
Béguines

rr,E DES - S'il nous était permis de voir le quartier'
Saint-Christophe tel qu'il se présentait au moyen âge,
ce qui nous frapperait le plus serait l'existence d'une
île réelle en cette localité. Blle englobait, d'une part,
tout le terrain compris entre le boulevard de 1a Sauve-
nière et la rue Sur la F^ontaine, d'autre part, depuis 1a

rue Ironhienne jusqu'aux abords de 1'ancien pont
d'Avroy. IIe des Béguines, tel était le nom qu'elle por-
tait à cause de la proximité du béguinage Saint-Chris-
tophe. On la connaissait aussi sous le nom <l'îIe Saint-
ChristoPhe.

I,e bras de la Meuse coulant à ce temps sur l'emplace-
ment du boulevard de la Sauvenière ne formait pas l'île
à lui seul, bien qu'une scction de cette rivière s'en dé-
tachât au pont cl'Avroy et vlnt arroser directement la
rue dite Sur la Fontaine (r). Des ruisseaux baignant le
quartier Saint-Christophe dcvaient contribuer à la for-
mation cle cette 11e. fl y avait plusieurs ponts jetés
sur ces cours d'eau (').

Nous signalons particulièrement la lontaine Saint-
Lantbert qui avait son siège près la rue Jonfosse, à I'ex-
trémité cle la rue Sur 1a Fontaine. I,'cau qui s'en échap-
pait, jointe à d'autres des environs, parcourait cette rue
dans une espèce de fossé et aidait à constitucr ce qu'on
appelait souvent la rivière de la fontaine Saint-I,ambert.

Dans un sens transversal, un autre ruisselet descen-

4ait, il y a cinq et six siècles, cles hauteurs voisines,
de Saint-Gilles et de Saint-I,aurent, par tn f ortal dressé
vers I'emplacement de la rue Grandgagnage; Longeant
plus ou moins 1'anciellne rlte Tirebourse où les terrains
sont encore en contre-bas, cette eau coulait, à ciel ouvert
aussi, à travers l'emplacement des rues Irambert le
Bègue et Lonhienne, pour parvenir à la branche de
Meuse dite de la Sauvenière. Quclle était l'origine de
ce ruisseau? Celui-ci provenait tant des pluies tombées
sur les hauteurs susclites que d'araines cle houillères (3).
Tous ces ruisselets, avec la rivière de la Sauvenière,
isolaient donc entièrement le territoire indiqué plus
haut. Un employé spécial du béguinage avait pour mis-
sion d'entretenir les corottes (rigoles) et concluits des
eaux (n).

Sur l'lic nrême, on remarquait de nourbreuses maisons
dont les c1épendances étâient limitées seulémer1t par le
canal de la Sauvenière ("). Une bonnc partie de 1'î1e se

composait également de jardins ou de terres en cul-
ture (").

I1 n'est pas facile d'établir l'époque exacte où la
condition de 1'1le s'est modifiée, par l'exhaussement du
sol avoisinant et par 1a canalisation des deux faibles

(1) r4o5 : Riïier ki vat dc Pont d'Avroit ri Saint-l.aûrbert Fontaine'
joind. a riwe qui depart lcs tlois hautcnrs (d'Avroit et dc Liége).
(Cùrtilss ctL Ilc, Stock r4o4, f,5,)

(2) Dans une charte de 1'abbaye du val-Saint-I.anbcrt dc r:12o, on
cite [ne Detitc maison située r sur la rivière .Saint-I,ambert fontaine
devant lc Doltt (te l'ïle des Bcglliflcs où d,c Saint-Christobhe. - r45o :
f,Iaison séantc allc Fontaine Saint-I,ambcrt condit 1e maison dc Poz-
chc&l ei filéal <lcs Beghines. (EL, r. 17, f. 46-)

(3) GoBERT, Eattt ct lontaillcs bubliques ù Liégc, D, 249.

(4) vAN wrNl'ERsrrorÉN, Notcs con.erllant I'ancien béguinaga Saint-
Christobhe, p.52.

(s) r4z4: .vloiso, en fileal Saint-Christophe. (EL, r. 3, f. 33), venant
par derrière jLcsqu.e dlle eawe dc IIoltzc. (Ibid., r. S, f. +1.)

(8) rq47 : Cortil séant en l'ileal <ies Bcghincs sur la rivièrc <lcllc Fon-
taine Saint-I,ambert. (Coilr,. ct tcst., r. r-5, f. 236.)
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cours d'eau dont il vient cl'être question. llais à la
fin du XVI" siècle, 1'11e n'existait plus.

Béguines

Ir{rASSE DES - s'ouvre rue Saint-Léonard, derrière la fa-
brique Linière.

Qu'on ne cherche pas ce nom dans les récentes no-
menclatures des rues et impasses de la ville. On ne le
trouverait pas. f impassc existe cependant. Ellc n'offre,
en vérité, rien de remarquablc. Borclée d'un côté par
la partie du local de la fabrique Linière donnant rue
Saint-I,éonard, elle laisse voir, de l'autre, plusieurs ha-
bitations ouvrières. Avant la construction de l'énorme
bâtiment industriel qui la côtoie, c'est-à-clire avant 1838,
cette artère formait une véritable rue resserrée entre
deux murs. Quoique beaucoup plus étroite que cle nos
jours 

- une charrette à bras seule pouvait y avoir accès

-, elle resta néanmoins jusqu'alors la princi.pale voie
de communication entre le quai et ia rue Saint-Léonard,
clepuis la place Maghin jusqu'à 7a rue Sainte-Foy
actuelle. Ira rue llarengo elle-même n'était pas ouverte
à cette époque.

Ira rue des Béguines était connue sous ce nom au
commencement du XVII" siècle. La c1énomination
n'était nullement clue à l'un ou à l'autre béguinage qui
aurait été installé là. Béguine est le terme qu'employait
le peuple et dont il se sert encore couramment pour dé-
signer des religieuses de n'importe quel Ordre. Ce qui a
fourni l'occasion cle l'appellation cle 1a voie est un
couvent des Récollectines. Son emplacement est occupé
par la fabrique de la Société I,inière. La maison religieuse
srouvrait quai Saint-léonard. Blle fut fondée par les
Sceurs Marie-Victoire c1e Saint-Louis, née de Roost
d'Oyembruge ('), et Marguerite de Saint-Louis, née
d'Ardenne, du couvent de IIuy, avec l'aide de Gérard-
Henri Vivegnis, curé de Sainte-Aldegonde. Dans un bâ-
timent de ce dernier se fixa la petite communauté. L'au-
torisation nécessaire à l'érection du nouveau couvent
fut délivrée par le chapitre de Saint-Lambert, le ra no-
vembre 1686 et par le prince Maximilien-Henri de Ba-
vière, le 6 clécembre suivant. Le r4 juin 1695 seulement,
soll successeur Joseph-Clément cle Bavière posait la pre-
mière pierre de 1'établissement qu'on plaça sous le
patronage cle Saint-Michel. En r7o3, les religieuses ob-
tinrent c1e S. A. une promesse cle cleux mi1le écus à

provenir du premier échevinage vacant de Liége ; elles
ne les reçurent qu'en r7r5 (').

Quelques clames ou clemoiselles nobles allaient deman-
der l'hospitalité chez les Récollectines. C'est ainsi que
la capitation de la lraroisse Saint-Thomas de 1736 men-
tionne huit pensionnaires vivant dans ce couvent, parmi
lesquelles on distinguait n'I"'" Charlotte-Thérèse de la
Raudière, veuve de Gérard cle l{opp, officier allemand,
et deux clemoiselles Sluze.

Non compris le personnel du couvent, 1a rue des Bé-
guines renfermait alors une dizaine c1'habitants dont le
fossier (fossoyeur) cle la paroisse Saint-Thomas.

De lIeusy, auteur d'ttn l\Iémoire, êcrit et t773, sur Ie

()) Cette rcligieuse moutùt le 7 noïeulrrc r7oo, âgée tle 57 ans, après
avoir gouverné r.1 ans le couvcnt cles Récollcctines.

(2) Cathé1\., DO, r. 169z-16,o5, 1. z7o. - ËERSTT:N,.fH.

BEGUINES



r86 I]ET;T]I^\ES - RENEDICTINES

l>rojet d'établissenrcnt d'un hôpital général, appréciait
ainsi I'existence de deux couvents de Récollectines à
Liége :

r< Celles cl'Orrtre-nleusc (de la rue Grande Bêche),
ltien fonclées, ont assez de peine cl'y compléter le nombre
ordinaire ; et celles clu faubourg Saint-Léonard sont si
pauvres qu'elles ont beaucoup de peine cl'y subsister ;
mais la mâison de celles-ci est grande, bien bâtie ; leur
enclos est vaste et susceptible, ainsi que les bâtiments,
cl'être augmenté. Cette habitation serait aussi conve-
nable pour y placer des orphelines. l

Lc couvent dc Saint-I,éonard fut fermé sous la Révo-
lution française. Peu de temps après, les rr citoyens Ber-
uimolin et Delsaux r furent autorisés à installer un dépôt
cle houille dans la cour de cet étal)lissernent (') . A
l'encontre des lois républicaines, les religieuses s'effor-
çaient de rester firlèles à I'observance de leurs statuts.
Lamltert Bassenge, commissaire du directoire exécutif
près lc département de l'Ourthe, les signala à son col-
lègue près la municipalité de I,iég.e. I1 lui écrivit :

u Sur le quai l.éonard, les Récollectines sufprinées
sont restées, dit-on, en corps. Ce c1r.Li est Tra.i, ilu. ntoins,
c'est que la croix capucinale, qui était I'enseigne de ce
coutent, brate encore, sur Ia porte de Ia ru,e, /es /ois
réfublicaines. On dit que Ia cloche ta à I'ordinaire ;
enf in, tottt annonce, atteste u,n couoent. Vous dénon-
cer ces abus, c'est en assurer Ie term.e. >

Comnent résister à semblable injonction ! Aussi, bien-
tôt, toute la propriété fut venduc cotnnte bien nationai,
7e zz nitsôse an VII (rr janvier r79s). Elle comprenait,
nous citons le procès-verbal de I'adjuclication, rt le cou-
vent, église, cour, jardin avec cabinet d'aisance, contc-
nant en tout rz verges grandes, rS 314 petites et zr pieds
quarré r. I,e bien a été rr adjugé au prix rle .56o,ooo
francs au citoyen I.-H. Nahon, ex-notaire par comand.l
Cette adjudication fut annulée, et l'année suivante, 1e

7 rentôse an VIII (26 février rEoo), la même propriété
était remise aux enchères. L'adjudicatairc, cette fois,
a êtê u le citoyen Charles Lassalle de Liége r. On porta
le prix d'achat à 654,ooo francs. Il est vrai que les
q/ro de 1a somme pouvaient être payés err papier morr-
naie. I'acquéreur clc ce couvent est le même I,assallc
qui démolit l'église Saint-IIartin en fle. I1 n'a pas tarclé
à renverser aussi les bâtiments du couvcnt des Récollec-
tines de Saint-Léonard.

Behoreit

RUE - I1 n'a guèrc été question de cette voie toute
seconclaire que clurarlt les XIV' et XV" siècles ('). I,es
transformations locales ne permettent point <1e préciser
son emplacement, mais il se trouvait à l'entrée c1e la
rne Florimont. La clénomination était celle d'un habi-
tant de l'endroit, un nomrné lean Behoreit, qui mourut
dans les premières anuées de ce XV" siècle ("). La ruc
portait déjà ce nom - répétons-le - au siècle précé-
dent (').

Belle Gaen

RUEI,LE 
- 

Yoir Caen,

BeIIe Porte

A r,A - Avant quc I,iége eût été incencliée par Charles
le Téméraire en 1468, il se trouvait, prcsque à I'extrémité
cle la rue Sainte-Marguerite, un endroit qu'on nom-
mail à Ia Belle Porte, à cause d'une porte cochère qu'on
remarquait sllr ce point du faubourg. LIn assez grand
nombre de maisotrs étaielrt bâties cle ce côté ('). L'ap-
pellation susdite est rclrcontréc dans des actes du X\;o
siècle.

BeIIe Rue

La rue Sainte-Ursule était autrefois qualifiée très sou-
vent BeIIe Rue, traduction du terme u'allon Gâ1,g Rott'e.
Cette appellation venait du grancl nombre cle jolies bou-
tiques qu'on y rencontrait. C'était ancieunement une
rue très animée et très fréquentée, alors que la rue
Royale n'existait pas. La rue Sainte-f,/rstrJe fut aussi
connue sous les noms Cearie, rue des ()nze nùIIe I/ierges
et rue Sous la Prison du Maire. Nous la retrouvons sous
ces clifférentcs dénominations.

Bemeir

RLrE - Cette clésiglration, rencontrée dans cles clocu-
ments vicux cle plus de cinq ccntaines d'années, se rap-
porte - on n'en peut douter - à la rue dite maintcnant
rue Saint-Thomas. Elle s'étendait immécliatement en
clcssous de 1'église Saint-Barthélemy. Or, Bemeir est une
forme contractée et autrement altérée de Barthélemy.
Chose curieusc, rln scribe de 1'époque reproduit clans une
pièce 1es deux noms, comme s'ils n'avaient pas tous
cleux la même origine. C'est ce clont il ne se renclait plus
compte (').

Bénédictines

rruE DES - conrlrrit cle la rue Sailt-Gilles art boulevard
r1'Avrorr.

Qui ne connalt cette voie étroite ct caractérisée entre
toutes par ses bizarrcs sinuosités? Aussi les Liégeois
s'y hasarderlt petl. Son tracé tortueux vient cle ce qurà
I'origine, cette voie n'était qu'un sentier contournant
les jardins de divers particuliers. Partant de ce qui est
clevenu boulevarcl cl'Avroy, la ruelle des Bénédictines
rencontrait plusieurs ruelles, celle des Coquins notam-
ment, avant d'aboutir rue Saint-Gilles.

Peu de rues ont pu, à l'égal de celle des Bénéclictines,
conserver intactes, plusieurs siècles durant, la confor-
mation du tracé primitif, la longueur du parcours (").
Que I'on consulte les vues de liége à vol d'oiseau d'il

(t) Adnrirtistrstion (.11trel{, L-.CD, r. t, f. 46.
(!) r42r: llaison SoIr llorrsc i\ \:it'ier, tlcfours lcs murs delle Citeit,

rrrarchissant cllc rrrrsc contlist Beloreit, (Cart. Salnt-i\Iathieu à Ia Chaîne',
r- z, f. zq v'.\

(3) 1425 : Ilaison Sor llouse ri Tivicr entre le maison qui fut Johan
Bchoreit et le maison qui fut dam. certmde Cokclette. (Cart. de Saiill-
Irltrthiau à Io Chtrînt, r. :, f. 40 v".)

(r) 1384 : llaison az ïivirs joindant al rurval qrr,on dist Bchoreit.(C(r/tlt. (lcs Chartrcrrr, f. r89.)

(1, r$7 | Br&ssine s{,antc en licu conclit ella Belle Pozre, deseur ltgliæ
Sainte-Marguerite avcc six tnaisons allant jusqrrc alle rus'alle de Mo
g.airnie. (Cath-, Cour des 'îcn., r. 3, f. 9: v".)

(21 r4o2 : Quatre nlaisons cn partie ruinées rrrc Bcrneir, sous Saint-
Rarthelemi. (PoNcEr.IiT, IC.SC, t. I, p. 398.)

(3) Un plan d'aligncrncnt pour cette rue a cetnndant été Dris le
2q juillet r8.3g. En conséquence de I'exécution d'une trartie de ce plan,
la voie a <lrrclquc pcu été élargic vers la ruc saint-Gilles. Dlle a été rc-
pâ\'ée et nivcléc cn rgrq.



y a trois siècles et plus, et la rue rles Bénédictines ap-
paraîtra avec ses ligucs eu zigzag conllte cle nos jours.
Sculement, rrr:, dr-lail, clislraru depuis longtemlrs, la fer-
mait ruc Sairrt-Gillcs 1très cl'un pr.tits public. La voie
était dite le Passalge dcpuis longtenrps (') . A certaill
moment, elle aurait 1ru être légitinrenrerrt a1>pclée rue
tles Potiers. En effet, il y a cu, du côtô oltltosé à celui
des Bénédictines, un vaste établissement de potiers.
Lorsque, etr juin rEg6, on procécla ir rles travaux de
terrassemcnt, on reltcontra <lans lc sol tlcs anras <lc clébris
cle poteries et cle grès orclinaircs <1uc l'on a cru alors
1-rouvoir faire remonter au XV" sièclc. C'étaicut dcs
pièces manquécs à la cuisson. Quantl là tout prc\s, furent
jetées les fonclations de I'ficolc uormale des Humanités
clui clevait ensuite faire 1ilacc à I'Irrstitrrt électro-tech-
nique llontefiore, les tcrrassiers nrircnt cltcorc an jonr
tute grancle quantité dc vases, rl'écuelles ct d'arrtrcs ob-
jets cle méuage en lroteric ('). Tous ces produits ne
dataient réellement lias cl'utrc épocluc aussi éloigrrée
qu'on I'avait pensé. Ils sont dc la fabricatiorr <l'rrn trIa-
thieu Bertrancl qui avait rcçu, le r4 septcmbre r6s8,
du prince Jlaxinrilierr-Henri dc Ilavière, le privilège
exclusif de rr faire pots, plats et vases à la ressemblancc
de ltorcelaine )), rrc Saint-Gilles.

A I'autre côté de l'étroite voie, sc dér'eloppaieut les
dépendances cl'une institution hospitalière, la plus an-
cienne vraisemblablement de Liége, de I'hospice Saint=
Mathieu à la Chaine dont le nom primitif était rr hospice
Saint-Lambert r. p11 cette partie d'Avroy, 1'établisse-
ment susdit posséclait une métairie, où <luelques membres
du persorrnel vaquaient aux soins de la crrlture, de la
basse-cour, cle bceufs et vachcs entrctcnrrs là ltour le
service de l'hôpital. On I'appelait la Boterie de I'hôl.tital
ù Ia Chaîne, il y a cinq siècles.

Dans ce rnanoir s'élevait unc chapclle en I'honneur
cle Notre-Dame et cle Saint-Lambert ('). On a clit que
ce manoir était dû à un prieur clc l'hôpital <lu XVI"
siècle, Alb. de Limbourg. Ce denricr n'a pu faire qu'une
restauration. En effct, rt l'hospital del Chaine sur la ri-
vière cl'Avroy rr, est nrentionné dans un acte de r4o4 ().
Il devait être fonclé au XIII' siècle. Du ntoins, une
charte de ce temps signale \e cortilh <1ue tt li hospicc
de Saint-Lambert )) lrossède rr à Averoit r ('). Cet ,r hé-
ritage )) fut agrancli au XVI" sièclc par I'annexion d'une
propriété voisine, du faubourg Saint-Gi1lcs, apllartenant
à Gérarcl Pavot (").

En la clemcure champêtre venaient sc reltoscr et se
récréer chapclaius, frères ou pensionnaircs de l'hos-
pice ('). Ceiui-ci ayant été supprimé cn 1589, lcs pro-
viseurs clu séminairc épiscopal, qui avaient obtenu les
biens de I'hôpital Saint-llathieu, préférèrent tirer un
parti financicr de la métairic d'Avrov. Le 3 janvier
1592, ils venclirent cet imnreuble, ou plus exactement
tr rendirent à héritage perltétuellement t\ maistre Jean
Randaxhe, licencié en droit, bourgeois dc I,iége (et

(r) l106 : llaison Colar Ic l.cçrier scant cn J,(r-(d,9. ir Saint-Christophc,
dericr I'o-çDitaul dcs Iiokins (lcvant l.-'15rrcr, joinrl. allc rnaison (l!s Pour
Beghincs, condist la maison rlc Bicrnaw(.. ((irl,,tcs c,l /1., .Sto.lr, rlo.1,
f. rr v".)

{:) PHoLTEN, Cotttributioil ù I'hi-si,)irf rlc Io c{ranriquc, ItlAL,
t. -\XXII, p. it.

(3) Lolrr rir' I/r'r'-tloi, Q'!i r..\, r. r5;r-r57q, f. r::.
ir) ('F, Cdr/!i, n";c, f, r:6 v^.

(5) Pt, L drtÛ1., f. rSr.

1o), Hôb. 1ircbor./sd. 5lock n" 5, r. r.
(t) DARrs, Iolicr.r, t. I ,l). r ct t. I\', p.2r2.
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secrétaire des Ëtats du pays), une maison t jardins
situés tant devâltt entre la rivière cle llcusc et lc réallc
chcmin, que derrière entre ses joindants... colrtenants
environs trois bonniers r. Sur cet emplacement allaient
bientôt venir s'installer les Bénédictines. C'est de l'an-
cienne maison cle campagne de I'hôpital Sairrt-nlathicu
qu'auront été extraites les trois petites verrières, Gjuvres
délicates de la première moitié du XVI" siècle, qui clé-
corcllt encore aujourd'hui les fenêtres cle la uef de
clroitc de l'église cles Bénéclictines (') tlotrt nous parlorrs
à la rulrrique Aoroy. fl nous reste à fournir clcs rcnsei-
gllctncnts sur le couvent même.

[Jne demande ayant été adressée par lc prince F'cr-
ilinand cle I3avière, à Ia maison de Notre-Dame clc la
Paix r\ Namur ('), trois rcligicuses de cettc comnltl-
rrauté arrivèrellt à Liége le rE janvier 1627, et s'instal-
lèrent provisoircment dans uuc habitatiotr de 1a rue
Porrt d'Avroy. L'année suivante, ie 14 juillct, Ilarbe
Woot clc Trixhe, veuve dc .Iean Raudaxhc, cédait aux
Danres Bénédictincs f immeuble acqrlis l)ar son rnari (").
Avroy était alors en clehors dc la cité. Craignant, en
1636, les violcnces des Croates de Jean clc Weert, lcs
tsénédictines acceptèrent ltenciant ur alt 1'hospitalité
quc lenr offrit le prince de Barbanson, au llont Saint-
flartin. Rentrées alors en leur inrmeuble cl'Avroy, cllcs
augmeutèrent en nombre, ruissant la célébration dcs
offices sacrés, 1'éclucation de peusionnaircs, clc's filles
de bourgeois comme des plus lrobles maisons liégeoises.
Aux Bénédictines ont vécu des de Bex, de Glen, de
Launoy, dc Licdekerke, de Liverlo, de I,orrcin, de ]Iail-
ien, de N{éan, d'Omalius, de Potesta, de Rosen, de Spir-
let, de Thier, van den Steen, de Ville, cle Villcnfagnc,
de Wausoul, de \Moot de Tinlot, ctc.

Dès 164o, une dame }Iarie de llarotte, cle )Ions, allait
en cette ville, avec deux compagnes, une cle Sclassin,
de Liége, et une Gordinne, de Namur, sæur de la prc-
mière abbesse ('), fonder ul1e communauté, tandis
qu'erl r640 même, une l\Iontoise, Antoinette Desmollins,
fillc de Jean Desnollins, peintre et cartographe mon-

(l) I.:llcs portcnt rcsl)cctivemcnt lcs inscritrtions suivantcs: r(;r'('/-gr
Ior... ,t dl rl()r(< arst i'oari(r I'ail N' S' rj.i7 D; r Rcrrdrlc dcll( R''i(l 4,
tit. jtirt r'rs1( 1(,i /ia/. dD' I)"r r-i.17 D. - 

( r\ldistrc Johd,t dc sdlll.J, .s'

tl'OuD(z l'i1't'ilgrri.s, licc,rficl, ctc., cschelirrsD et la devise tEn lontbrL dti
^s(rrl.-r,r. (J. DI.lf,rAI{1'ttÂr, Les Br'nldictiucs Llc Liégc, tt. ?2.)

(?) Arrjourd'hni siùge du colli'ge des l'ères Jésuites. I.c noln N()lrc
I)ttnrt dc lo Prrir avait été reçtt en 1613, par lcs Bénédictincs de Nanrrrr,
l)rris trausruis à ccllcs dc I.iége, cn soutenir dc la comrnttnanté dc Douai,
Doint (lc départ <l'une réforme monastiquc.

13) ('otr (l'l1,ro.l', r.26, f. zz. - Archiltcs LIts IlénLtLlit:tinc-s, r. illtittrlé
l)().û,lcill.s t'(letiJs à t'origina c, dr! lofl(l.s dr tnoro.sllre.

(a) \'oici la liste dcs abbesscs dcpuis la fondation av<c les (lat(s (le
leur installation ct (lc lcrrr Dort.

-\athalic (;ordinnc, 20 rùars r637 t r7 mars r6S7 ; - l,alubcrtinc Cou-
nottc, 2 rlai 16.57, t zr juillct r69s ; - Annc }lcchtil(lc Chargctrx, ?o
rott r695 f 18 seDt('nrbrc 1696 ; - 

I,atbertine de I.ilcrlo, 13 oct()l)re
r696, t 29 octobrc r7r3 ; - Nathalic Brazc, 3 noveùlbrc r7r.j, f r3 jatr-
vier r7.jz ; - Lorris( de Thier, janvier r73:, t 22 aott 1748 ; - llorie
Célestine I.anscelin, 8 septembrc r;18, t I aott r7.5o ; - Corrstatrcc-
Joséphint: dc llichcroux, reuçe clc I-ambcrt dc Colard' 8 sept('mbre
r;5o, f r,1 nti 1767 ; - llaric-Rosalie de Rastin, r8 juin 1767, t 2ô jan-
vier rTEg ; - victoirc (iordinnc, z6 avril 1789, partie en janlier t797.

lmnédiâtcmcnt après la Rérolution, les supéricurcs (lcs Rénédictincs
nc porta'rcnt Dlus le titrc d'atrbesse. ces supérieures furcnt llaric-Cons-
tancc (;rcek, éluc lc rg décembrc r83r, t lc z7 juin r8.j6 ; - Nathalie
Il('ckers, lc r^1 aott 1836, dénissionnairc lc:9 scDteml)rc 1818, décédée
l( g set)tcml)rc r89Z ; -- f,Iarie-Cortrélie Dclhacs, élu<' lc :9 seDtcrrrbre
rS5o, -l- lc 5 juin r853.

l)anrc célcstinc Kcutgens, qrri mourut lc I octobre t860, fut la Dre-
rDièrc <lui rcçrrt lc titre d'abbessc au xlx' siècle, le 29 aoirt r85i, ; .rprès
cllc, D{rnre Grégorinc Lechanteur, morte le:3 juin t88r, ftlt aussi !rom-
lrric ablxssc lc r2 octobre rE6o. Danre lltlcfonsc Yan Ditttc lui succirla
(r cctt( tlualité le ?9 aott r88o et mourut le r" mars 1392, I.'honncur dc
I'al)l)atiat r(vint cnsuitc ii Danre IsidorineThérèsc Dorc!c, laqucllc rnorr-
rut (n rnrl rgoT et a {'té remplacée en octol)re rgoS l)ar DaEe I'lacide-
CorIélie l)clhaes-
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tois ('), irrcnait I'habit au monastèrc liégcois. C'est eilc
qui clevait bâtir l'église qrle nous aclmirons et cn g'ran(lc
partic lc couvcnt, lequel était etlcorc bordé dc haies cn
16.1 r (') r'ers lcs Augustins et \zers la }Ieuse.

I,c talent récl en architecturc cle cctte clamc nc doit
lroirrt étonrrcr. En la scconde moitié clLr XVII" siècle,'lc corrvcut d'Avroy cotrstitua un llctit cetltre d'activité
artistiquc et littérairc, rnênre cn lauguc n'allonne. Lcs
ariistcs féntinirrs s'\- nrorrtraient nraîtrcs en travaux re-
nrarrpralrlcs à l'aiguille, à la pluntc comnlc au pin-
ccatl (r'). Elles confectionnaient notanrment toutes pièccs
<lc vôtcments sacerclotaux, au point de vue artistiquc.

l-rr malheur frappa l'église en 1742. Le 4 juillet lc
tonnerrc s'abattit sur la petite tour rlui avait été ltoséc
dcux ans anparavant avcc l1t1 nouveerl carillon. Ccttc
tour fut inccn<liéc cntièrcment ainsi quc le chccur et la
trésoreric.

Après cc triste événcnrcnt, lcs Ilé'nédictincs conti-
nuèrent à vivre tranquilles iusqu'à la Révolutiou fran-
çaisc. Des rnieux tenues ct cles plrrs proslÈrcs, leur
conlnrullarrté était aussi des plus perrplées. Elle comp-
tait vingt-huit religieuses et jouissait cl'un revenu dc
t7,6t17 francs ('), si I'orr nc cléduit pas lcs clettes dc la
nraison.

Lcs reveuus nrême firent ltientôt <léfaut ct, crr octolrrc
r7'o4, il fallait pour vivre, r'endre, au prix de 6,roo flo-
rins, l'argenterie de l'église. Penclant ce tenrps le cou-
vcnt était livré à cles logcments ntilitaires, tandis tlrrc
l'église servait ile magasin cle fonrrage.

Iinfin, la loi clu r"'' selrtemlrre r7q6 clécréta la sup-
pression des corporations rc-ligieuscs. Sonrnration fut
faite aux Bénéclictines <1'abanclonucr la uraison. Elles
s'y refusèrent. Peu aprc\s cepetrclant, qnancl errt corn-
mencé le pillage de l'église, il fallut céclcr à la force.
Les Dames Bénédictines clurent sc séparcr cn se parta-
geant le lingc, les habillemcnts ct le ltcu <le choses quc
lcs lois leur permettaient d'emportcr. Scules, quatre rc-
ligicuses, les Dames Constance Greck, Gencviève Ghé-
qtricr, Emmanuelle Countont ct s(rur Fratrçoise La.
lo1'aux persistèrent clans leur refus d'obtcnlpôrer à la
sonrnration. I{ctirées clans une chantlrre écartéc, déporrr-
vuc cle meulrles et cle linges, ces pieuses fillcs y subsis-
tèrc.ut avant pour uniquc ressource lc procluit <lc la ventc
clcs fruits et dcs légumes <lu jarclin. Alors même que 1'au-
toritô faisait occtlper le monastère par soixante homrnes
clc troupe, lcs quatre religieuses ne cessèrent pas rlrr
seul jour clc réciter les offices prescrits par leur règle.

()n allait cnfin procédcr à la vcnte clu cour'.'nt comme
rt llropriété nationale r. D'a1rrès l'affichc, les rr convent,
église, cottrs, jardius légumiers et lirairies ci-dcvant Lré-

nédictines r comprenaicrrt (( tllr bonnier, 16 verges
grarrclcs et 14 petitcs, cotés nu 57g rr. Cette propriété (( a

llorrr joignarrt r, contintlait I'avis officiel, tr du côté

( r ) "/a ti l.s (r9r3) , o. 156.

(r) l,('s Bé1ré(lictilrcs oIt cu âll
<lt s yrarti< rrlicrs, l<.urs r'oisirrs, ir
jour. 1\'oir à ('c strjct llnc lcttrc
r 61.s. )

XVII" sièclc tlt'nombrerrx litigcs avec
propos de urrlrs et de questions dc

(le IJcrdiran(l de Bavièrc, (lu 6 juillct

(ir) /lr'rrrirliclilr'.s: 1'(.uail (ld rlocxrlcnts sut' I'origitrc tlu ntornstèrc.
Archii,(s LIcs Illtrttrliclinc-s, AE. - J. DErrARTnArr, J,'.rgtisc dr-s llfrréLlic-
Iiùts, IllAL, t. XXXïIII, pp, r{9-?og. - J. BRASSTNNE, Lcs lnailusct'ils dtl
llft,rro.slirc tic /u Ptri.t N.-D. ri Lirigc, B.SBL, t. \/III, DD.65-8o. - En
ccttc aniléc rg::, yrarut la I'rrir N.-I), à Lirtga. (ImD. II. Poncelet.) L'an-
t(ur cst ûnc rcligicnsc bénétlictinc ct non le chauoine \{athelet comuc
olt I'a dit par crrctrr. on doit it cc cbanoinc rrnc lettre-trréfacc.

(r) II"SDO, D. 30r.

dl'anrorrt, ic citoyen Nizet ; 1>lus haut, le citoyen Argen-
teau (le comte cle }Icrcy Argenteau); derrière, lc citoyea
Haslebrouck ; 1ilus bas, cl'aval, lcs derrières des maisons
de la chausséc Saint-Gilles jusqu'au débouché de la rue
ditc rlcs l3cniquennes qui vient tcrmirrcr ses limites jus-
(lll'âu qrdi d',|troJ, (').u fa vcllte se fit le z5 tenlôse
nri l' (S nrars r7g7).

Les rcligicuscs clcnreurécs au corlvent ct qui étaient

- o11 lc sait - Iinrrnanucllc Coumont, dc Beaufort,
()encvièvc Ghéqrrier et Constancc ()reck, se portèrent
achctcurs, grâce i\ lcurs bous <lc retraitc. Personne
rr'ayaut cnchéri srlr lcrlr offre, elles acquirent 1a pre'
priété définitivc du corlvent au prix dc zz,4z5 livres
selrlenlcllt. Ces Danres rachetèrcut ell mômc tcmps une
partic clu mobilicr. Aussitôt les Rénétlictines offrirent
I'hosl)italité à dcs rcligieuscs (lc cliffércnts Ordrcs ex-
pulsécs clc lcurs nrouastères.

Jtrsclu'en cette ânnéc r7g7, lcs llénédictines s'étaient
atlontrées lrlutôt à la vie cotrtemplative. Iilles résolurent,
elr vue <lc subvenir r\ leurs besoius et aux frais de leur
réinstallation, d'ouvrir un pensionnat. Protôgées en cele
par les arltorités civiles, ces rcligietlses viretrt leur en-
treprisc courouuée d'un plein succès ('). Lc pensionnât
ct I'extc.rnat qu'elles créèrellt conquirent promptement
rrne brillarttc réprrtation. Plus tartl, à I'instigatioll même
clu gouvcrnernent hollanclais et dc la régencc cle la ville,
lcs Iléni'tlictincs cherchèrent à olrtcnir cc qu'on appe-
lait tt utre cxistencc légale r. Le r'''' octobre rïzz, parais-
sâit I'arrôté royal qui autorisait la Congrégation à vivre
dc lcur ôtablisscnrcnt cl'instruction publi<1ue ('). Il y
avait rrnc cinqrrautaine d'élèvcs an peltsionnat.

Vcrs r.S4o, fut recoustmit lc couvent qui tombait en
rtliues et l'<xt rétablit la clôtufc. En octobre rE4r, les
mômcs rcligicuses ouvraient, ctr faveur cles filles pau-
vrcs, rlne école prinrairc gratuitc.

Lc pensiounat dcs Ilénédictines se trotlve être le plus
aucicn rlc liôge ct anssi celui qrri dispose elr villc des
plus vastcs locaux. Il continue cle fournir I'instruction
ii de nonrbrcllx cnfants cles plus notables familles lié-
geoiscs. L'cnscigucnrcllt prinlairc est fotlrni à des cen-
taiues tl'enfâuts dalls clcs locaux clistir.rcts.

Pendant la dernièrc gucrrc, cu vrlc <le faciliter f ins-
tmctiotr aux cnfants de familles bourgeoises atteintes
par lcs événcnrctrts, les Ilénéclictines out ouvert une
trcrnvelle catégoric d'cxternat, sous le nom institut Saint-
Beuoit (lui srlbsistc.

R,cvcnons à la rue à laquclle le nom de l'établisse-
nrcnt religieux a passé. Nous disons plus haut qu'elle
n'cst grrc\re fréquerrtéc. Il faut croire qu'il en était de
rnême au XVIII" siècle et <1rr'clle servit bien souvent
de réceptacle rf immondices. I)cs habitants cle la rue
Saint-Gilles fiuirent l)ar s'en plaindre au Conseil de la
Cité. Urr rccès clu conseil, dc septembre 1249, signale

r) llai!rtenant bollcrlrr(l tl'Ai'roJ'.
(:) I,e ruair(,dc l.ii'gc écrivait en r8o7 an Dréfct ru sujet cles Béné-

(lictin€s d'À\'roy : ( Cinq r<ligicûscs. F:llcs ()l)scrvcnt la règle de leur
arrcicn ortlrc ; ('llcs nl)nt pas rlc novi<cs ; cllcs ont rtn directeur attaché
Jrar princiDc alr goulcrncnlcnt ; ellcs vilcnt de lcrrrs Dcnsions et de
la rétribution t1u'cllcs r<çoivcrrt Dour I'iustruction tlcs jcuÈes dcmoi-
scllcs r.

(3) I.e .s janvicr r8:.1, pcu après qrrc I'arrêté royal crrt autorisé les
religictrscs ir rclrrcnrlrc I'hal)it (le rcligiorr, fllrcnt rcçucs les deux pre-
ûri(\rcs Dostulûntcs du XIX' sièclc,



cette l)iaintc. Lin des conscillers dc la Cité se cllargea,
noyerlnant rz éctts, de faire nettoyer la nte et trans-
porter les rr terres et ordures datrs un enclroit convenu D.

Dans le même temps, la conclition <le la rue favorisait
aussi singulièrement les exploits clcs rnalfaiteurs. En
décembre r74g, \a Darne abbesse dcs lJénédictincs et
cl'autres personnes des environs, adrcssèrent une sup-
plique aux magistrâts cle la cité lrour lcrrr faire remar-
qrler que cctte rue servait de rctraitc à <lcs voleurs et
qu'il s'y produisait < tle grancls <lésorclres ,,. Les péti-
tionnaircs dcmanrlaient comure remètlc r\ la sitttation,
qu'on flt clôturer la voie. I,c Conseil cle la Cité ordonna
en conséquence que deux portcs fusscnt apposées aux
extrémités de la rue. Elles clevaient êtrc ouvertcs tous
les matins et fermées le soir, rr utre tlemi-heure avant
la nuit, par le commis à la portc tl'Avroy r. Le dottble
des clefs était conservé au gratrcl greffe dc la Cité (').

Sc relâcha-t-ou bicntôt <lans I'cxéctttiotr dc ces me-
sures? Il faut le sultposcr, câr, cll r;67, les rt Damcs cha-
noinesscs Anglaiscs rr rlui étaient établics rue Saint-Gilles,
ayant cu à souffrir des gamins qtti lançaient des picrres
dans leur jardin, furent de uouveau autorisées à fermer
la rue (').Il y a très longtemps tlue 1es portes ont tlis-
paru. Les entrées ont été élargics ct la rue clle-rnême
a subi quelque amélioration dans sott l)avage surtout.

Bennehenne, Benihenne, Benneqenne

oo Beniqenne

Rt'E - Ces clifférentes formes tl'tur ntême nom otrt
été employécs vulgairement par métaplasnre, pour clé-

signer la rue des Bénédictincs. Longtcmps on en a fait
usagc. Aiusi, un recès du 4 octollre r;4E lrorte c1ue, à
cette date, le Conseil de la Cité fit placer unc ponlpe
au laubourg Saint-Gilles, clans I'cnclroit rt appelé ztulgai-
rentent le coin de la rue Benikenne r. IJnc nomenclature
des rues publiée en 1365 tre trtctttioutlc cltcore la rue
des Bénédictines que sous les norns de l)ennequenne ou
Benitluenne. Cepenclatrt, cette tlésignatiott a parfois été
appliquée à la ruelle <lc I'Iinfcr, crrotrémeut ou notl.

Benoit

crrÉ - Yoir rue l)rah,y.

Berger

MpASSE DU - s'oulre rrrc Hors-Châtcarr errtre les rr"s 49
et 5r.

Il paralt que cette impasse s'alrpclait arrcicrurement
intl>asse du. Bulge. A la fin du XVII" siècle, elle était
connue sous le 77orn rue des Bergers. Une dizaine de fa-
milles 1'habitaient. C'est bcaucoup plus tard qu'elle
fut dénomnréc officiellement rlrrrl5a.sse du, Ilerger.

Son entrée était formée delluis très longtemps par un
ar't)au rnesrTrant 5n'5o de loug, t"'.5o dc large et r-go de
haut. I1 a disparu vers 187.5, en suite de la clemandc faite,
err 1867 et en rE68, par les commissions de salubrité,
instituées à I'occasion dc I'invasion cholérique clc 1866.

(r) RCC, r748-175o, f. :o3.
(?) RCC, zg mai 467.
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Bergers

r{ur': D}:s - r'a dc Ia rue Thier à Liége au hitut tles Tarves.

Cette rue, peu connue des citaclins, et peu habitée au
reste, est étroite, mais fort longue. Elle comrnerlce vers
le milieu de la rue Thier à I,iége et aboutit au haut cles
Tarves. De-ci deJà, au milieu des terres, ou voit qucl-
ques groupes d'habitations, habitations ouvrières pour
la plupart. C'est par 7a rue iles Bergers - comme soll
rrorrr lc laisse deviner - que les bergers prenaient autre-
fois, pour conduire aux champs leurs troupeaux. Depuis
maintes années, plusieurs des voies clc comnrurricatiorrs
dc cc côté cle 1a ville ont été améliorées et élargies, tan-
clis que la rue dcs Bergers a conservé son étroitesse et
son abord difficilc. Aussi est-elle à peu près abandonnée
l)âr ceux qui, à cause de lcur passagc fréquent, ont été
les parrains involontaires <le la rue. Les bergcrs pré-
fèrelt suivrc maitrtenant les chernins plus commotles
anrénagés clans la seconde moitié du \I\' sièclc.

Bergerue

Iit'ti - r'a cle la ruc clc la Cascpettc à la rue du I'ot tl'()r.

L'accolemcnt cle rae ar1 rloln de Bergeruc corrstitue un
véritablc pléonasme qui iutrigue bon nonrbre d'étran-
gcrs. Cc qui intrigue davantage, c'est qu'un nom senl-
blable soit porté par une artère tracéc en plcine ville ct
or\ I'on voyait un centre d'habitations très populeux bicn
avant qlre cette rue reçtt cette appellation. Le mot cle
l'énigme peut être découvert aisément. I,e nom Berge-
rue, comme tant d'autres, a été produit par une mau-
vaise interprétation de la dénomination originelle. An-
ciennement, la rue n'était jamais appelée Bergeru,e. I.a
déformation s'est faite tlans le XVIII" siècle. La capita-
tion de 1736 de la paroisse Saint-Adalbert la désignc
déjà sous le nom falsifié. C'est au XIX" sièclc seulement
qrre l'altération s'est généralisée et qu'elle a été consa-
créc officiellement. En rBzT encore, on donnait sur un
plarr clu cadastre le nom lllengerue, nom que I'artère
avait porté uniquement - avec beaucoup cle variantes,
il cst vrai, - durant plusieurs centaines cl'années (').
Llrte mangonie (boucherie générale) existait cle ce côté,
à une époque reculée. I{aints chercheurs conscicncicus
croient voir dans cette circonstance, l'origine de I'ap-
pcllatiorr Xlengirue("\, ce dernier mot étant la forme u'al-
lonne cle rue clc llangonie. Au XV" sièclc, alors que la
mangonie cle I'fle fouruissait la viande aux ltal>itauts dc
cc rytrartier, lc nonr d.e I)ergerue tte s'orthographiait pas
Xlengirue torrt court. Peut-être se pronollçait-il ainsi,
mais dans les écrits du temlrs, une particulc précède sou-
vcnt lc nom, par aposthèse. Les écrivains se bornaieut
sans doute à transcrire ce ltom aussi phonétiquerneut
qu'i1s le pouvaient. Sous leur plume, la dénomination de
ia rue est clevenue un vrai Protée. Elle s'orthographiait:

(r) rJSo : Ën .\li,rgrrir's (C,ti.Sl, t. \-, n' 3r3:). - r5o.5: Maison der-
rièrc lcs Ijrères I'rêcheurs dc la rtte Saint-r\lbert, joind. ale rttc de
)liilsinrc. (/.L, r. 62, f. r.i7 r'.) - r.5o.5 : llaison (lc Raskigtroule, joild.
<l'a!al ir )Iiilgir1t7.'c dcrrière ale placc dele Espincttc. (Ibid., 6.1, D. 2ilo.)

- 156o : llaison cn )IiûgiroulL'c en Ile Dar. Saint-Àlbert, joind. rcrs
Saina-lbl au beghinage dcs Prêcheurs. (Ibid., 57, p. 227 \' ) - r.562 : Itai-
s()n cn .ltcrg-!)'orir., Dar. Saint-Àtbert. (RP, r. r, f. r.1r.) - La luc <le

I.iésc de Hollar, faite au XVII' siècle, mentionne aussi le nom .\Ictrgic-
rrrc. - rti5r: Dic 3 decembris obiit juverris habitans apud in llirb. (le

I.rircsse in )lcnsirue. (R. Pdt. Soint-Adalbcrt.)
(?) \'oir cet intitulé.
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Entergierrue, Intainguyrue, YmegnJ,ru'LL,e, Imgnyruwe,
Ennnengiertte, Engirue, Ennegiruu,e, Emgieruu,e, Ym-
giruit,e (').

C'est le mênre nom, sans 1llus <lc stabilité clarrs la
forme, <1n'ou retrouve clans les documents du XIV"
sièclc : Iitttginrue, Emegierue, Emmegierue, Emegi-
ru.ite ("). Nous l'avons rencontré dans des mauuscrits
<lu XIII" siècle. I1 est orthograllhié I.)rntegierrue ct
Hiernrcgierrue (") .

Il scrait peut-être téméraire cle préten<lre détermiuer
d'une façon absolue la signification <l'un nom aussi fan-
tasquc. Nous ne croyons cepenclant pas errer ell avalt-
çarrt qu'il doit se traduire par rue de Ia Mangonie, êta-
blissement qui se trouvait, nous le répétons, à proximité
cle cette artèrc ('). La prononciation a dt être constante
<lans lc passé ; seule, la nranière de l'écrire a changé
suivant le caprice cles écrivains qui, clès le XIII" siècle,
tte se rctrclaient plus guèrc compte rlu nom.

Victimc, comme les autres voies cl'ailleurs, tle I'in-
cendie général de la cité en noveml)re 1468, les im-
meubles cle la rue commençaient à être relevés onze
ans plus tard (5).

Il y avait autrefois plusieurs béguina6les en Bergerue,
dont trrr doit avoir été établi avant I'an r5g2, par Robert
le ('hambeilan. Cette fondation comportait quatre pré-
bendes, que le prieur du couvent cles Dominicains, fixé
non loin de là, avait le clroit de conférer. C'est ce bé-
guinage, sans doute, qu'on appelait de la Risée. Il fut
venclu le z4 mars r8zE, au prix de z,oE6 fr. 77 cent. à

L.-lI. Lombart, docteur en rnédecinc et professeur à

I'tlrriversité de Liége. Sur l'emplacement cle ce bégui-
nage, il fit établir une entrée à porte cochèrc.

Un autre béguinage, situé dans la même rue, ne
possédait que trois prébendes à la collation de M. de
Grady.

En dehors de ces béguinages, Bergerue abritait de-
puis plusieurs siècles ulle population très clense. La
capitation de :'736 cle la paroisse Saint-Adalbert signale
une centaine cl'habitants, parmi lesquels beaucoup dc
pauvres ouvriers de diverses lrrofessions, quelques den-
tellières et urr sieur Jean-G. Chapelle, chocolatier (u\.
Cette bigarrure dans la populatiott est aussi accentuée
de nos jours, plus ellcore peut-être. Iin tous cas, le chan-
gement est loin d'êtrc avatrta[feux, malgré I'amélioration
réellc apportée à la voirie. Le zg mai rE38, le plan de
rectification cle l'artère a été approuvé. Il a reçu sotr

ex(.cution complètc à l'aube du XX" siècle.

(r) r106 : I,ilrrgi(rtu1(r, par. Saint-Albcrt. (Chartc du Val-Btùoit.l -r{12: Lrdi,rgr-1'rut. (}iL, r. i, f. r39.) - r.l3r: Rtle quc ons aDpellc'
Yttrr'gnlrr!,t'. (8r,, r. 7, f. 8: v',) - I.13.5 : llaison en vntgttvttao renànt
derrièrc srrr la rue Saint-Adalbert, joind. devant yttre'gttoru'e à Colin
WaldoriâI. (L'ttth., Cotr dcs 'frfldrrl.ç, r. 3 f. ç.) - r,135: llaison en
F:tt1tùtnIierut joindant alle maison Dour Dicu condist dcs Bariolhes.
(DL Gr. cr(l.ft, r. 8, f. 4z v'.) - 143.5 : E\ Eltgirtnoe, rrar. Saitrt-Albier à
1., (c7-, f. 16o.) - 1438: 'l'ournant de Eûtgietuue, vers lcs Precheurs.
(a'T, f. r'12.) rlTo: llaison eL 1'ngintau(, par, saint-Âdall>crt. (Cathé'
(lrdi( j fllrdil, LIe Siint-Mqterfic, r. r, D. ro9.)

(e) r.316 : Eil Entginrue, quartier de I'Isle. - 1322 : tintegierue. -r32r : llaison à Entngit'rtc, au Trcste. - r34.i : Domus sita in platea
dicta lr'rnrgirrrtt par. saint-Adalbcrt. (C. l(od.l - 497: Ycm(glerruue,
(PI, Cirlt., f.38.)

(3) r26r : Hicrùt(gi(ïruc. - rr8:: \Iaison cn Ertncgiaryue. (Cartul.
dr.c l)onrinicrirrs.)

11\ \,. |Iallgonie.
(s) 1.179: Place et masure ruinée par l'incendie en Ymgiruwe jointl'

veri saint-paut ri Jean de Raskingnoltle et ters saint-Adalbert à Gérard
le Pannctier chevalier et écheçin de Liége. (Cathécl.' Cart. saint-Lla'
telilc, L tog.l

(û) r.à arrssi étaient état)lis les Desoer imprimeurs en 1778. (RCC'
r. r;;8-r;8o, f.::.)

Berghes

I{ur') r)F: - r'a de la rne Jean d'Orrtreureuse à I'e-rtrérnité dela rrre I'uits en Sock.

A considérer les antiques ct originalcs constmctions
qui bor<laient, cles cleux côtés, il y a l)eu cle lustres, la
ruc de Ilerghes, vers Puits err Sock, on se serait cru
en 1rréselcc d'unc cles plus vicilles voies d'Outre-Meuse.
Ellc cst assez récentc. Sur son emplacemcnt, conlait au-
trefois un large biez qui a porté <liffércnts norns, notam-
nrent ceux clc Brixheslront ct de Ritelette. A I'angle
formé actuellemeut llar les ntes de Berghes et I{ouleau,
à côté dc I'anciennc brasscric Bourdon et Cio, lc biez
activait, il y a cinq sièclcs, le ntoulin clc Brixhestront et
plus tard celui du Ch.afeau de Fer ('). C'est scrrlcment
eu 1863 rque lc Conseil comrnutral clécida la suppression
ou plutôt lc voûtement de la rivelettc. En r865, ce travail
étant à peu près achevé, la Ville créa de nouvelles rues
sur le tracé que l)arcourait le cours d'eau. L'année sui-
vante, la scction cle ce tracé allant cle la rue Porte
Grumsel à I'extréntité de la rue Puits cn Sock reçut
officiellcment la clénominatiorr rue de Berghes, afin de
<r perpétuer le souvenir des largesses du comte Georges.
Louis de Berghes >, prince-évêque de Liége. Georges-
I,ouis, né le .5 septembre 1662, êtait fils d'Eugène de
Berghcs, comte du pays <le Grimberghe, et de Florence-
I\Iargucrite comtesse clc Renesse de Warfusée. fl se voua
d'abord à la profession des armes. Le grade de colonel
d'un régiment de cavalerie des Pays-Bas espagnols avait
été concluis par le jeune comte, lorsqrrc, vers l'âge de
trente ans, il renonça à la carrière militaire pour se con-
sacrcr à l'état ecclésiastiquc. Quelque temps après, il
lrcrdit sotr frère uniqnc et, en r7zo, I'enfant cie ce frère
mourait à son tour. La fanillc clc Bcrghes n'avait plus
d'autrc rcprésentant quc ()eorges-Louis. Quoique cha-
noinc dc Saint-Lambert, il n'avait pas encore rcçu la
prêtrise. Il lui était clonc loisil>le dc chercher à foncler
rrne fanrillc. fl n'en fit rierr et suivit son inclination
lrour le sacerdoce.

A la fin de l'annéc 1723, le siègle épiscopal clevenait
vacant par la mort cle Joseph-Clément de Bavière. Le
7 février t724, \e chapitre cle Saint-Lambert choisit un
successeur ; ce fut sur le comte Georges-Louis de Ber-
ghes quc se porta la granclc majorité des suffrages.
Tandis (lue, sur 49 votants, le très puissant et très in-
fluent prince Clément-Augrlste, archevêque et électeur
de Cologne, ne recueillait que 14 suffrages et le baron
Adrierr-François de Berlaimont un, Georges cle Berghes
en réur.lissait 34.

tr A pciue fut-il élu à l'évêché et à la principauté,
rapportc ()phoveu ('), quc Gcorges clc Berghes sc déroba
aux yerlx du monde et fut s'cnfermer chez les RR. PP.
Capucins, or'r il passa plusieurs semaines uniquement
occupé de la prière, pour se disposer à l'épiscopat. Ai-
mant le peuple (de Liége) d'un amour véritable, il ne
voulut pas s'éloigncr clc lui. En conséquence, il fit re-
bâtir en t725, à ses frais, le château de Seraing qui
tombait cn ruines. rr

A son avènement, Gcorges-Louis de Berghes était

(l) N()us consacrons à ccs noms (lcs tloticcs spéciales,
(2) l'. rS.
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d'un âge assez avancé. Il avait alors 6z ans. Néanmoins,
bien peu de règnes avant et après le sien, ont été aussi
profitables à la principauté. Grâce à sa vigilance, à son
paternel mais ferme gouvernement, il sut rétablir I'union
entre les divers corps de l'Etat et maintenir I'ordre et
la tranquillité dans tout le pays. La principauté put se
remettre de nombreuses années de dévastation et de
misère, résultats des guerres entre les nations voisines.
L'action bienfaisante du prince se fit, au reste, sentir
en toutes choses (').

fa justice, il la voulait égale pour tous; plusieurs
fois même, dans des contestations itnportantes, il se pro-
nonça énergiquement contre les avis du chapitre de sa
cathédrale et des tribunaux ecclésiastiques. Enuemi de
tous les abus, si légers qu'ils fussent, le prince employa
son zèle sacerdotal à ranimer la discipline ecclésiastique.
Le jansénisme et le baïanismc s'étaient implantés dans
une faible portion du clergé ; le prince-évêque de Ber-
ghes les écarta de l'Bglise de Liége.

I1 parvint, par sa prudencc, à maintenir la neutralité
de notre pays au milieu des luttes internationales, et
il le fit sans sacrifier jamais la dignité du pays. Ainsi
réclama-t-il la restitution de territoires - Iferstal par
exemple - dont les rois de Prusse Frédéric-Guillaume
et Frédéric If s'étaient arrogé la possession.

A I'occasion encore, il savait défendre énergique-
ment, devant les autorités suprêmes de l'empire dont
ressortissait notre principauté, les libertés proclamées
par notre ancienne charte nationale. C'est lui qui, daus
une lettre en date du z6 juillet 1725, fit cette fièrc dé-
claration à la Chambre impériale de Wetzlaer : < Dans
nos contrées, u.ne nourelle Iài ne peut être portée ni,

ùubliée autrement que pæ I'éoêque et frince de Liége,
du consententent des trois Ordres du pays, ni aussi les
prioilèges impériaux ne f euoent être publiés atant qu'ils
ne soient acceptés unanimetnent far les trois Ordres du
bays (') t.

Ce eui, avallt tout, distinguait Georges-Louis,
c'étaient son esprit de sacrifice et sa charité inépui-
sable. A l'exception du traditionnel clonatif offert au
prince lors de son intronisation, il ne voulut rierr recevoir
du peuple. Il ne disposait que de ses propres revenus. Et
cependant, Dieu sait combien cf importants travaux il
accomplit, combien cl'établissements d'instructiou ou
de bienfaisance furent créés ou développés par sa nruni-
ficence.

Le prince avait consacré un règne de près de vingt
ans au bonheur de son peuplc, quanrl, le e7 novenrbre
t243, il fut frappé de paralysie. La mort I'enleva à
l'affection générale le 5 décembre suivant. I1 avait alors
8r ans et 3 mois.

Le testament qu'il laissa fut le digne couronnement
d'une vie de générosité. Héritier de I'important patri-
moine d'une opulente famille dont il était le dernier
rejeton, il avait projeté, dès son avènement au siège
épiscopal, d'employer sa fortune toute entière en bonues
ceuvres et spécialement au soulagement de ses sujets
malheureux. fl avait informé de ses intentions le Saint-
Père qui l'encouragea dans ses desseins charitables (").

tr) ROP, Préface, p. XXX.
(2) BECDELTÈVRD, Biogrcbhie liégcosic.
(3) Le testament fut fait à Serâing le 17 juillet 1742. I.e 12 octobre

17.13, un codicille y fut ajouté.

Outre de riches legs à divers établissements ile piété et
de bienfaisance, le testament du chef du diocèse conte_
nait cette clause mémorable : < Je nommc pour mes hé-
ritiers universels mes chers frères les pauvres de ma
cité de Liége. l

Ce grand acte de générosité de Georges-Louis de
Berghes faillit amener indirectement de graves évéue-
ments intérieurs. Beaucoup parmi les pauvres, rr héri-
tiers universels du prince r, comptaient que le capital
légué serait réparti entre eux immédiatement. Les exé-
cuteurs testamentaires, se conformant eu cela à la pen-
sée du défunt, ne voulurent distribuer que les intérêts;
ils remirent les capitaux aux divers menses des pauvres,
les comités de charité paroissiaux du temps. I1 fallut
toute l'éncrgie clu chapitre cathédral et cle Jean-Théodore
de Bavière, successeur de Georges-I,ouis de Berghes,
pour apaiser l'agitation des csprits et les réclamations
inopportunes de la multitude. I,c Conseil llrivé crut
pruclcnt le 3o juin 1744 de nommer unc commission spé-
ciale pour déterminer le meilleur mode d'emploi de ce
legs magnanime ('). Cependant, selon lc mauuscrit
I{oyoux, à l'occasion des obsèques, on aurait < clistribué
environ 3o,ooo fl. aux pauvres et aux paroisses hors des
portes de la ville ; une autre distribution ( aux 32 pa-
roisses, cle 4o,ooo fl. brab. r aurait été faite ensuite (') r.

Cinquante ans se passèrent pendant lesquels les pau-
vres touchèrent les revenus très considérables de la
somme léguée. La mémoire du noble pontife était tou-
jours chère aux Liégeois, mâis la population n'avait pas

cessé de se préoccuper des fonds laissés aux pauvres.
A peine la Révolution de 1789 eut-elle éclaté que, profi-
tant de la désorganisation, les mécontents essayèrent de

rechef de se faire remettre par la violence les capitaux
provenant de I'hérita$e. I,es émeutiers eurent vite rai-
son de la faiblesse des autorités. Des nram'bours et des

tenants des paroisses crurent devoir ( protester qtf ils
abdiqueraient plutôt la place qu'ils occupaient que de

blesser leur conscience en souscrivant à une telle perte,
que la génération future leur reprocherait infaillible-
ment (") r. IJn certain nombre d'entre eux réalisèrent
leur menace, tandis que quelques-uns continuèrent la
résistance. Les chefs municipaux ayant, eux, cédé sur
ces points, la tourbe populaire triompha. Les capitaux
furent répartis entre les pauvres et bientôt anéantis :

< La part que chacun retira du pârtage fut minime -
dit un ancien membre de la Commission cles llospices,

- et ne réponclit nullement aux vastes espérances que

le peuple avait conçues.. ' Aussi ne fut-on pas longtemps
à regrètter amèrement la fatale condescenclance du Con-

seil àe la Citê. Les capitaux clistribués, la misère n'avait
pas dispâru, les besoins étaient les mêmes qu'auparavant

àt il "i avait plus de revenus pour les soulager (n) ' rr

Les capitaux ainsi dilapidés avaient une grande va-

leur. D'un intéressant travail fait sur ce sujet par le
même membre des l{ospices, il résulte que les ( sommes

(11 CP, r. 38, f. 3rr v".
(2) Pour détails biographiques, voir BiogrùPhie ttalionale, t' vI,

p. 772. - ||afl. to42, pp. 2r et 23 v", tsUL. - Clel dtt Cabiflet Lles brinces,
t. XLIII, pp. 56, r37 i suite, t. XVI, avril et juillet \J21. - Recès ittt'
lrrimés du Conseil de la Cité de t789, p. 5o (3 o.tobre). - Pour lâ \'ente
des capitâux de G.-I,. de Berghcs, v. Gazetlc dc LiL'gt, du :5 nosembre
r789.

(3) Feuille nationale, t. 11, D. 462.
({) ùIAcoRs, B&llctin conununal, 2" aÛnêe, pp. 56 et 57.
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attribuées aux hospices et hôpitaux (sur les biens du
prince cle Berghes) s'élèvent à r8o,ooo fl. et celles ré-
parties entre les pauvres des lraroisses (') et clont on con-
nalt le molrtarlt, à 85z,ooo fl. (')r. L'héritage laissé liar
Georges-Louis de Berghcs, était d'un million 755,625
florins ("), chiffre très élevé pour 1c temps. Des libé-
ralités, il reste tout au plus quelques-unes cles sommes
affectées primitivcment aux hospices. rr et pcut-être clans
le patrirnoine actuel du Bureau de bienfaisance quelques
capitaux dout la restauration de Hoensbroeck empêcha
l'a1iénatiorr et la distributiou aux pauvres (') r.

()n ne le sait que trop, à 1a fin du XVIrI" siècle, une
populace effrénée profana 1es tombeaux qu'abritait l'an-
tique basilique Saint-Lambert. 11 y en eut un cepen-
clant clcvant lequel s'arrêta la fureur des spoliateurs. Ce
fut lc tombeau du vénéré Georges-I,ouis c1e Berghes
dont le nom était encore sur toutes les bouches. Le len-
demain de sa mort, le corps clu prince avait étô inhunté
clans lc chceur cle la cathéc1ra1e du côté clc l'épitre. Un
splendidc mausolée lui avait cnsuite été élevé ("). C'est
avec une sorte de respect que les iconociastes clu XVIrI"
siècle ouvrirent 1e cercueil et qu'ils firent procéder à
l'examen du corps du prélat. Il fut trarrsporté peu après
à l'églisc Saint-Paul, la cathédrale actue11e, ot\ il re-
pose ciepuis lots.

Au-clessus c1u tombeau de Georges-Louis cle [lerghcs
orr remarquait à Saint-Lambert un médaillon en marbre
blanc représentant I'illustre prélat et c1û arr ciscau <lu
statuaire liégeois Guill. Evrard. Cette figure a échappé
aux profanateurs du XVIII" siècle. Après avoir été
placé longtemps dans le grand réfectoire du séminaire
épiscopal, il est maintenant installé au musée diocésain.

En 1855, la Commission âdministrative des Hospices
perlsa avec raison que l'hommage rendu au prince lié-
geois n'était pâs âssez éclatarrt. Etle pria la Ville cle
clonner le nom de Georges de Berglhes à I'une des rues
percées à travers les tcrrains du béguinage Saint-Chris-
tophe ; elle exprima, en outre, le vceu de voir ériger
sur tlne place publique, une fontaine monumentale sur-
montée du buste de l'évêque âvec cette inscription sur
le piéclestal : < Je nomme pour mes héritiers universels
mes chers frères les pauvres de ma cité clc'Liége. l

Le Conseil communal n'a pas cm devoir se rendrc
au dernier vceu ; mais il a exécuté partiellement 1e pre-
mier ,en 1866, en faisant porter à l'une cles voies d'Outre-
I\{euse le nonr c1e cet évêque populaire.

Berlin

RUE DB - 11 s'agissait ici de l'une cles nouvelles
artères qui ont été créées à travers I'emplacement de
I'Exposition internationale de rgo.5. La Ville avait tenu

(r) Sclon lc Rrgistrd aur subbliqucs dc Saint-I.a1ubert, les sommes
suivantes purcnt être mises en rentes pal les paroisses. Saint-Clément
et Saint-Trond, paroisse peu populeuse plaça r5,ooo fl. Saint-Georges,
16,000 ; Saint-Adalbcrt, 25,ooo ; Saint-Michet, r3,ooo ; Saiûte-Foy, 32,ooo ;
Saintc-Ilrsule, 16,ooo ; Saint-Etienne, r5,ooo ; N.-D. aux Ëonts, 2,l,ooo ;I,a nladclcinc srrr \Ierchoul, 3z,ooo ; Saint-Jean-Baptiste, 25,ooo ; Saint-
Anclrt', z5,ooo ; Saint-Nicolas-aux-1rcz, 28,ooo ; Saint-Martin-en-Ile, 22,ooo;
Saint-Thomas, 32,ooo ; Saint-Hubert, 16,000 ; Saint-Séverin, 3z,ooo ; Sainte-
Walburge, ?J,ooo ; Saint-Servais, 4o,ooo ; Saint-Pholien, 5o,ooo ; Sâint-
Nicolas, Outre-l{crrse, roo,ooo. Quant aux paroisses des faubourgs, Saint-
Renacle-au-Pont obtint 3z,ooo fl.1 Sainte-Véronique, 4o,ooo, etc.

(2) Macons, olt. cit., p. a4q.

Fl BSAH, t. xI, p. 28o.

(4) nIacoRs, ol). cif.
(s\ BIAL, t. XXI, pp. r48-r,19. - OpHovEN, p. 64.
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à interuationaliser égalcmcnt les rlénominations des
voies cle ce quartier. Voilà pourquoi le 17 mai r9og, peu
après avoir approprié le sol et avoir tracé l'alignement
cle la rue, le Conseil communal avait clécidé que u la
voie cle communication partant du boulevard Emile de
Lavclcyc et aboutissant au qnai dcs Arclerures, côté
anrorrt clu chcnrin clc fcr cil.r Nord r, s'appellerait ru.e de
lJerlin, comme notr loin de là clle avait baptisé une
autre artèrc rue de Pari.s. nfais à la suite cle I'attaque
traîtrcsse clont notre l)avs a été I'objct cle la part cle
l'Allenragne, en aott rgr4 et les aunées suivantes, le
Conseil communal s'est naturellement empressé le 3o
décembrc r9r8 cle faire clisllaraître c1e la nomorclaiure
de uos voies <le communication la rue <le Bcrlin qui,
depuis lors est devcnuc 7a rue de Londres.

Bermonbêche

EN ct I'RÉ - f s7n76y7bêche est la prcmière clésignation
locale <lérivant de la dénomination générique Bêche (') .

Le nom de Berm.on, accolé au radical Bêche, semble être
celui d'un des habitants primitifs de I'endroit. Nous di-
sons (( primitifs r, car l'appellation est rencontrée à une
époquc cxtrômcrnent éloignée. Dès le début du XfII"
siècle, IJernrcnbêche servait même c1e nom à des fa-
millcs liégcoises originaires clu licu ('). La cléno-
miuation est si ancienne qr1e, déjâr cn ce XIII" siècle,
elle n'était plus localisée. La population, dans f igno-
rance or\ clle se trouvait, avait fini par l'étcndrc indiffé-
remment à tout le quartier ou peu s'en faut ("), tant à
la partie entourant la Grancle Bêche qu'à celle cles en-
virons de la Petitc Bôche ('). Ce procédé naturellement
continua cle triompher clans les siècles srlivants, alors que
les bâtisses se firent rlc plus err plus serrées le long cle
certaitres artères tout au moins ("). On y remarquait par-
tictrlièrement les maisons clrr l-iorr d'Or (u) et du Faz-
cott (') qui joiguait 7a bra.ssine <1c 7'Etoile (').

Avait 1à aussi son siège au moyen âge le bé.guinage
dit de llermonbêcl.re ('), qui dut être connu également
sous le nom dc sorr fonciateur de Grâce et devint le bé-
guinage Saint-Pholien en la rue de ce vocable.

(r) r.agr: llaisotr, cortilz situéc.,r Bicftc, dict Barwonbccltc, Darocbe
Saint-\icolas.

(2) rzzr : f,lartinus çlc Btrcmonbcclrc, ciçis I,eo<liensis. (Cartut, du Tal
Btnoit, tt. 30.) - r?61 : cicll)crt c1<' Bcnronbech..., maison siete en Bdr-
ine1tb..lt.. (HC, r. 3, f. 6,t.) - XIII. s.: I,ambiers de tscrntonbech. (PI,
r. rr, f.87 r'.)

(3) XIII'siè.lc: I)oû\llln ct (rrrtcm comitis de BcrenlotLbcclt. (Obituqire
d.,Sdirl-Detri.s.)

(4) XIII' sii'r'[e: Wilh. Wrr'lkcrs <1c ltermonbcclx rloit... Dor rrne jar-
<lin ki gist <lrir sa maisor sc vat deci as fosseis et az liches. (pf, r. rj,
f. zrq v'.)

(5) 1392 : illoi.soD al <rntré dc Ilcrmonbèche sous le fosseis. (Por. S. Ni-
colos, ()trtrc-NIeu.se, r.5?, f..sz v".) - r4r8: Llaisoflqti stat devant le puche
en llcrrrr()nl)êchc. (1,L, r. z, f. 263,1 - r44o: ùIqlson at tournant de Ber-
monbêchc joinrl, vcrs Chokc à l,ambcrt I,efcvre et revenant sur le grande
strée. (('orr alLod., r. ?4, f. r5o v".) - r45S i Maison en Bermonbêche,
ir coron rlcllc nlwc sur l<: plache qui va a,M.ovze. (DL, r. 19, f. r33.) -1456 : Moisot i\ coron dc Bermonbêchc, joind. derrière alé eawé qui
tcnt srrr lc molin dc Bricstron... ; itcm urc tenure deseur le Duce e[
Rerrlonbêche i\ côté vers l]êchc. (EL, r- zo, f. 266 v".\ - tSoS : Mqison
cn Ilermonbêchc, joindant dcrièrc au by du moulin de Bêche. (EL,
r.63, l. zt6.\

(6\ 1447: Maison condit tJ.e l.yuott doir ale entrée de Bermonbêche,
O-nt, join(lânt vcrs le Chacie clc Prez alle naison de Jailhiez vers Ber-
monbêchc' et dcrrièrc à Lib. Textor. (EL, r. r5, f. l,l.)

(7\ 1443 : llaison à l,entrée de Rermonbêche, joindant ale bressine
delle Sroite d'aval alc maison dc Falkon. (EL, r. v, 1. rio.l

(8) 1316 : Brassinc et iré sisrnt en Bcrmonl)êche, oultre le Dont des
Arches. (Colai l(od-) - r4.56 : llrc.ssirle delle Sr?rtc ale entrée de Ber-
nonbêclre. (EL, r. 20, f . 258.)

(s) 1442: Bcghiltage cn Rermonbêche. (ËL, r. n, p. 69 v".) - 1442:
Les Beghitlcs de Bermonbêche. (Cath., Colu des ten., f.896-) - 1456: Mai-
son en Rermonbêche avec unc xhache de cortil allant par derrière vers
Bêchc, joindant \"crs Chokc aux Jt{:gftilcs dc Berûrcnbôchc. ( EL, r. 2t,
f. r46 v".)



Les nt.oulins de même se préscntaient nombreux en
Bermonbêche. Nommons celui cln Grand et du Petit
Berntonbêche (') <1ui n'cst autre que l'ancien moulin
dit Brixhestront ('), car c'était particulièrement la rue
Petite Bêche et ses environs touchant Puits en Sock qui
formaicnt la véritable Bernronbêche ('). Au XVII"
siècle, ce nonl que plusieurs estropiaient dès le XVI" (n)

et que 1'orr avait transformé en Merntonbêche (u) ne
devait plus être usité.

Le pré de Bermonbèche se trouvait non loin de I'em-
placement clc la place cle l'Yser ("). Dénommé ainsi
au XIII" sièclc, il avait clû changer d'appellation dès
le XV".

Bernalmont

RUE DIt - colllnlence à I'intersection cles rues Lavaniste
et Haut-l'ar'é et coucluit rue Jolivet.

Le rr juillet 1879, le Conseil communal décida que
rr le chemin qui se dirige vers Bernalmont r serait dé-
nommé rue ile Bernalmonl. Ce rr chemin r, limitrophe
des comnruues clc Liége et de Vottem, s'étend du haut
de la rue Jolivet à I'intersection cles rues I,avaniste et
Haut-Pavé. Lc plan c1e Liége, clc Blonclen, incluit donc
en erreur en appelant Bernalntont, la voie qui, en réa-
lité, a nom Haut-Patsé.

Il existe aussi tln hameau clit Bernalmont ; il s'étend
sur le territoirc de trois commrlnes : Liégc, Herstal et
Vottem. 

+,\tut,)o,,
Bernalmont signifie Mont Bernard. C'est évidemment

le nom d'un ancien résitlent de la localitê. A Bernard,
aura été accolé le srrffixe ntont dû. à la déclivité du ter-
rain. Au XVI" siècle, la forme Bernard restait parfois
usitée (') .

La conformation du uom suffirait à en prouver
l'antique origine. Des titres officiels viennent à I'appui
de cette déduction. Bernalmont est cité comme endroit
habité, clans des pièces du XIII" siècle ("). On l'écri-
vait alors Bernamont, BiernamonL, Biernalmont et Ber-
nalmont. Serait-il téméraire d'avancer que la rue de
Bernalmont est la plus ancienne des voies reliant les
faubourgs du Nord aux hauteurs voisines? De fait, des

chemins étaient tracés cle ce côté au XffI" siècle. tlne
charte du rr mai 1263 apprend que le chapitre de la
collégialc Saint-Paul céda, à l'hôpital Saint-Ilathieu à

la Chaîne, cleux pièces de terre, < dont I'une, dit la
pièce invoquéc, est située contre la maisou de Berna-
mont et l'autrc très lrrochc tlu chemin au Chêne qui des-
eend vers Herstal (') r. Dans plusieurs <locuments, on

(r) r44o: Moulirt, by, ttt Bcrnrottbôcltr, apDelé le grand molitt. (EL,
r. ro, f. r84.) - r44o : \Ioulin du petit et grand Berffionbêche. (EL,
r. ro, f. r8.1.)

(2) 14.56 : luaison a coron de Berntonbôche, ioind. derierc ale eawe
qni teDt sur le noti,t dc Briestron. (EL, r. 2q f. 166 v".)

(3) r4r8 : Maison, jardin, dez'ant ae buche, cfl Bermonbêche. (EL,
(Euarcs, r. z, 1. 286.1

(a) r35r : Cour qui jadis fut Brochet en Bernonbèche que tient Jac-
qrremin de Theu. (Îc-slcnr. de Jeafl Mostaril.l

(5) Voir cet intitulê.
(s) r29-l : I'ré tlc llennoubrrh, ki sict entre le fossé et les murs drir

le maisôn Iuonscignor wcri dc Graz. (Pl, r. r3, f. zr3 r*')
(7\ Charla de la coll[giale Sairt-Mailin, no 96-
(s) XIII' sièclc : Sor lc loie <Ie Harstailh rleleis Bertnmont. (PI, r. ttt,

{' .tl.)
(e) lHrMrSTER, (ir/ttrt. .S(lirl-Pnrl, p. 68.
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rencontre d'autres artères indiquées assez clairement,
un siècle après (') , et plus clairement encore au début
du XVo siècle (").

La localité était couverte en bonne partie dr.un bois
conrlu sous le nom bois de Bernalmont dès le XIII"
sièclc ('). Il était corlvert aussi de vignes, qui toutes
clevaient la tlîme à la prévôté de Saint-Lambert (n).

Les Bernalmont occupaient alors en maltres I'endroit
clont ils avaient pris la qualification ("). C'est à la même
époque que les fait remonter Ilemricourt dans son Miroi.r
de.s Nobles ("). Effectivement, des chartes de la première
rnoitié de ce XIII" siècle signalent rrn Humbert Wane
de Bernalmont ; elles le disent fils de messire Humbert
Corbeau et frèrc du chevalier Guillaume <l'Arvans. Hum-
bert de Bernalmont faisait partie de la Cour allodiale
en 1276; il se maria une première fois avec une dame
du village de Lon'aige de laquelle il eut des héritiers. Il
leur racheta, - toujours d'après Ifemricourt - la pro-
priété cle tous les héritages cle Bernalmont. Humbert
de Bernalmont épousa eu secondes noces la fille d'une
riche famille de Namur ; il en eut deux garçons dont
un nommé Humbert cle Bernalmont le Jeune qui con-
tracta mariage avec une demoiselle du seigneur Gilles
le Bel delle Cange, pèrc du célèbre chanoine Jean le Bel.
De cette union, naquirent tt Ilugues, Gilles, Jean de
Bernalmont chevalier, Corbeau et trois filles rr. Ce Jean
de Bernalmont se maria avec la fille du chevalier Nico-
las de Fraipont. Après la mort de sa première femme,
il mena, ainsi qu'un de ses fils nommé Corbeau, une
concluite déplorable. fls ne faisaient que suivre en cela
le triste cxemple de leur ancêtre Ifrrmbert Wane cle

Bernalmont. Cependant, leur vie mêmc n'avait pas été
sans mérite. On les voit, en r37r, combattre à Bas'n'ei-
ler, sous la bannière cle Lambert d'C)upeye. Elu maltre
de la Cité en 1374, le père, Jean, fut envoyé en légation
vers le pape d'Avignon, contre l'évêquc Jean <l'Arckel.
Grand maïeur de Liége de 1378 à 1387, il accompagne
l'évêque Arnold de Ifornes au siège du château de Chas-
sepierre. Echevin cle Liége de 1386 à r3gz, il résigna
ses fonctions et mourut vers l'an 1397 ('). Son fils,
Jean, écuyer, donna à son tour des témoignages cle zèle
et <le dévouement envers le cruel élu Jean cle Bavière
rlurant les incidents belliqueux qui signalèrent ce règnc.
Pour reconnaltre cette fidélité à toute épreuve, le prince
accorda à son vassal, la tour, le fortin et le manoir cle

Bernalmont, otl vraisemblablement, lui en confirma la
possession (').

(l) !3;{ : Stordoir ct nraison dcvant I'ixhamoliu et fâit. les 4 voies,joindant a voi('ki tcn(l dc Ilernamont ale Crcyrc ct ale voie qui va veri
I\Ioreâuz. (CatlL., C des 7', r. 2, I. t2 v..l

(zl t4o9, t7 aott : I{ul)in de Malmedie tanneur et sa femme v. André
Wârncal cèdcnt à lVessirc Adam, sire d,Oupeye et de Herstal, che\.a-
lier, une maison séântc à desouz de pont al Creire, asæz près delle
rwlle qui rat è Bernalmont. (EL, r. r, f. 47 v".)

(3\ Ch. d.il Val Saint-Lambert dt t7 juin rzg3. - Dafls 1e bois de
Bernalmont était sans doute compris te bois Pirquet qu,on n,a déboisé
qu'au commencemcnt (lu XIX. siècle pour y fixer le siège de la houil-
lère Gérard Cloes. Celle-ci fut établie en 1824. En faæ de cettc houil-
lère, étaient naguère encorc quelques terrains boisés.

(a) XVI'siècle: Pièces de Vingnes gisnt en la ruelle de Rernalmont.
(Hosf. Saint-Julien, f. 3g.l

(5) Un Antoine de Bernalmont est cité eu ng5. (HC, r. r, f. 16, r. 3,f. uq v'.)
(8\ Cartul. dc la Prhôti d.e Sqiflt-Lambert, f . 75.
(7) HDlrRrcouRT, Le lliroir d.cs nobles, éd. de Borman, t. I, pp. 4rr-

4r3.
(E) EL, r. r, f. rrr vo.
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I,es successeurs continuèrent cl'occuper une brillante
situation (') . Possesseurs de maintes propriétés impor-
tantes, outre le domaine de Bernalmont, ils sont inté-
rcssés dans diverses entreprises, dans des moulins no-
tamment ('). Depuis longtemps lcs Bemahnont figu-
rèrent lirincipalement parmi les grands maîtres de houil-
lères. Ils exploitèrent sous leur domaine et au dehors.
Dès l'an r3zz, Ilumbert de Bernalmont, chevalier et
Henri de Radier, bourgeois de Liége, obtinrent de la
collégiale Saint-Paul le droit d'exploiter la houille dans
deux pièces de terre du chapitre eutre Bernalmont et
Vottem. Dans I'acte de concession, on rencontre les
<lispositions adoptées (( en vue de sauver l'araine rr qui
existait précédemment et qui llortait le nom qu'elle de-
vait conserver jusqu'à la fin : Bernalmont. La famille
de Bertralmont, en cffct, I'avait créée, la pcrfectiolllra
rrltérieurement et maintint ses droits mêmc à I'cncoutre
du prince ("). En r32.5, I{umbert de Rernalmout cotlclut
un contrat de ce genre avec l'hôpital Saint-Mathieu à

la Chaîne pour l'exploitation, sous une autre partie de
la localité, cle rr l'ouvrage de houille de la veine quon-
dist le grand veine de Sept pieds r. Humbert de Ber-
nalmont avait c1ès avant ce temps pratiqué une. araine
pour le démergcment de cette couche minièrc (').

Le charbonnage était connu sous le nom Huntbert de

Bernalmont (") .

Au surplus, il y eut de nombreuses houillères clu côté
de Bernalmont. C'est peut-être la partie cle la banlieue
dont le sol a été le plus creusé.

Au XIII" siècle, on y exploitait c1éjà régulièremcut
la horrille. LTne charte clu Val-Saint-Lambert du 17 iuin
r2e3 nous l'apprend. A cette date, ce monastère céda

à Thiry de Saint-Servais, échevin de Liége, les mines
de houilles qui se trouvaient sous deux pièces de terre
rluc le couvent clu Val-Saint-Lambert tenait par acte de

la Cour cle Vottem. Ces deux pièces cle terre situées
cutre le bois clc Bernalmont et Besonheicl joigllaient rttrc
tcrre clu seigneur Humbier de Biernamont.

Ijlle scrait longue la liste de toutes les bures qui ont
été ouvertes sur cette hauteur. Borttons-nous à en faire
connaître quelclues-unes (u).

Etr r4r5, Lambert tle I,ens, Godefroicl de Xhcneu-
nront, Piron dit le Boulanger, Piron )Ioreaul, Wilhcame
<le }Iarche, Picrtran tle Votemme, Jean de Ferier et
flathieu del Chayne étaient les exploitants de la houil-
lère dite du Cheral eu Bernalmont. Ijux etrcore, à la
même clate, entreprirent d'exploiter les mines de houille
de la rr Grancle veine de Bernalmont rr. Celles-ci se trou-
vaient sous une pièce de terre d'environ trois bonniers,
treize verges grandes et onze petites, sise à Vottem.

Cette mine était donnée en accellsc par les frères
Waulticr et Biertrains, fils de Waultier cle Froid, écuyer
qui, dans l'acte de contrat, exigeait le quatorzième pa-
nier ou le quatorzième denier, lorsque I'extraction s'opé-
rait desous eylne ou à lorche d'eyue (dans I'eau ou en

( r ) ^8Ry, 
RH, p. r.16.

(3) J. dc llernalmont étâit DroDriétaire du ruoulin (le Jottry en rltZ.
tl.:1., t. :, f. r93 v".1

(3) GonERT, Eottr (t lolttaines, pp, 5J et 265.

Ir) Chort( d( I'llosPicc de Seiilt-LIathieil à. ls Chaîfle dc l'an 132.5.

(r) tbi(1., <lu 9 février 1338, n" 64.
(6) r116 : Houillère dite dc cratten d,aitc, arr dcssus dc Bernallxont.

(IiL, Grtflr Stébha11t', r. z, f. 3r.)

étant forcé d'épuiser I'eau). Le neuvième panier ou le
neuvième dcnicr était réclamé taut qu'on pouvait uti-
liser le puits saus avoir à lutter contre les eaux (').
A cettc époque, les seigueurs de Bcrnalnront cotrtinuaient
à exploitcr activenent <les mines cle houilles. Par un
acte du rr mars r4ro, Jcan Corbeau, fils de ll'Iessire le
chevalier Jean de Bernalmont, transmit à son frère Jean
tle Rcrnalmont rr le maison, tour, forteresche, jardin,
z'irtgnes (vignes) tclres ct assicse, mines dc hu.ilhes
(hotrilles) ct de cherbons, condist Rernahnont, tous
cens, rcntcs, ccns delle hareine de Bernalmont et tous
arltres profis ct énroluments allc clite tcnure (") l.

Ce Jean cle Bernalmont, notls I'avons dit, se montra
un <léfeuscur fidèle clu fougueux prince Jcan cle Bavière,
même sur lc champ cle bataille cl'Othéc. Après ce san-
glant et fuueste conrbat, lc prince fit également à Jean
<lc llcrualnront donation tle la ferme ditc de T,arue qui
était non loin dc la propriété des Bernalmont. J. de
Laverrr prétcndit quc sa fcrnnrc était la propriétaire
du bicrr donné par lc lirince et ne voulut se dessaisir
<le I'imnrcublc quc pour le cé<ler au seigneur Raes de
Ilaccourt. L'affairc fut portée clevant la cour des éche-
vins, ct le ro avril r4ro, ce haut tribunal, contestant le
droit drr lirince Jean de Bavière à faire cette donâtion,
<léciara que lc clomaine des Tau'es devait revenir à Raés
dc Haccourt (").

A vrai dire, le siècle dans lequel on venait d'entrer
fut lc plus mauvais et le plus désastreux de notre his-
toire. Un des principaux factieux du tenrps fut Wathieu
Dathin. Ilomme plein d'astuce et d'ambition, en flat-
talrt les passions populaires, il se hissa à la tête des
affaircs de la cité. Dévoré cl'un ardent désir des hon-
neurs ct aussi de la soif des richesses, il alla trouver
ell 1425 Jearr <le llernalmottt qui fut sort compétiteur à

la bourgmaltrise. Il exigea de lui rrr.re sonme de 4oo cou-
rollnes cle Francc en compensation du dommage préten-
dument causé à lui, Wathieu Dathin, ct de la rançon
tlont avait été I'objet I'ancien bourgmestre Jacques Cha'
bot, quand il fut mis cr1 prisotl avec r\lexandre cle Se-

raing et tsaré Surlet, après la bataille d'Othée. Jean tle
Ilernalmotrt cut bcau lrrotcster ct fairc témoigner, par
Alcxandre <le Seraitrg et Baré Surlet, qu'il ne s'était
pas rcndu coupaltle des faits allégués, Dathin appela
son adversaire en champ clos (n).

Quel fut lc sort de Jcan de Bcrtralmont dans ce com-
bat? C)n I'ignore. Notts savons sculement qu'il formula
ses dispositions tcstametrtaires en 1437 dans le château
de Bouxthay (Vottcm), <1u'il possédait avec à peu près
huit bonniers cle terres euviroutratrtes. Il légua ces huit
bonliers z\ sa fille Hcrurckinue. Sa fcurmc Catherine
hérita rlc son hôtel de Liégc, situé en la paroisse Saint-
Jean-Baptiste or\ il voulait être enterré. Iisprit prévoyant,
il tint e\ spécifier, dans son testament, les veines dont il
fallait entreprcndre I'exploitation en ses différentes
houillères et le mode d'cxploitation de ces couches (u).

Quant ir la concluite intolérable c1e Wathieu Dathin,
elle finit par amener son renversement. Comme trop
sotlvent en semblable circonstance, le parti nouveau,

(r ) (',r. rlc la .()ll. ,stifll-,\t.rrli,r, I" 383, : nai r115.

(!) li1., (;rc|!t ,Stltir.rr,r', r. r, f. rrr vo.

(;) thi{i.. f. :o3 r"'; r. ;, f. ::8 v'.
( r) J. r)L sTAïI:LOÎ, t). 2.1J.

(;) ('7', r. 3, f. roo v"; r. r2, f. 6S v".
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d'oppressé dcvint oppresseur ct ses procédés furent non
moins cruels que ccux contrc lesquels il protestait. Parmi
ces actes coupables, il faut ranger I'assassinat de Lam-
bert Dathin, fils de Wathieu Dathin.

Autant par ses richesses que par sa valeur person-
nelle, ce Lambert était un des plus puissants person-
nages de son temps à I,iége. Sorr intelligence ct sa haute
éloquence lui conquirent le grade cle docteur in utroque
jure ; i7 devint successivement chanoine dc Saint-Lam-
bert, dc 1\[acstricht, cle Saint-Paul, de Saiut-Nlartin, pré-
vôt cle Saint-Denis, acolyte cle l'évêquc. Larnbcrt Dathin
avait vu avcc tristesse sou père et les sieus condamnés
dans leur persolrlre et dans leurs biens. Lui-même avait
été frappé d'une amende de 3oo florins et d'un bannisse-
ment de huit ans. C'est pourquoi il alla solliciter f in-
tervcntion des membres du coucile rérrni à I3â1e. N'ayartt
point réussi, il reviut vers rlotre pays ct se réfugia à Maes-
tricht. Bientôt il se rendit soit à Julémout, soit à Dal-
hem ('), pays de Bralrant, pour y poursuivrc le paiemertt
d'une rente de cent muids d'élreautre due à sou père. Le
fait ayant été ébruité à Liége, la Cité envoya de ce côté
Cloes clelle Chivre et Jean cle Bcrnalmont clans le but de

s'emparer du chanoine. Ils se mireut en embuscade et
n'ellrent point cle peine à se saisir clu banni ('3). fambert
Dathin fut trausporté à Bernalmollt par Jupille avec solr
varlet. Enrpmntous maintenant, sans hésiter à en rajeu-
nir un pcu lc style, 1es détails clc la scèuc du nreurtre,
au récit d'nn contemporain clc l'évérretnent, le chroni-
qucur Jean <lc Stavelot, qui ne signale pas un cotnplot
dont on a accusé à la iégère Lanrbert Dathin :

< On 1es conduisit tous cleux (Lambert Dathin et so11

varlet) en la thour de Bernalmonl (') ori on leur servit
à souper, car il se faisait tarcl. Lambert Dathin fut ensuite
questionné sur la grande sédition cle son père et de ses
amis. Il ne répondit que peu cle chose. Après une ré-
cltrsiou de lllusieurs jours en l>rison en lJernalmont, il
fut concluit à travers champs au borcl cl'une bure sur le
roie qu,i tend de lJernalnront ù Borteu (Bouxthay) (").
Cette bure est appelée Ie Gurgule. Le malheureux prison-
nier fut frappé à la tête à coups de martcauy clit-on ; en-
suite il fut précipité dans le puits par Renson du Pont,
Olivier de Roial et plusieurs autres. Les meurtriers s'en
vinrent à Liége à minuit disant à ceux qui gardaient la
cité rt Jlaître Lambert Dathin est mort, on ne le verra
jamais plns. r (C'était le 15 mai 1436.)

r Les assassins teuaient secret le lieu oir se trouvait
lc corps de I,ambert ; mais les pastureals qui. gardaient
taches et ltorcheaz (porcs) , berbis et agneais allaient sou-
vcnt iouer autour de la bure. Celle-ci n'était pas bien
profonde. Aussi, venant à regarder dans le puits, les
gardeurs de troupeaux virent au fond un homme inanimé
et revêtu d'un blanc sarot. fls n'eurent rien cle plus
pressé que d'aller en informer leurs maltres. Le bruit
err parvint aux oreilles des maistres (bourgmestres) de
Liége. Les irrdividus qui connaissaient le fait avouèrent

(r) ADRIr:N D'OùDENBoscE, éd. Ar.EXÂNDRÉ, D. r.s.

(!) C. D!: lloRrrA\, I-(s échetins, t. I, p. 323.
(3) Lcs r[incs de cette tour sc voyaient encorc nrr commencement

du xIx" siècle, rlcrrièrc lc corps d'habitation de la proDriété aDDar-
tcnant autrefois ir l{l\I. Tilman. C'est M. Jehotte, un des anciens
possesseuri dc l'inmcilblc, qui fit enlever les restes de lâ tour. Au dire
des vicilles gens dc la localité, elle devait être âussi élevée que celle
du chôteatr d'ourrct'e. Scs débris ont servi à construire la grangc de la
fermc, dont l'épaisse,rr dcs murailles est remarquable.

(1) ccttc !oi(' cst appelée Dréscntement rtrelle du Ï.étrier.

alors que lc corps découvert était celui de Lambert Da-
thin.

n l.cs maistres, craignant que le peuple ne murmurât
en apprenant le meurtre, choisirent trois de leurs var-
lets qui connaissaient le chemin de la dite bure. Je
crois qu'ils étaient présents quand I,ambert y fut jeté,
s'ils n'étaient pas eux-mêmes les auteurs clu crime. Ils
avaient pour mission de couvrir de terre le corps afin
qu'il ftt dérobé aux regarcls. Ils en jetèrent très peu.

l Le corps de Lambert Dathin resta ainsi enfoui dans
la fosse environ ul1 an. Comme on ue I'apercevait plus
du dehors, on croyait qu'il avait été retiré. A un mo-
ment donné, les maîtres houilleurs possesseurs de la
burc où se trouvaient les dépouilles du chanoine, bure
qui était abanclonnée, voulurent I'exploiter à nouveau.
On descendit donc dans la fosse et I'on ne tarda pas à
découvrir le cadavre de Lambert Dathin dans un état
clc putréfaction fort avancée. Les ouvricrs, cn trouvant
ce corps mort s'écrièrent : <t Voici un homme mort ;
r qu'en ferons-nous? lVous abandonnerons l'ouvrage,
)) nous ne voulons plus travailler ici. u A quoi les maîtres
répondirent : rr Ne faites pas attention, beaux enfants,
l mettez ce cadavre dans un panier, nous le remonte-
)) rons et le déposerons er1 terre, car toute terre est
r bénite. l

r Le maitre qui se chargea de la chose s'appelait Ni-
colas de Tas'e. Il fit enterrer le chanoine Dathin sas les
cham.ps une olne (aune) l>arfon. Plusieurs disent qu'il
fut exhumé plus tard et enseveli à Sainte-Foy, près de
Saint-Léonarcl, cl'autres encore disent qu'il fut trans-
porté chez les Croisiers, mais on ne collnaît rien de cer-
tain à cet égard ('). l

fln Jean de Bernalmont, parent de Jean <le Bernalmont
qui participa à I'arrestation de Lambert Dathin, fut lui-
même arrêté en 14.56 pour délit politique et aussi con-
damné à mort (').

Des faits historiques plus rapprochés de nous ont eu
Bernalmont pour théâtre. Grâce à son admirable situa-
tion topographique, cette localité. eut I'honneur, le 2o
mai 1672, cle recevoir la visite du roi I,ouis XIV. Ce
monarque, qui était en guerre avec la Hollande, avait
étab1i son camp dans la campagne de Haccourt et dans
les environs. C'est de 1à qu'il arriva à Bernalmont,
accompagné cle son noble entourage. Son but était de
profiter de la vue superbe dont on jouit d'une extrémité
de la campagne de Bernalmont sur la villc cle Liége.

Après avoir contemplé notre cité de cette position,
le puissant roi fit appeler le curé cle Sainte-Foy - il se
nonrmait Jean Lebeau - afin de lui donner cinquante
pistolles pour clésintéresser les personnes rr endomma-
gées > par suite de ce voyage ("). Dans le tablcau cle
répartition de cette somme faite par le curé sont ces
merrtions : rr 7 florins Brabant pour la fille qui a prê-
senté le bouquet au Roy )) - 

( 4 flor. Brab. au garçon
qui avait esté querir quelques pots de bierre pour un
seigneur de la Cour )). Suit une liste cle personnes qui
ont reçu une inclemnité pour < dommaige causez par le
passage du Roy l sur leurs terres en culture. Parmi ces
personnes or1 retrouve une série cle noms très répandus

(r) J. DE STÂ\'Er.oT, Dp.323 et 324. - Cf. RÂl.Arr, Cr,, t
(2) DE RÂM, Docurilells, etc., p. 42S.
(3) Rcc. oilr dCc.\.s d( lu 

',aroisse 
Sainte-Fo\,-

I, n.:I5.
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anciennemcnt ou maintenânt encore, dans le quartier
clu Nord : cles Piron, I,ovinfosse, Tonnar, Gerrnay, Li-
bert, Thonet, del Creyr, Mulkay, de Thier, Hellin,
Henrarcl et Jordan.

Quatre ans après cette visite royalc, la guerre conti-
nuait eucore entre la France et la Hollande. Celle-ci et
son alliée, I'Espagne, s'étant abstenues de reconnaitre
notre neutralité, les Français vinrent faire invasion en
notre ville où ils voulurent se livrer au pillage. A un
certain mornent, les bourgeois réussirent à les repous-
ser et à en tuer un grand nombre. De dépit, les soldats
de Louis XIV allèrent mettre le leu à Bernalmont dans
trois ou quatre endroits différents, après avoir pillé
tout ce qu'ils purent. Ils volèrent aussi à Herstal et à
Coronmeuse ('). Ce ne sont pas les deux u bourgmes-
tres r que les hameaux des Tarves, clu Thier à Liége et
de Bernalmont élisaient en commun ( pour régir ct ad-
ministrer leurs quartiers ell cas de besoin r, qui pou-
vaient empêcher pareils méfaits collectifs.

Et t762, la capitation de la paroisse Sainte-Foy no-
tait, pour Bernalmont, une population d'une trentaine
cle ménages et de rr4 habitants, parmi lescluels beau-
coup cle houilleurs.

Revenons aux ( forteresse > et domaine dits de Ber'
nalmont, que nous avons vu transmettre en 1437 à Jean
de Bernalmont. Relief en fut fait par son fils, lc rr juin
r44E ('). Ce domaine qui comportait alors 34 bonniers
n'empêchait pas les riches personnag-es d'avoir un bel
hôtel en ville près de 1'église Saint-Jcan-Baptistc, 1>lace
clu l\{arché, etc. ('). A la fin clu XVI" siècle, lc ma-
noir restait en possession d'un Jean dit de Berualmont.
I,'an 1594, on fit le partage des biens de celui-ci, mais
la propriété continua de rester aux mairrs des llernal-
mont. Ainsi en était-il cncore au XVIII" siècle lorsque
lc spacicux immeuble fnt vendu par adjudication pu-
llliquc au major del Creyr cle I'armée du prince-évêque.
Le nrajor le cécla plus tard à Tanateuier. La propriété
lrassa eusuite à Jehotte qui la revendit à I\[. Loyens.
Elle échut en deruier lieu à la famille Tilman.

L'habitation de maltre offre quelques anciens vestiges
de la vieille maison forte. Non loin de 1à un souterrain
a été clécouvert, en 1825, dont la destination est demeu-
rée inconnue.

En r84r, Tilman, ancien bourgmestre de Liége (')
fit opérer cles déblais dans le jardin potager de la pro-
priété cle Bernalmont qui appartenait à sa darne. I1 y
rencontra plusieurs restes importants de fondations
d'antiques constructions, Ces maçonneries étaicnt si
épaisscs et si solides qu'on fut obligé cle recourir à la
poudre pour les faire sauter. Encore ne réussit-ou qu'en
llartie. Plusicurs gros massifs ont dû être abandonnés en
terre. Lc jarclin potager où ils reposent constituait autre-
fois une prairie assez basse. Les fossés qui entouraient
lc château devaient s'étendre sur l'emplacement cle ce
jarclin.

Le manoir n'a pas cessé d'être connll sous le uom de
château de Bernalmonl. Cette propriété, agrandie à cli-

(I ) Ilo('Lr.F:, t. 1II, p. 4r4.
(2) CESL, t. V, no :6i9.
l3l Per. Sointt-Cùthcriilt,.Stock r.5jS-t626, f. 7o r*. - HSA, r. 1478,

f.3r v".)
(r) Son fils, Gustarc Tilruan qui lui succéda conme châtelain de

Dernalmont, est mort cn avril r9r3, à l'âee de 80 ans environ.

verses reprises en ces dernières années, est une des plus
vastes, des plus belles qu'on rencontre aux portes de
Liége ('). Elle a été acquise en r9r9 par la houil1ère de
la Grancle Bacnure.

Bernard

RUE DE - Voilà un nom de rue qui a de quoi rendre
rêveurs lcs Liégeois modernes ! Il cst vrai que ce nom
nous reporte en plein moyen âge. Pourtant, il s'appli-
quait à une voie <lu centre de la ville, du quartier de
l'Ile. Jusqu'en ces dernières années, lcs investigations
pratiquécs dans lcs archivcs locales âvaient fait attribuer
la dénomination à notre rue clu Pot d'Or. Certittlde est
maintenant acquise qu'il s'agit de la rue du Mouton
blanc.

Au XIII" siècle, celle-ci était qualifiéc rue de Bernard
et présentait cléjà dcux raugées d'habitations comme de
rros jours ('). Les scribcs ortirographiaient intliffôrcm-
meut son nom alors et dans les siècles immédiatement
snivants : Beirnaire, Bernar, lSiernair, l)iernar, etc. (').

L'origine de cette désignation a laissé perplexes tous
les étymologistes. On a connu, en I'cndroit même, du-
rant plusieurs siècles également, une famille notable
réponclant à ce vocablc. Henrricourt lui a consacré une
assez longue notice (').

{Jrr rrrerubrc de cc lignagc, Jean da l}ernard, qui vi-
vait au XIII" siècle, eut deux fils, Gilles et Jean (").
C'étaicnt, clit Hemricourt, de <r bcllcs persones et ri-
ches l, qui prirent < les armes de Waroux de part leur
meire r. Le prcnrier eut porlr femnrc, llarie de Xhoris,
qui ne lui donna lias cl'errfant ; l'autre, Jeau, épousa une
dcs filles dc Gérarcl de Ramclot. Il n'cn eut qu'un fils
<1ui fut marié à la clemoiselle Juliaune, enfant du très
puissant chevalicr Gilles Surlet.

Les clc Beruard se perpétuèrerlt longtemps ctez
nous ; malheurcusement, ce tle fut ltas toujours d'une
façon digne ('). Le cartulairc des Donrinicains renferme
lc textc clu testament cle Gilles de Bcruarcl <l'Ile (',1 . Le
mêmc cartulaire, à I'année r38o, signale encore un
tu Gilles, fils à Jchans de IJeirnaier d'Ilhe, citains de
Liégc r ct pctit fils dc Gillcs ("). Les relations n'avaient
p<lirtt cessé, au siècle suivant, entre les Bernard et les
Surlet, car, en r4r7, on voit Oillcs, fils de Jean de Ber-
narcl, transporter à Guillaunrc Surlct, tln cens affectê

(1) I.c 19 nov. t9c6, lc Couscil conilunal a autorisé à certaines con-(litions, la Société dcs Chârl)onnagcs rlc la Grandc Bacnure à établlrrrlc lrasscrcllc au dcssus de la rue lJerralmont.
(!) 1289: ltue condist tJc Bcrtttrt. (Pt, Cdrt., f. 4z r".) - t297, zg dêc.:

llaisorr /(d dc Bicrnttr cn IIe. (Ctl^s'I-, u. 4o7.1
(:r) r3jli : Ilaison dc pierre ki fâit l,anglct <lcllc ruwe <le Bernart,

sour lc rnwc de l,ont d,Avroit. (PI, f. r85.) - r;o6 : F.ue d,e Bcirnaire.
(CVA.) 

- t422-rj17 : l,anl)crt (lc Coss(aul en la ntc de Bicrnoire en lle.
(C'ESL, t. V, n.2662 ct 2:7o.) - f,lais(,n en la ruc'de l,avoir, joind. d,am,
allc rue <la llcrttar. (DL, r. 3, f, r28 v..)

(4) -\.fN, éd. r)D BoRlrA^-, t. I, t)p.::9,395,469.
(5) Jcan rlc Rcrnard, t)f're, (st cité contrue horurue allodial, en r3o7.

((:lB, (lu 3o nai.) - cilons (ou Gillcs) ct f/dr(rs (Jcan), fils de Jean(l('llcrnar(1, figurcnt cn l3r5 rlans lrlc charte dc la collégiale Saint-
illartin (n'' r.58.) - I,'Obir(aira des (:llartrctr fixe la mort dc Jean de
Ilcrnar(l i[l 23 scptenrl]rc (f. 9).

(6) V. tc'.SP, n.39o.
(7) F. r.5rr.
(8) F. g:.t. - Jcan <lc Bcrnard d'llc est cité également dans le CESL,

t. I\', f. 188. - 137.1 : llaroie, Icmrnc qui fut ciele de Bernaire, jadit
t:itain de l.iégc, Johan dc llernair, cusins germain a dit Giele manans ert
lle. (Cart. Ltts Chartteux, f , 43.,



en }lorinval sur une vigtre lui ventte cle Gérard Surlet,
son onclc ('). Ajoutons qtlc, de la secoucle moitié clu

XIVU siècle au premier tiers du XV., les Jean et Gilles
de Bcrnard devinrent seigueurs de lVerm, arronclissc-
ment de 'longres ('). Ën cffet, ils ne dégénéraient nul-
lement au poirrt clc vuc clc la fortuue, du moitrs, en ce

XV" siècle. Eu r4r9, Gilles de Bernard cl'Ilc, acquit,
à la tlate c1u 16 févricr, le château clit cle Lovinfosse, si-
tué à Ougréc, avec scs maison, étatrg, jardins, prés,
bois, tcrres, etc. ('). Jeatt cle Bernard, cle sotr côté, avait
obtcnu le rz janviet 1372 lc fief clc Saint-Lambert
qu'avait posséclé Henri le Bcau, chevalicr (').

Recherchant la gcuèse dc 1'appcllatiou cle 1a voie, oltjct
de cette notice, dans son éclition du lliroir des Noble.ç
de Hemricourt, le très érudit barou de Borman a pensé
devoir s'arrêter à cette couclusion :

<t M. Gobert, le savant auteur cles Raes de Liége,
r incline à croire que le nom (de la rue) lui vcnait de
r la famille de Bernard qui nous occupe. Je pcnse que
r c'est absolumcnt f inversc. Si non, que I'ou me dise
r d'où vient le nom de la famille. Je ne connais aucune
rr localité ainsi nommée. Il farrt <lonc chercher à Beir-
)) nar ulre atttre étymologic ('1. 

',

Nous regrettons ne pouvoir notls rcnclre tlcvant les

objections de notre éminent contraclicteur. Force est

même d'ajouter que des études nouvelles, approfondies,
loin d'ébranler I'ol.rittion énlisc jaclis tlans les Raes de

Liége, la renforcent pleinement. Aucun doute ne peut

subiister : c'est bieu de la famille de lJerttard que la voie
a pris le nom. Nous avons retrouvé le vaste hôtel que

cette famille y avait érigé. I1 se dressait au XIV' sièc1e

à côté de celui du chevalier Arnoul<l de Charneux (").
I,a propriété des Bernard était la demeure 1a plus re-

marquable de la rue. Cette caractéristique suffit pour
que le nom du possesseur passât à la voie, comme 1à

tout proche la maison du Pot cl'Or clevait transmettre
le sien à la rue où il s'étale ; comme une âutre artère

voisitre, la rue tl'Amay, reçut sa dénomination au XVII"
siècle de l'hôtel qu'y vint habiter le bourgmestre Jeal
cl'Amay. C'était cl'aillcurs la coutume autrefois.

La rue clont nous traitous conserva cl'autant plus fa-

cilemerrt et longtemps lc nom des Bernard que ceux-ci
y résidèrent penclant plusieurs centaines d'atlnées en

ieur aristocratique demeure. C'est parce qu'ils vivaient
en cette localité, qu'on les surnommait les Bernard

d.'Ile. En la seconde moitié clu XV" siècle, la < grande

maison r - ainsi la qualifiait-on encore - continuait
d'être appelêe de Bernard, quoiqu'à ce moment elle ne

fût plus àccupée par cles membres cle ce lignage, mais

par J. de Hosden (').

(t) CESL, t. V, nn" 2rg3 et 2rg.i.

(2) BoRlrÀNs, Lcs scigfleuïies lr'()(lûlcs, p. 4oo.

(3) Ct'.S/,, n"'979 ct roo3.

(4) CESL, t. IV, rr. 487.

(5) P. {69, n. r.
(61 r37 /- : n{aison en la ntlc dc Bicruarcl en I1e, joind. le maison qui

fut llgr llrnut de Charneux, jarlit chcvalicr et le ?ldiso?l Gilchon de
BierilarcL. (Hslu, chartc n'r93.)

(r) rJls : l\taison con(list tlc Bcrilar(I extante en Isle en lc ruc condist
de Bern\rd. (C?', r. 8, f. r.12 \-.) - 145.5 : l'Iaison en la rue de Bernard,
joind. vers le rne dc Pont d'Avrot' alle 3'rd{dc lttaisott cotldist de Be!'
iord, en laqucllc maitrt à présent .I. de Hoscleu, ct ters la rue (lc Laveur
à... (EL, r. zo, f. g: r''.)
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Après ceia, est-il trécessaire de s'attacher à découvrir la
ptovenance du nom de la famille dc Bernard. La parti-
cuTe de ne peut laisser lc moindrc doute qu,il a êtê tié
d'un village. De la sorte se sont formés les noms des
de Berleur, des de Grâce, des de Neut'châteatt, des de
Glain ot GIen, des de Charneux, etc.

S'il faut, au surplus, détcrminer I'cnclroit cl'où est
sorti le nom de Bernard, nous ne serolts pas dans un
embarras inextricable à f inverse de I\'I. cle Borman.
Orr cloit le retrouver dans Bernardfagne (dépendancc de
Fcrrières). La famille est originairc <le 1à. Remarquons
que Bernardlagne se partageait souvent en deux mots
au moyen âge : rr llernard lays r et que le ternc n'cst
guère antérieur arl XII" siècle ('), époque à laquclle re-
monte la famille de Bernard.

I,'origine que llolls attribnons au lignage des Ber-
nard se préscnte avec un caractère cl'autant plus con-
vaincant que, comme le baron de Borman I'a consigné
à la même page, un des membres lcs plus rapprochés
cle la souchc, Gilles de Bernarcl, s'allia en mariage lui
aussi avec une habitante d'un village tout proche cle

Bernar<lfagne, à une cleuxièmc l\{arie cle Xhoris (').
C'est 1à que I'un des ascenclants, un autrc Gilles, che-
valier, mentionné dans une charte de l'an ret6, rem'
plissait I'office cle mayeur ('). I,orsque, peu après, la
lignée, devenue très riche, se sera établie à Liége, elle
aura aclopté le nom qui venait d'être octroyé à 1'ermitage
voisin cle Bernarcl-fagne, aujourd'hui c1ésigné sous lc
vocable Saint-Roch.

Ajoutons qu'il y a six à sept siècles on voyait,
sur les hauteurs du faubourg Sainte-Marguerite, ttne

propriété foncière dcs plus spacieuses connue sous 1c

norn Bernat'd (n) , lequel venait aussi de celui clu pos-

sesseur (o).

La rue cle Bernarcl faisait partie de 1a paroisse Saint-
Ilartirr en Ile ("). Elle conserva la clérlomination de

Bernard jusqu'à la fin clu XVI" siècle. Alors la clésigna-

tion rlevint Bibau'e ('). Au siècle suivant, on substitua
définitivernent à l'ancienne appellation celle de n[outon
BIanc.

Bernenkilhe

Y . Brunenkilhe.

(l) Diins la charte dc fondation du roonastère de Bernardfagnc, dc
l'an rr59, le nom ntst pas indiqué ; il n'était pas encorc créé. (PorcHLET,
Lc rrtornstàrt LI? B(rnqrdlagne, BSAH, t. XiIl, p. rq.;.)

(2) 1365 : I\Iaison Gilc de Byernar en Ilc, et damoisclle ]ta1'oic dc Sco-
tiche, sa fcmme. (Lcodirttn, go8, p. 7.1

(i) PONCÈLET, oi- cit., D. 197.

(4) r3a7 i Assise ki ltt l]crnar ki sict dcsoire Saintc-Marguerite. (HSl,
i. XIV" sièclc, f. +8 v".)

(5) rqo6 : Rue de Beirnairc, baroisse Saint-Ilartiil. (Cl'8.)
(0) 1596 : nlaison en la rue clc I-aveur, Daroisse Saint-Adallrcrt, d'âmont

faisant le tournant de la /ec de Bcrnerd. (llafl. dt. tctnfs.i
(7) Dc noml)rerrx renseignements généalogiques sllr une arrtre famille

d,c llcrlt(t'tl sont donnés Dar I-e Fort, r. z,1. rg4, AE.

BERNARD
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Bernimolin
EN-
rtE - existait entre la branchc pr-irrcipalc rle l,()urthe et le

biez <le I'arrcicn nroulirr lJcsira.
nuE - va cln viaduc de la ruè des Vennes à la rue de

Froiclmont.

En 1877,lc Conseil communal décidait que la tt petite
rue commençant au viatluc cles Vcnnes et finissant au
lieu clit Bemimolin, eu face dc l'île cle ce nom r, I'an-
cienne rue des Cloutiers en sommc, serait dénommée
rue Bernimolin. La Villc a certes été sagement avisée
en perpétuant, clans la dénominatiou cl'une artère de la
localité, un nom qui s'est transmis 1à pendant une série
cle siècles. Dès le moyen âge, en effet, on connaissait à
Fétinne, les t rualle et ltlace <lellc Bernitnolin n (').

Cette désignation prouvc à l'évidence qu'un moulin
I'a provoquée. Le moulin remontait à des temps fort éloi-
gnés. Son premier exploitant a dû êtrc rrrr r:ommé Bez-
nier ou Bernir. Du moins, l'usine et la localité appa-
raissent sous cette désignation dans un document de I'an-
nêe rz64 ('). Le moulin était loilr cl'ôtre réccnt puisquc
la piècc établit qrr'il exigeait une sérieuse restauration.
Ne peut-on même pas le reconnaître dans ce Bu.ralnr.olin
qui apparalt dans unc chartc du Val Benoît, de I'an
rr,g7 ("). Dès lors, en tous cas, I'ouvragc relcvait en
fief de la cathédrale Saint-I,ambcrt, ainsi que le biez,
l'île et les dépendances ('). Cepenclant, en7'atnêe t276,
Waleran IV, duc de Limbourg, qui jouissait de cer-
tains droits sur la Vesdre et même sur l'Ourthe, avait
fait arrêter et séquestrer par son bailli des biens appar-
tenant à la cathédrale Saint-Lambert. Celle-ci avait re-
fusé, affirmait-il, de s'actlrrittcr de ses obligations pour
1a jotrissarrce des ,senne.s ct cles pieux qui dirigeaient les
caux vers lc moulirr. Par lettre du 6 clécemltre 1276,
'Waleran leva lcs arrêts ct promit au chapitre cathédral
de ne plus le nrolester à cc propos (").

L'ensemble du bien faisait partic de la banlieue de
Liége ('). Iin rappclant lc lointairr passé de l'île et clu
biez Bernimolin, nous écrivions dans les Rues de Liége
en rE8.5 :

tr fls étaient alors tcls qu'ils sont aujourd'hui. I,'11e,
qui fait partie clu territoire de Liége, commence en
amont du nouveau pont, en face cle la rue Natalis et se

termine un peu en aval dc la rue Jorrdry. Elle nc ren-
ferme qu'une seule construction. Le cours principal de
l'Ourthe la borde du côté de Grivcguée. Le bicz Ber-
nimolin baigne, de l'autrc côté, cctte île et la rue
Froidmont, puis rejoint \a branchc princillale de
I'Ourthe. l

Tout cet ensemble a été bouleversé depuis. Le biez
a été remblayé en 1916.

Autrefois les <lépendanccs clu noulin étaient renfer-
mées dans le vaste espace de tcrrain c1u'on dénommait
au XfX" siècle encore, en Ilernintolin. Ce lieu-clit joi-
gnait Froidmont et englobait I'emplacement déiimité

(r) ( Dcllc ruall( ct (lclle pla(c <lc Ilrr,litlolitl, t(,u(lant (lerrier Iiroid-
lnon'!,. (Rr'r'orri (lc la (.'ot,/ dt J&hillt:, rlu ro mai r14:.)

(!) r:6.t : Itr loco qui (li(.itur /l.r,ri.r nrolirr-s in justicia nostra (lc Iretincs.
(C-ESI-, t. Il, p. I.5q.)

t3l CVB, p.4.
() EL, r. 163, f. 7 v..
(5) CE.SL, t. II, p.2[q.
(6) lbi.i., D. lro.

par la rue dcs Vergcrs d'une part, la première section
de la rue des lfoublonnières de l,autre.

Le rrom l)ernintolin, porté encore par nombre de nos
concitoyels, avait été trallsmis dès lc mo5'en âge, à des
familles liégeoises sorties primitivement cle I'endroit,
familles cxltloitant lc moulin peut-être. Il y a plu-
sieurs siècles, nn Gilles clc Bcrnimolin, pris d'un amour
cxagéré pour I'ancienneté dc sa famille, se complaisait
à retrouvcr dcs membrcs dc celle-ci parmi les paladins
du tenrps cle I'hypothétirluc Ogier le Danois. Il daignait
avouer toutefois que de rnémoire certaine il ne connais-
sait rien antéricuremcnt à son bisaïeul, un Johan IIen-
nerotte dc Bcrnirnolitr qui, disait-on, clevait être né vers
I'an r3go ('). Iin réalité, uue généalosie clressée par les
I,e Fort, et qui rcpose aux archir,es dc I'Etat à Liége,
fait rcmonter la famille Heurotte cle Ilerninrolin à I'an
r3r7.

La famille de Bernimolin resta longtemps à la clirec-
tion clu moulin ; mais cllc n'était pas sellle. Ainsi, le
rg juillct t4178, J. Francket ou Francotte cle Bernimolin
s'associa à J. cle Steen pour reprendre en bail t1u cha-
pitre de Saint-Lamtrert le moulin de Bernimolin et la
pêcherie voisine moyennant 36 muids d'épeautre de
rentc.

Les l3crnimolirr étaient d'ailleurs des personnalités.
IIenri ou llcnrotte, frère dc ce Francotte ou François,
maria sa fille au bourgmestre et écheviu de Liége, I\{a-
thieu cle Tongrcs. Elle mourut le r4 décembre r5or (').
Tous n'habitaieut pas en Bernimoiin. Francottc, quali-
fié cle xhohier (mégissier), clemeurait au Pont cl'Ilc,
Collarcl, t peaussier l, en Neuvice.

Par son testament de I'arr rsro, Fraucotte de Berni-
rnolin laissa au jeune rr Iirnult L'Agaly r, fils de Xlarie,
sæur clu testateur, rr le court, maison, jardins ...gisant
clevant Bernimolin, paroichc de Fétinne r, à condition
r1u'il ne pourrait la vendrc ou la céder qu'à l'alné de ses
fils.

Ce sont vraiscmblablenretrt des mernbres d'une autre
bralchc des Ilernimolin r1u'on donne comme s'étant dis-
tingués dans lcs guerres clu XVI" siècle. Ils avaient pour
prénonr Jean, Gilles et Othon. Le second, clans lc mé-
moire cléjà signalé, raconte qu'il eut I'occasion de servir
successivement lcs eml)ercrlrs Charles Quint, Ferclinand,
l{axirnilien, puis lc roi I'hilippe II; enfin, à partir de
I'an r57r, lcs princcs-évêqucs de Liége Gérarcl de Groes-
beck et Ernest dc llavièrc. Suivant le même écrivain,
Charles Quint voulant reconnaître les mérites militaires
des trois Ilcrnimolin lcur délivra le rr janvier r.ss.s un
diplônre de noblessc dorrt Clilles traduit le textc (').

C'est en qualité de gentilhonrme et clc maître d,hôtel
que 1e l)crsollnagc cntra clans la maison du prince de
G.roesbeck et fut continué au service cl,Ernest de Ba-
vière. Il suivit celui-ci lors de son expéclition belliqueuse
clans l'élcctorat clc Cologne et 1- devint gouverneur de
différentes places. Ensuite on le trourre successivement
commandant un parti de cavalerie de mille chevaux,

(r ) I. StoR, .I-{.s 8.r,lr,,r)lifl.s, (;ez(ilr ttc Liêgc, du z9 octobrc rg.56.
(2) I'tr. Strittt-!(en-Iiabtist(, r. ùur Annirersoires, 1, tg5. - RH, D. 2rg.

- C. DIJ Il()nIA\, ,,.-s iirrlctil.r, t. I l, p. 87.

(3) sIoR, ol. cit. * on sait (trr'uuc concession d,armoirics a été faite
ir J. rlc llcrnimolin crr r688, (\'. Jld,ll.scrils Le Fort.)
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assistant arlx clivers sièges, commissaire général des

troupes cle Liégeois, d'Allemands ct cl'Espagnols ; cnfin,
la guerre tenninée, il fut chargé d'en régler la dépense.

Entretemps, il s'était rompll la jambe. Ernest de Ba-

vière l'envoya se rétablir à Curange, ot'r il remplit le
poste de drossard. Rappelé de cette retraite pour accom-
pa€Jner le prince à unc journée impériale tenue par I'em-
pereur Rodolphe à Ratisbonne, il devint malade et per-

dit 1'ceil droit. En 16oz,\a cécité étant complète, Ernest
clc Bavière assigna à ce vieux serviteur unc résideuce
au Palais de Liége avec lrettsion honorallle.

f'autrc branche des Bernimolin se distinguait plutôt
<lans cles entreprises inclustrielles. En I.5r2, un J. cle

Bernimolin obtint la permissiou cl' rt asseoir ung soul

eazt,eresse ('), sur u11 cotll) d'eau à Wez, pour y établir
nn marteal ou atltre ou.ch1'nne (usine) rr, mais il avait à

réparer les dommages qu'il occasionnerait au moulin des

Tanneurs.
Malgré les conditions leur imposées, il paraît que les

maîtres dc I'usine savaient s'arranger de manière à faire
converger vers leur mouliu, ( pour leur commerce par-

ticulier, l'eau qui devait entrer clans le lit de la naviga-
tion r ('). En 168.5, par suite c1e ce détournement cles

eaux, la navigation était grandement gênée sur la ri-
vière cl'Ourthe tr au passage de Weez et tout le long
du pré de la Male Voye rr. Pendant une bonne partie
de l'année, les bateaux allaient échouer sur des bancs
cle gravier où ils séjournaient cles heures entières. Le
prince finit par défendre aux maîtres cles usines de Ber-
nimolin cl'amener l'eau à lettr nloulin au détriment c1e

la navigation; il leur orclonna, en outre, c1e remettre la
rivière en bon état et de restaurer les digues.

En 1736, I'usine de Bernimolin, qu'on appelait com-
munémerit la semme, était une usine à plomb que diri-
geaient Brixhe et Taroul. I1 y avait alors, d'après la ca-
pitation cle 1a paroisse Saint-Vincent de l'époque, quatre
ménages en Bernimolin avec une douzaine d'habitants,
non compris les rr manouvriers t1e I'usine r.

Yers 1772, J. Boussemart, manufacturier en produits
céramiques, parvint à former une société pour la fabri-
cation de la faïence. Cette société, le 5 juin 1779, acheta
I'usine Bernimolin pour y rétablir un moulin ad hoc.

Elle avait d'aborcl acquis, dans le même but, le moulirr
Polet, mais la déchargc clu biez c1e ce moulin n'était pas

assez forte (").
L'usine Bernimolin n'eut pas longtemps cette affec-

tation. Vcrs la fin du siècle, elle fut occupée par Renoz,
le possesseur de la fabrique de papier du biez Polet, en
vue d'y fonder un établissement inclustriel semblable.
fl rencontra rles difficultés qu'il ne parvint pas à sur-
monter. L'êtat ferrugiueux clu sol et même cle l'eau ne
pcrmettait pas la fabrication d'un papier immaculé. La
rouille le rougissait constamment. Renoz, afin d'obvier
à cet inconvénient, eut beau creuser en Bernimolin et
sur 1'11e de ce nom de larges fossés pour en faire autant

(r).s-.rril Dlâcé très solidement au foucl tlu biez. I1 marqùêi! la limite
dc Drofondeur réglementairc que les maltres de I'usinc deraient conser-
vcr au cours dteau,

(2\ Itlend,emerxt tle I'an 1685 de Msrirnilien-Herlri dr Bs7'ltre
(3) Dâns l'actc de constitution I'usine est ainsi spécifiée : t La semme

de Bcrnimolin, joind. vcrs le pont d'Anercæur i\ la nouvelle voie des
bateaux, r'crs la Roveric atr jardin du moulin de Reinimolin ct vers
Jo<'lry aux prés clc Sairrt-Jacques. ) (EL, Grefre t(unis, t. ry36.)- 

Nous donnons <les retrseigncments strr la manufacturc de faïcnce sous
la rubriç1ue Soittt-Léonard.
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cle réservoirs clestinés à clarifier I'eau. Ces fossés qui se
remarquaient encore nagrrère sur l'île ne garclaicrrt ltas
i'cau, si ce n'est en temps de crue. Force fut à l{cnoz
d'abandonner son dcssein. Le 5 septembre r7g3, tt cl'auto-
rité des cours de justice de Jupillc et de la Boverie r, otr
procéclait, rr à la papeterie dite Bernimolin r, à la vente
des meubles et effets qu'elle renfermait. Cela n'empêcha
pas cette usine d'être pillée et saccagée par les Autri-
chiens, le z8 iuillet 1794, lorc de leur retraite. Le pro-
priétaire même du moulin à papier était Jean-Joseph
Dargent, qui eut à soutenir à son sujct de longues pro-
cédures ('). La propriété passa aus mains cle Delrez qui
ne put non plus en tirer bon parti. fl s'en clébarrassa à
son tour, en r84g. En cette année, f)espa, meunier, ac-
quit l'immeuble pour y établir un moulin à farines.
C'est la même famille Despa qui a continué à l'exploi-
ter, avantageusement cctte fois, jusqu'au clébut c1u XX"
sièc1e.

Dès 1899, la Viile avait acquis divers immeubles sur
l'île <le Bernimolin et aux environs en vue de l'appro-
priation du quartier de Froiclmont. C'est peu après quc
le moulin Despa fut aliéné ainsi que la maison d'habi-
tation.

Le moulin restait debout en attendant que I'autorité
eût décidé de la destination de son emplacement, lors-
que, le ru' janvier 19o6, un violent incendie s'y déclara
et détruisit entièrement le bâtiment adjacent rempli de
sacs de farine. Les dégâts s'élevèrent à une centaine
de milliers de francs.

Le t4 juillet suivant, le propriétairc F.-J.-L. Despa-
Beaujean, offrait de céder à 1a Ville pour le prix global
de 476,ooo fr.: ro un ensemble d'immeubles sis rue des
Vennes et ile aux Ecorces, comprenant moulin à fa-
rines, avec biez, terrains, maison et toutes dépendances,
le tout d'une superficie de 13,ro6 mètres carrés, im-
meubles dont l'emprise était nécessaire à l'exécution
du plan d'expropriation par zone que le Conseil com-
munal avait adopté le zz fêvrier précédent, zo tous droits
immobiliers ou autres sur les coups d'eau, biez, canaux,
ou bras de I'Ourthe. Cette offre fut acceptée par 7a

Ville le 3o juillet.
Les circonstances n'ont pas encore permis à celle-ci

d'en tirer lc parti qu'elle avait en vue. En attenclant, le
8 février rgrr, elle a résolu cl'élargir à clix mètres la
rue Bernimolirr qui longe le chemin de fer de Liége à
Namur. En outre, le biez a été comblé en rgr7.

Berroua

RUE - va de la tue tles ()lacis à la rue Fond des Tawes.

De prime abord, il semble que le nom de 1a rue Bai,
Roua, comme on I'a écrit souvent, rappelle quelque beaa
ruisseau. C'est, du reste, I'avis de la plupart des auteurs
liégeois. On n'a jamais mentionné, cependant, de ruis-
seau dans cette voie, et les dispositions du terrain ne
permettent guère de supposer qu'il y en ait eu sur cette
pente. Les écrivains dont il s'agit disent seulement, pour
soutenir leur affirmation, que cette artère portait le nom
de Bai Roua parce qu'elle conduisait au XVIII" siècle à
une eau qui coulait, en effet, plus bas, dans le Foncl tles

(r) v. jugement d[ tribunal civil du:.5 mai rSro ct arrêt dc la Cour
du 29 janvier r8rr.
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Tan'es. llais cette eau suivait 1à le ravin qui est irans-
versâl à la ruc Berroua.

D'autres écrivains infèrent de I'appellation Bai Roua
<1u'rrn beau, ltoirier lui aurait donné naissance. On sait
qLtc rolta est etr lvallon synoltyme de poirier et que cer-
tairre espèce de poire est etlcorc ainsi clésignée.

Nous ne pouvons nous rallicr ni à l'une ni à I'autre
de ccs définitions. Si nos pères avaient voulu rappeler
quclqtre beau l'toirier ou quelque beau ruisseau, il est à
présumer qu'ils eussent employé 1a particule da et dit
rue du llai Roua.

La signification originelle cle la clénomination cle la
rLte Bai Roua est beau regard, belle tstte. Il y a lrlus cle
cincl siècles, orr remarquait immécliatcment au-clessus
des Vignes une ferme assez renommée qui clominait les
orvirons. On y jouissait d'une vue splendide sur le pit-
toresque vallon des Tan'es comme sur la ville de Iriége.
Pour ce motif, la ferme avait reçu le tibre Bealruzt,art
ou Bealrewaf, cc qui revient au mêmc.

Telle était la réltutation cle cet établissement cham-
pêtre qu'une houillère voisine cn prit le rrom il y a
quatre centaincs d'années. B1le eut une existence de
plusieurs siècles (').

Le nom se transmit aussi à une famille dont un mem-
bre devint bourgmestre de fiége en r4E8 (').

AU XV" siècle, un autre immcuble liégeois drrt à son
enrplacement le nom Bealrezsar. C'était 1'altpellation
cl'une demeure importante qu'on voyait cle ce tcmps au
haut du faubourg Saint-Gilles, 1à oti est situé le couvent
<le Beauregard, appeTlation qui fut transmise à un foslis
<lont nous parlons plus loin. C'est le titre Bealrewar
aussi qui était attaché durant le même siècle à un hôtel
des mieux placés, à la Goffe, près cle la rue du Pont (").

I.a tenure de Bealrea,ar, clu côté de la Citadellc, por-
tait déjà cette appellation au XIV" siècle (') . Elle fut
céclée en r4ro p^r l{anekines c1e If ertez (Herve) tlite
Ifannekesse clc Fexhe, à H. I\{ontferant delle Weige
(Lon'aigc) ('). A peu de distance se trouvait ttne atltre
prolrriété cle Sainte-Walburge ditc Ia llllaisort blanche (u) .

Le thier cles Vigr.rcs voisin cle cette tenttre avait pris
<le celle-ci le rrom lJealrezuar il y a plus de six siècles.
I,e prévôt, qui jusqu'alors avait pcrçtt clcs revcntls en
nature sur ces vignoblcs, cn céda lcs dîmes cll r3ro au
chapitre cle la collégiale Saint-Barthélerny, moyennant
une redevance annuelle <le dix aimes cle vin, clout quatre
de vin fort et six de vin légcr (').

Le nom cle i'établissement de Be.alrett'at' a passé âussi
au chemin qui y conduisait et qui, sans doute, avait été

:;:"".:"tn""ment 
pour arriver à cette lropriété de plai-

On ne peut tirer régulièrement du mot Bealreæart

(1) Goanlrl', Edttr t't loiltqincs, Dp. 22;, 238-
(e) R-l.1. p. :oz.
(3) rl.i: : \Iaison au lricd drr vieux Pont <'les .\rchcs fais. le tourn.

delle rue (lc Pont et... joind. vers lc lcsconrt alc rrraison corrdist rlc
IJtalraa(r.tr'. (CA, r. 21.)

(4) r.i13: \'igne cn Bi.cl Rcq(rr.s (l)rès vigtris) . (CI-.ç/,, r" Sr6.)
(i) r,lro: ùIaison et tenurc ditc (le Il(dlrrtaùdrt (lcl I'irlcnDortc, (lcscur

lcs ccxubles (les Yigncs ioind. aux murcs rlclc cité rlcserrr ct al werixhas
.rl dc|irnt. (lil, r. r, f. :oo vo i r. q, f. r8i.) - r.i32 : CD.SL, t. Y, n' 37o8,
Cepcrr(lant (.n rlio on connaissait cncore rrn orrillannr rle lrcxhe, clit
tlc Rrolrerocr. (C'l-, t. 2, f. :g t'.)

(G) rl.i-i:'l'enur('s dc llt'Ltlt'ttutr ct delle ,Jld,ralrr' -\fui.\r)ri, rlcrrièrc lcs
murs (le Saintc-Walbcur, \EL, r . zo, 1. 16,)

(î) Cirt. Ll. Sdi,tt-BLtttltttltnt:',, f. tz6, - 
(l,SL, t. \', n" 2385,

cl'autre signification qLte beall regard. Nul n'iguore que
beal est l'expression ancienne <1e beau. Certains lecteurs
retrouvcront difficilement regard dants reu,art. Ils sau-
ront que le vieux français employait fréquemment \e w
1à ori nons mettons an g. Garde s'écrivait autrefois
u,arde. Le n'allon a conservé cette âncientlc orthographe:
garde s'êcrit u,âde en \\'allon. Dès lors, on l)ct1t expliquer
aisément la corruptioll subie par la dénomiuatiort pre-
mière clc la rue clont il s'agit. Ilealre'itart se pronouçait
vulgairenrent I]ê Rotrcâ, tle môme quc de nos jours. La
maison d'oti est vcnu le nom de la rue ayant disparu, on
oublia bicutôt la cléfinition premièrc clu uom et l'on a fini
par appeler Berroua I'ancienne rtte Beau'regard. Au
XVII" sièclc, on écrivait erlcore IJealreii'ar.

Du même côté, on conrlaissait une autrc maison de
Bealrezlar, laquelle, pour la distinguer de la précédente,
était appelée Petite Beah'eit'ar (') arr XVI" sièclc.

La lrente raicle cle la première partie du chcmin a été
quelquc peu rectifiée en la seconde noitié <lu XIX'
siècle. Les passants qui s'aventuraient en cette voie
étroite étaicnt loin de former légion. Dans la ruellc bor-
déc cle haies, on ne rencontrait à clroite et à gauche,
que quelques modestes maisons perdues au milieu des
jardins. L'ensemble est maintenant transformé ûês favo-
rablement et l'accès de la voie a été granclement facili-
tée au début du XX" siècle.

Bertholet

RUE - cortduit cle la place Sairrt-Jacques au boulevard
cl'Avroy.

Jusqrr'en rE36, pour communiquer avec le quartier
d'Avroy, on rencontrait entre I'emplacement dè notre
boulevarcl Piercot et la rue du pont cl'Avroy, deux
étroites artères publiques. Elles aboutissaient à des pas-
sagcs d'cau et se terminaient par cleux arz,aar. L'un
cle ccs ar.L'auï, cclui clit de Saint-Rern\t 6r, Oor'r, s'orl-
vrait à une ciizaine clc mètres clc la rue Bertholet. En
rE36 cclle-ci fut percée, sur dix mètres de largeur, en
prolongcment cle la rue cles Clarisses. Elle mettait ainsi
en rclation avec Avroy tout le quartier Saint-Jacqucs
qui, jusqu'à cctte époquc, fornrait une espèce d'impasse.

f'appellation Rertholet reçue par la rue dont nous
traitons est clestinée à honorcr la mémoire d'un grand
peintre liégeois qui habitait, à la fin cle sa carrière, à
qttelqucs mètres cle cette rue (V. rentl>art d'Atrq,) .

IJertholet n'est cepenclant que le prénont de ce célèbre
citoyen ; il cst un clcs nombreux diminutifs de Bar-
t,hélenty. Flémalle est le nom de famille de I'artiste. Son
père, nn estimablc pei[tre sur verre, s'appelait, en effet,
Retrier Flémalle et sa mère Agnès Soiron. Bcrthotet est
nê le z3 mai :^6l'4, clans la paroisse Saint-Anclré. Tout
jeune, il fut placé comme enfant de chttur à la cathé-
clrale Saint-Lambert. Doué cl'une voix très pure, il savait
eu faire ressortir toute la beauté. Ses aptitucles musicales
iui conquirent bientôt une réputation justement méritée.
Etrtretemps, le peintre Douffet éiant reveuu de Rome,

(l) r.5._i9: Cour, rnaison, jarrlin cxtant hors lâ porte Saincte-U'alburghe,
appelléc la h.tillr BL'ercæar, joind. (l'amont à Paultts Poechet, vers l\Ioes
az thicrs dcs Yingn(s. rcrs Gecrc alle rualle des Albains et d'aval az
r(l)r('scntans Scrlais lrrechon.> (Collttg. Saint-Pierre, Acte du tz juin.l

I}ERROUA ._ RERTHOLET
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