se charge de rendre à cet objet son intégrité pre-
mière.

Passons rapidement devant la longue file d'échoppes
dressées parallèlement au garde-fou. Il y a là une vraie
Babel d'objets. Tout s'y confond dans un beau désordre
qui n'est pas un effet de I'art, mais un effet de la variété
du trafic. Combien de Liégeois et de campaglards y
découvrent 7'utile dulci.! Là sont étalés des articles d'ha-
billement depuis des souliers, venant surtout des envi-
rons de lferve, jusqu'au vulgaire bonnet de coton, sans
oublier

Les tissus où, Ie nez grec, ca(nard, aquilin,
De ses sécrétions rejette Ie trof plein.

tache, sont disséminés parfois des bichons soyeux, des
barbets au poil frisé, des épagneuls, ds5 Ling-charles,
etc. Qu'on admire, si bon semble, le fiilèle ami de
l'hornne décrit par Buffon ; mais gare aux crocs re-
doutables du boule-dogue et aux agaceries du roquet
pygméen :

De cet ami si. cher craignez la troh,ison.

Aux aboiements des chiens se mêlent sur la Batte les
mille cris des oiseaux, le roucoulement des pigeons et
le gloussement des poules ; car le marché de la gent
ailée joint celui de la race canine. Si la plaintive Philo-
mèle et la sémillante fauvette, protfuées maintenant par
une loi, ne paraissent plus sur le marché, en revanche,
le serin au plumage d'or, le pinson bavard, la linotte
écervelée, le chardonneret chamarré, ainsi que le moi-
neau criard et gourmand sont là, plusieurs mois de l'an-
née, dans de minuscules pris,ons, de styles et de dimen,
sions variés. Ces gracieuses petites geôles, pour le con-
fectionnement de la plupart desquelles le bois et le fer
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ont ôté mis à colltribtrtiort, sont à vendre égalcmclrt.
Quant aux seritts, <1u'i1 est pcrmis d'exlloser toutc I'atr-
néc comme les autres oiscaux exotiques, ils sont I'objet
rl'un grand conlnrercc, non seulcment sur la partic tlc
la Ilattc assignée :\ ce trafic, mais encore datrs les cafés
environnants.

La foulc' cst néanmoirrs conrpactc sur cc poirrt <lc la
voie, tluoique cle-puis r873 lc nrarché'ait vu disparaîtrc tnr
de ses prirrcipaux attraits l)otlr lcs ornitholth ilc.s. Il s'agit
dcs ba/lc.s (concottrs) cle pinsons et <le linottcs avcuglcs.
Ces joutcs, artxquelles participaient parfois soixatttc cotr-
crrrrcnts, avaicnt lierr tous les dinranchcs rnatin, lnais

I,a l.rasse-cour cnvoie régulièremeut sur le marché,
1lrès <lc la rue Hongréc, clc dignes représcntatrts qui ar-
rivent r'larrs cles paniers tl'osiers placés sur cles char-
rettcs. Chaclue clinianche amènc urr bon contingcnt de
chalancls pour acquérir poulcs (parmi lesqucllcs pltrsicurs
<l'originc italienne) , dindons, oies, etc., c1u'exposent
tuttc cittquantair.re cle marchancls cle volailles.

Il va sans <lire qu'ou n'est point en peirrc l)onr se

di.saltérer sur la Batte. Lcs rlébitants cle iafraichissc-
nrcrrts cscompterlt tout. Aussi sont-ils plusieurs ir cir-
ctrlcr sur le quai. I,'un irorte sur le clos rru châtcau
rl'cau... dc coco ; cl'autres conduisent cle gais ct légcrs

Le ùIdrchti tlc lQ IJLtltc Lttr tlitttartche

surtout aux rnois r.lc nrei, rlc juin ct de jrrillet. Lcs cagcs
étaicrrt fixôcs lc long clcs façadcs cles cafés, coutrc tlcs
trcillis en bois. Dans les cotlcotlrs de pinsotrs, la llalnrc
était rcmportée par celui rlrri chantait le plus lotrgtemlls,
tandis que clans lcs luttcs cntre litrottcs, cclle tlui larr-

çait lc plus cle coinqr (cris tlrr volatilc) sortait vaitrqrrcur.
Il fallait voir clans cyucllc cxtasc le ramasc clc ccs ai-
mables concurrcnts plorrgcait les rtombreu\ ârn3tcurs.
Ccux-ci ne qnittaicnt les chanteurs ni clcs 1'eux rri des

oreilles. La loi sur la chassc, promttlguéc cn rSS:, a mis
un terme à ces luttes joyettscs.

véhicrrles près desqucls I'ott pcttt prendre tle la crôrne

:\ la glace clc tliffôrent:s cspèccs. I1 est clc fait qtle
.la poussière soulevée par la circulatiort intensc et lcs
cfforts néccssités pour se faire eutctrcire <latts lc
lrrouhaha qui règnc <l'un bout du quai à I'autrc, <lcs-

sèchcnt le gosier et cxcitent la soif.

I3ruits rles couversatiotrs, appels cies marchatrcls, llo-
nirncnts rles charlatatrs sc croisent et forment utl affrcux
conccrt, rrn tintamarrc lturlesque que domirtent setllcs,
de tcmps à autre, ces alléchantes annonces : un quarlron
de fiques l>our cinque censses, des dià-r'es contnre des
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amand's ; Messieurs les bons cigares, cigares a,u. rnu,sc,
ôt I'odeur! etc., etc.

Et tout ce mouvement et ces cris ne cessent qu'avec
la fin de la foire, vers trois heures de I'après-midi. La
circulation au quai de la Batte revient alors à son état
normal, et le passant y pourra même entendre le clapotis
du fleuve.

Telle est la Batte du dimanche comme nous la décri-
vions en 1885. Depuis lors le cosmopolitisme et l'inten-
sité du trafic n'ont fait que croltre et embellir sur ce
sol privilégié, avec son pittoresque extrême, ses bizarre-
ries et son caractère tout spécial.

Consignons, à ce propos, un souvenir de la €uerre
l9t4=1918. L'animation qui, en temps ordinaire, était
très faible les jours ouvrables, au quai de la Batte, y
a pris, depuis cette époque malheureuse, une activité
conmerciale véritablement fébrile. I1 y a là une vraie
foire marchande journalière, permanente, où dès le
principe, I'on vendit toutes espèces de denrées alimen-
taires, voire du bétail à des prix défiant n'importe quelle
concurrence. Ires négociants en beurre, qui craignaient
des réquisitions de I'armée allemande, les éleveurs de
porcs qui manquaient tout à coup de nourriture pour
ces animaux, cédaient, les uns leur beurre, les autres,
leurs porcelets, aux conditions 1es plus favorables. On
pouvait se procurer un kilog de beurre moyennant deux
francs, des cochons de lait à r fr. 5o et à moins encore.

Ce bon marché n'eut qu'une période très courte, de
quinze jours au plus. La hausse prit bientôt le dessus,
non seulement dans le trafic indiqué, mais dans la vente
de toutes les denrées alimentaires et des produits ména-
gers, car on vendit et l'on vend encore les choses les plus
disparates sur la Batte. Cette hausse prit même des pro.
portions phénoménales. Sous f influence de mesures
douanières ou prohibitives, et des agissements de spécu-
lateurs sans scrupule surtout, le litre de pétrole, par
exemple, qu'on obtenait partout avant la guerre à rz
cent., ne tarda pas à être vendu à r fr. 25, puis à des

taux de plus en plus ascensionnels. 11 atteignit même
le chiffre fantastique de 3o francs le litre. Le tabac trou-
vait de nombreux amateurs à 75 fr.le kilog. Le beurre
avait suivi semblable mouvement ; pendant longtemps
il avait preneurs de 3o à 4o francs le kilog et encore
était-ce clandestinement qu'il se débitait. La graisse
de bceuf ou de porc, quand on en découvrait, - car
elle devint très rare, quoique le débit ftt libre, -était obtenue à des prix plus élevé5 epcore, à 5z francs
le kiiog. Le làpiri 'avait unë -vâlêiira:dà sb "francs

parfois, presque celle d'une grosse vache au XVItrI"
siècle. De même encore, le savon vert ne pouvait-il être
acquis à moins de trente francs le kilog au lieu de 45
centimes auparavant ; un simple païn de savon de toi-
lette, prodigué en temps normal à 15 et 20 centimes, était
recherché à sept et huit francs. Il en allait ainsi des

autres marchandises, du café notamment que, à cer'
tains moments on achetait difficilement en dessous de

7o francs le kilog, ce qui précédemment se débitait à

trois francs; la chicorée se livrait à dix francs le
kilog, soit le décuple du prix ancien. Un ceuf se vendit
couramment en r9r8 à z fr. z5 c. Quant à l'amidon, il
était clevenu introuvable à 75 fr. le kilog, au lieu de 7$
centimes, prix d'avant-guerre.

Chose curieuse, ce sont les produits coloniaux qui

l'emportent sur toute la ligne... de la Batte, et de ses
prolongements, aux quais de la Ribuée, Sur-I\{euse,
place Cockerill, rue de 1a Cité, etc. Faisant fi de toutes
les lois belges les plus sévères, des exploiteurs, dans
les premiers temps de la guerre, n'hésitaient pas à don-
ner < trois paquets de saccharine pour z5 centimes l,
L'autorité allemande elle-même dut intervenir pour
mettre un terme à ce trafic illégal.

L'activité mercantile ne discontinuait pas tous les
jours de la semaine, y compris les dimanches, cela va
sans dire. 11 fallait voir 1a multitude de camelots débiter
des r< couques r, des légumes, du sel, des fromages, des
saucissons, des denrées les plus variées. Les rares pains
blancs ou gris d'un kilog se vendaient 16 francs et plus ;
et encore durant les derniers temps le débit n'en était-il
plus autorisé. Ainsi se fit-il qu'on payait le kilog de
pommes de terre en r9r8 au prix de cinq francs, prix de
cent kilogs avant la guerre. Et I'on osait pourtant af-
firmer qu'une gmnde foule de clients &ait attirée par le
bon marché des denrées. Tout est relatif, on le voit.

Depuis lors, les marchands de ces divers produits ont
pris la Batte, le quai de la Goffe et voies environnantes,
pour leur champ d'opérations. Ces marchés n'ont rien
perdu de leur activité fébrile. Au contraire, on s'y
procure maintenant tous les objets d'habillement, d'au-
tant que les échoppes où ils se débitent se transforment
à I'occasion en salon d'essayage.

Le quai de la Batte n'est pas seulement remarquable
par son mouvement commercial, hebdomadaire ou jour-
nalier ; il I'est encore dans ses bâtisses. Certes. 'au-
cune d'entre elles ne remonte plus haut que la seconde
moitié du XVf" siecle; puisque la Batte fut créée seu-
lement à ce temps. Mâis plusieurs bâtiments restés de-
bout doivent dater de cette époque.

fl en est ainsi de celui qui constitue l'angle du quai
de la Batte et du marché aux fruits au quai rle \a
Goffe, et qui est dit maison lIavart. Celle-ci se compose
à'un rez-de-chaussée, d'un entresol, de deux étages
et d'un grenier. L'étrangeté de sa structurel, sa forme
irrégulière, originale, sa charpente en bois, ies étages
èn saillie très prononcée, garnis de haut en bas d'un
revêtement d'ardoises à la façade vers le quai de la
Goffe, ses fenêtres à croisillons ou à grilles de fer forgé
formant caisson attîrent I'atterition du simple passant
comme de l'archéologue. En rgz4, de comlnun acc'ord
entre la Ville et.1e'plopriétaire, a été conclu "ùa acte as-

surant, par la constitution d'une servitude, la cons€rva'
tlon de l'asprect arctriteptrrr4l.r {e çette;habitatioq, si admi-
rée des étrangers è" idii,j" de sôn stlle pittîresquà. La
Ville prend à sa charge l'entretien de Ja faç3de et de
la toiture. C'est de la construction de cette maison,
croyons-nous, qu'il est question dans les Recès de la
Cité du zz iaii 1594. Précédemment, un citoyen ap-
pelé Mathieu Mathot qui demeurait en Druperie (nte
de la Barbe d'Or), avait été autorisé à votter la ri-
velette qui coulait derrière sa maison, à la condition
d'opérer le même travail sur les autres points du
Biez. En 1594, le Conseil de la Cité apprit avec plaisir
que cette besogne était achevée et que Mathot moutait
tr un beau édifice de bûques servant d'embellissement
de cette cité r.

A ce moment, quelques-unes des parcelles du terrain
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propre à la bâtisse et devenu libre par suite de la créa-
tion du quai, restaient inoccupées (').; elles ne le furent
plus iongtemps. Non seulement les maisons s'y élevèrent,
mais le prince-évêque, d'accord avec 1a Cité, permettait
aux particuliers de creuser des caves sous le sol même
du quai (').

Les maisons à sèyeûtes (saiilies), dont les étages
étaient en encorbellement, constituaient le genre de

bâtisses qui prédominait sur la Batte, à la fin du XVI'
siècle. Pour faire avancer ainsi les étages sur la voie,
qui était du domaine public, il fallait, nous I'avons dit,
une autorisation du prince-évêque.

I1 reste sur la Batte plusieurs maisons clont les étages
sont en encorbeilement. Le nombre en était beaucoup
plus considérable autrefois. Combien ont disparu, rien
qu'au XIX' sièc1e ! Tel est 1e cas pour l'ancien hôtel du
Fer à Cheval très connu des Liégeois, siège d'arrivée
de chars à bancs, et qui portait jadis le no r5. On se

rappelle encore son ample perron à double abord qui
occupait prcsque tout le trottoir et donnait accès au
restaurânt. I1 a été supprimé en 1879.

La démolition d'autres
s'est faite par accident,
dt au trop peu de soli-
dité donnée à la façade

qui n'avait parfois
qu'une demi-brique

d'épaisseur. Un des bâ-
timents s'est écroulé de

la sorte en r9o5, sans

causer mort d'homme
cependant.

Ce eui, bien avant
notre siècle, a fait

diminuer considérable-
ment le chiffre des mai-
sons à sèyeû,tes, c'est le
bombardement de 169r,
que le maréchal français
de Boufflers fit subir à

notre ville. Les boulets
incendiaires lancés du

I5I

une quarantaine de ménages. Irà vivaient un François
I{onlet, notaire, beaucoup de marchands en gros, des

laiseurs de cordes, un drapier, des bateliers, deux bras-
seurs, et seulement deux ou trois taaerniers. On voit
que ie nombre de ceux-ci s'est multiplié singulièrement
clepuis deux siècles et demi.

Entre les enseignes qui existaient en ce temps sur la
Batte, signalons la Thorette, 7e Châleau de luliers, \e
Renard., 7e Contet, le Verd MaiIIet, la Croix d'Or, le
Mouton d'Or, \a Croir Blanche ('),\a Tête d'Or à côtê
del'Ecu de Bavière ('), la CIel de Bois ('),\e Chastea
de Breda, la Casquette ('). Le Chariot d,'Or, qui d,êco-

rait la maison tto 2r, à l'angle gauche de la rue Saint-
Georges et datait de t757, est maintenant au \{usée
archéologique. C'est une enseigne vraiment artistique
gentiment sculptée, dorée et polychromée.

Bn la première moitié du XIX" siècle, les hôtels con-
tinuaient d'être assez nombreux. Près de I'hôtel du Fer
de cheral était celui de 7a Tête terte, Teqtel fut trans-
formé en r8z8 en HôteI d'Allerna.gne. Exploité par

M-u Doutrewe, il se
trouvait à proximité des
Messageries royales et de
la rue Hongrée. I1 se

dressait non loin de
l'hôtel du Lihre.

Bauduin Ie Lainier

RUE Vainement
tenterait-on de détermi-
ner I'emplacement exact
de cette artère, mais il
était proche clu cou-
vent des Croisiers. Sa
dénomination a eu une
existence assez précaire,
allant de la fin du XIII"
siècle à la première moi-
tié du XIV". Elle se
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Quaô de la Botte en r86q

fort de ia Chartreuse détruisirent en tout ou en partie
la plupart des habitations du quai de la Batte, plus
exposées que celles d'autres artères. Les bâtiments
qu'on éleva pour remplacer ceux qui furent réduits en

cendres ne pouvaient plus, d'après les nouveaux règle-
ments sur les bâtisses, empiéter, d'une façon quelcon-
que, sur la voie publique. Les sà1'erifes épargnées par
1e bombardement furent cependant tolérées.

La Capitation paroissiale de 1684 nous renseigtre
d'une façon précise ; on comptait alors sur la Ratte,
qui était comprise dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste,

(t) En r.596, w. Louverix fut autorisé à occuper une r place d'héritâge
à prendre hors de lo næle Batte, joindânt dâval à la maisn de J. de
Scorbion, brasseur, qui est de Pier I.yon '. (CF, No{?r. lrq(dlcs, r. rr3,
f.6.)

(2) 1607, 13 octobre : Permission est donnêe par Sim, lfaretz, cearier
de S. A. le rrrince à J. culoz r de faire une cave de dures pierres ou
bricques sous le real chemin de\-ant sa maison à la Batte, portant l'en'
seigne de I'Ecu de Boliàre, joind. vers le muid à Cl. Gaudet et d'aYal
à c. cocqueâ. (CF, Noutelles Acquêtes.)

rapportait naturellement à un habitant principal de la
localité. I,a désignation est mentionnée dans de rares
documents du temps (u).

Bavière

RttE DE - commence rue Surlet, se tetmine rue Damry.

C'est vers 186o que cette rue a été ouverte. Sur son

(r) Ponr la canalisatioû de la maison de la Croix blanche, voir, RCC,
r. r7;.5-r777, f. ro8.

(2) Pour I'alignement de ces maisons, voir Rcc, r. r7-s9-r76r, f. ro3,
r{3 v", - CF, r. to2,1. zo7, - Stock de Glain, f. 16o v", de notre collec-
tion particulière.

I,e propriétaire de la Tête d'Or m iTSgâtait P{rilippe de Sellier, à titre
du rendage lui fait par le baron de Baré, seigneur de lloisnil. La mai
son çoisine avait pour possesseur G. Mâthys en 1683.

(3) Ibid., CF, r. rr5, 1. lZS. - REL, r. q6vr765, f. 237 \'.
(4) r-i9-i: EL, r. 21'2, f. \Sg.
(s) XIII" siècle : llaison en le rue Baduin le Leyf,ier. (Pauvres-en-Ile,

r. rr, f. 68 v' , Cartt,l,, I. 2o2 v".l - 1337 : Dois naisons ki sient en le
îte Baudu@iit le lignier, ke tient malstre Bateis joindant les Croi-
siers... (Ibid., r. 15, f. 29.)
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emplacemelrt s'étendaient précédemment plusicurs ver-
gcrs au milieu desquels s'élevaient quatre ou cinq pc-

titcs habitations. Le tout formait une propriété apparte-
nant à NL Devaux-Woot cle Trixhe. Ce propriétaire ma-
nifesta à la Ville, en 1859, f intention cle créer une cité
ouvrière sur ces terrains. Le Conseil communal approuva
lc proiet le .5 août. Ii posa seulement pour cortditions
que lc demandeur ne l)ollrrait élcver de coustrrciiotts
clans lcs cours et .iarclins attelrânt aux maisons ouvrières,
-*ans l'autorisation clu Collègc échevitral, et qtlc les n.rai-

sons ellcs-mêmes ne pourraieut avoir plus d'un éta.qc.

On se mit immédiatemeut à l'ættvre et, en 186r, le Cion-

scil votait un créclit cle r8,roo fr. pottr lc pavagc, les
égouts, et les trottoirs cle la nouvelle percée.

La rtrc prit d'aborcl le nom c1u propriétaire, Deaaux ;
en rE63, lc Conseil communal substitua à cette appel-
lation celle de rue de lla'oière, (( en souvenir rr, dlisait-
le rapportcur, rr cl'ul'tc famille dont plusieurs membres
ont occupé le pouvoir sottveraiu dans notrc altcictrnc
principauté, notamneltt Ernest dc tsavière, le forrdatcur
r1e I'hospice voisin cle cette rue rr.

I,e renom de cettc lamille princière fut grancl. en

effet, clans les siècles passés et ne s'étenclit pas seule-

ment au pays cle Liége. C'est ainsi qu'à Bruxelles, il
v a aussi ttre rue de Battière, qui n.rairrticnt 1à le sou-

venir cle f illustre maison.

Six membres de cette famille ont régné sur notre
principauté. Le prernier fut Jean de Bavièrc, élu (') par

le chapitre cathédral le 14 uovembre 1389, ou plutôt
imposé par la politique bien plus que choisi par des con-
sidérations religieuses. I1 avait alors clix-scpt ans'

et peu des qualités requises ltour l'épiscopat ou pour
le gouvernement. Après être resté vingt-huit ans à la
tête cle 1a principauté, il résigna cles fonctions qu'i1

rcmplissait mal, pour contracter mariage avec Isabeau
dc Luxembourg. Plus cl'un siècle et clemi s'écoula avant
11u'un seconcl priucc clc Bavière occupât le trôrre cle

Ljége. Ce seconcl prince fut Ernest de Bavièrc le plus
counu. Sa biographie a sa placc à f intitulé cle la voie
qui lui est clédiée spécialement.

A Erncst de Bavière succéda, eu 1612, soll neveu,
Fcrclinant'I, c.luc cles Deux Bavièrcs, choisi comme coad-
juteur en 16oo. Sorr rigne fut long ct agité; il se ter-
mina par la mort clu prince, le 13 septembre 165o. Fer-
clinand laissa son siège épiscopal à urr rnembre clc la
même famille : Nlaximilien-Ilenri, qui gouverna 1'Eglise
et l'Etat de Liégc peuclaut trente-huit âns au milieu cie

clifficultés extrêmes. Ilaximilien-IIenri mourut en r6E8.

Six ans après, la mort clu prince Jean-Louis d'Elcleren
permit à Joseph-Clément cle Bavière d'êtrc appelé au
siège épiscopal de Liége qu'il ne quitta qu'en 1723. fl
mourut le rz novembre de cette année à Bonn.

Le clemier prince dc la X'Iaison de Bavière qui gouverna
la principauté liégeoisc est Jean-Théodore, carclinal
prêtre, évêquc cle Freisingen et de Ratisbonne. Né le

3 septembre r7o3, il fut nommé prince-évêque de Liége,

(r) Ela princc-évêque, "s1s être prêtre, Jean
1a suite, de se faire sacrer ; il fournissait par
de suspicion de plus à l'opposition que soulcvait
traire.

de llavièrc refrrsa, dans
cette conduite un motif
son gouvernemcnt arbi-

lc z3 janvier 1744. La mort le frappa le 27 janvier
rz4 ().

Baoière

I,LACE DE - Ainsi appelait-on dcp,uis 7e z7 juillet
rgo8, la place qui venait d'être crééc cntre lc boulcvard
de l'Est cl'une part, les rues Ernest cie Bavière et llenri
cle Dinant de l'autre. Elie a été débaptisée le 3o dé-
cembre r9r8, pour devenir \a flace de I'Yser.

I,'appellation ancienne rappelait I'hôpital qui occu-
pait cette place cn bonne partie et qui a été reconstruit
cn rEgo, non loin cie 1à, à sa situation actucllc. Pcnclant
fort longtemps, jusqu'en r88o, cet hôpital constitua
l'unique établissement c1u genre en notre ville. Sa fon-
dation est I'reuvre presque exclusive clu prince-évêque
Iirnest de Bavière.

Sans doute, dans lc rrroyell âge, Liégc comptait
niaintes institutions pour toutcs les espèces cf infirmités ;
inais on v manqua parfois clc méthoclcs pratiqucs, c1'orga-
nisation sainement collçuc ; les secours ne furent pas
toujours bien compris. A la longue, de même qu'une
certaine catégorie cle paur,res nrénages auraient rougi
cn réclamant une aicle nécessaire, dc môme une foule cle

malades refusaient tle se faire soigner <laus un de ces
asiies, craignant de ne l)as recer-oir trn traiternerlt collve-
nable, craignant aussi I'irumiliation clont étaient 1'objet
les hospitalisés aux 1-eus cle la multitucle.

A l'avènemeut cl'Emest cle Bavière, la misère, amenée
principalement par les troubles graves qui régnaient dans
les pays voisins, était intense chez nous. Le chiffre des
malacles laissés sans soins ou à pcu près, suivait une
marche ascensionnelle. Ernest de Bavière essaya de por-
tcr remèdc à ces maux rr par divers moyens r, comme il
le rappellc lui-même dans un acte de I'an r6oe.

Alors se forma une association de charitables bour-
geois, parmi lesquels Wathieu de la l\{ontagne, Denys
Dolhen, Jcan Co1lard, Arclt cle Corsu'arem, Jean Liver-
1oo, Jean ct Laurent Butbach frères, Léonarcl Dellaux,
Arnolcl Deschamps, Picrre Van den Roye, Rcnier \\toet,
Charles Counik, Toussaint Ansillon, Thomas Crassier,
Jean Picquiny et Toussaint Delbrouck, la piupart mar-
charrcls. Elle avait pour but cle soulagcr les malades
cléshérités de la fortune.

Le princc tint à 1a reconnaître officiellement par man-
dcnrerrt clu r.5 rnars t6oz ("), sous le titre Compagnie ou
Cor.rfrérie de miséricorclc chrétienne. tr Sa charge prin-
cipale r, cléclarait le prince dans la pièce constitu-
tive ('), (( sera adviser soigneusement, selon nostre or-
donnance ou des maistres <1e la confrérie, aux misères
tle troz sujets, recognoistre (reconnaître) les plus pauvres
maisons des citol'ens. visiter souvent les maladeries,
hostels-Dieu ou hospitaux (n), consoler et soulager les
prisonniers, bref exercer les offices de piété et charité
envers toutes personnes oppressées (accablées) de quel-
que calamité r.

(1t .lIiltttilach -\Idihic( Ld(ilsbeTgh, 1761.

(2) -r/rr. rtt5, I .259, ir la BUL,
(3) La constitrrtion dc cette association a été imprimée à I,iége chez

Ardt dc Cors\rareûr, imprimeur juré, l'an 16oz.

(!) En r564, Gérard de Groesbeck avait déjà organisé un service
dc F'rèrcs et de Sæurs de Charité Dour soigner les maladcs.

BAViERE
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