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PREFACE.

Il n'était ltas facile d'écrirc l'h,istoire de la Citë de Liàge. Cette

grand,e uille n'a pas cl'archit'es. Litul catastroplrcs, rnarquées ltar
les d,ates de 1212, dc 1108, de 1167, tlc 1468 et tle 1791, ortt

anéanti la ltlupart des tlocuments qu,i au,ra'ient pu rtou,s renseianer

sur sln ltassé. A l'heure qu'il est, le chercheur tlui tlescend, d,ans

lds sous-soLs où l'ad,mi,nistratiort communule tle Liège a reateilli
ca qu'elle possède de ltapiers n'31 tlecouure que des actes postériaurs

ù larëuol,ution franç:aise (l).
On se trornperai,t si I'on crogait trluaer wt tledonmagunent

dans les sourcas narratiues. Certes, clmme l'a établi le beau,

mémoire rle il[. l,'abbé Bal,au (2), l'historiooraphie du pays rle
l,iège est, au ntoyen-tîge, cL'une ricltese e,ltraortlirruire ct rfa
peut-etre son égale nulle 1tart. Ilais, ecclésiastitlu,es ou rtobles, les

ch,ronitlueurs liëgeois ne se sont ç1uère intéressés qu'à I'lListoire

tles pr'inces-ëuèt1u,es : ils ottt pour ainsi tlirc totalettent ignoré la

uie co»tmunale, at ils rt'ttrtt ltarlë tte la C'ité qu'à l'occasion tles

(l) Sur I'htstoirc tles archir:cs cornmunales de Liège, je renutie au métnoire d,e

M. Th. Gobert dans le Bulletin de l'lnstihrt archéologique liégeois, t. XXXIV (190,1),

(2) En uoit le titte plus loin dans la Bibliographie.



II PRÉFACE.

conllits qlti la t,.t:tta,iattl aLLJt lrisc$ aucc lc prince 0u aLte( L'un tLcs

t:orps prit'iligiés. Las raras lbis qu'ils la mcntionnent, c'est strus

la lonnc tla l'alhtsiort ttu dc la prétéritiort. Cclui de tous les Lië'

ç1eois rpti., étanü lc micut renseigné., eûl ptl ltlus apltrentlre ce que

ttotts laissertt ignr.rer scs pareils, Jucrlues tle llutrtcout't' n'a las

ltortë son attetttion atr, clelît, du tribu,ual dcs éclt'euitts. C'est donc ù la

principauté. seule que sc repplrtent les trësors tle l'ltistoriograplüa

tiëgeoisc : aucune 1)art n'A reuient èr, la Cité. En tl'atttras terntes,

tottt Le mlntle, ir, Liège, s'enrploic à lairc I'ltistoire; nul ne'pertsc

à, l'écrirc.

Les Licgcttis ne Ee sutt uraintent intércsscs au passé de lcur

ttillc tlte lc ,jour oit ils ttrrt cru A troulter tles arguments el tlas

at'nrcs plu,r les lttttes tle parti. Att' XVIP siècla, alors que la ()itë

était brouillëe auec les princes tl.e la maison de Baaière et qu'cllc

cssayait dc sa faire reconnûître c|mtne Ville Libre Intperialc, il sa

lrr.nt»a tles polërnistes qui i,maginèrent LL'aplteler l'histoirc îr' laur

aidc. Egaras, ce sentble, ltar les rëttasseries tles lnr,manistes tle la

Ranttissantc, iLs décitlèrent que Li,ège était en ltossession tle scs

libertés depuis l'épotluc romaine, et que le ltouuoir e,rercé sur elle

ltur les prirr.ces-Llttèr1ues atait une usu.rltation cle tlatc récentc. Ett

Inttant contre r:e p\uu\ir, la cita ne laisait que reuentli,rlu,er tles

tlroits i.ttcorttcstublcs, tlttt n'auaient \tu t;tre 1n'escrits et tlui étaiaü

lthts anciens it Liùge qu,c la domtrmtion épistopale elle-më'me'

't'clle était la tlùse cles Grignoux , IL rt'crt rcste rien au|iourtl'lt'tr'i,

rnnis ellc a été soutütue pendant plusieuts |tinératiotts auec Lutc

passion erLraortlinaire. C'est elle rlui a inspire la pltt4tart des

reuolutiorts du XVII" siècle, c'est clle cncorc tprc ltrof'essaient les

lrurtnras qui, au Xl'IIl", renuersèrent les 1n'inces-éuërlucs et

litn'èrnù letr ltatrie ù l'étranger. trIais, elrcse tnu'ieuse, au ltltr's

litrt iles luttes p}litirlues littrécs par scs atlhërents, elle n'est poirtt

?(u'L,t\ute à pinëtrer tlans I'histrn'ioaraplt'ie Liégeoisr: : on la ran-

r(ttttra dans unc tturltitudc tle pantphlets, }rt ttc la trttuue tléfentluc

par aucutl historien.
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C'est qtte lts historiens n'ont pas porté, plu,s tl'i,ntérit quc lcs
chroniqueurs tlu trttllat-riga au,t tlastirrces tle ta Cite. Dt ceta

s'enplirlttc si l,'r.n consitlère qu'ils se slnt contentés, jusrlu'it, nos
jours, tle compiler at, tlttt au 1thts, tle completer et présenter sous
unc fonne ?l,us neuL,e lcs tlontùes tlcs clronitlu,eurs. l,'isen, çti cst
l,c prcmicr at tlate, ne consulte les arcltiues de ta \ité que pou,r
les fai,ts tla I'ltisloire génëralc. tle la principau,té. l-ottl,lon, qzri a

ltlus rle critirlu,c et qui cornpose nr,ieu* que Fisctt, ne reltrésentc
pas ?.ttt. progùs, Bou,ille a beau hüituler son liurc Histoire tlc la
ville et pays de Liège, rl n'y a lù qu'zut titrc trlmpelff, et, dt{
surltlus, llouille marque déjit tut recul sur ses ilcur tleuanciers.
Les motlernes : l)euez, dc Gerlaclrc, polain, Daris, lt'o?tt ?as
ltoussë phu loin qu,e b'isen. Le p(tiltt d,e rtue de tous ces érudits
est le mëme : l'histoire de la Cité ne fraltpe leur attention que lit
où elle sa conlbnd auec l'histoirc tlu 1tays.

L:n seu,l, ltarmi nos contemplrains, a porté aun annales tLc

La Cité un intérët sincère et semblait appalé à en éhrcid,er lcs
tâùbres. Liëgeois de naissancc ct passiomüntent épris tlc sa

uiaille cité, Irerdhantl Henauu totunait uolontiers son, regartl clu
ûté rlcs choses clynmu,nales et tlcs problèmes çr,'elles souleuaient.
Par nmlh.ctrt', ù part son patriotismc ct slrt ardeul au trauaiL,
cet crutlit nta,nquait tles qualitt)s les ltlus esscu,tielles tt L'historiett.
Esprit fau,n et ne sachant rqarder les choses qu,,ti trtr,uers la
hutctte tle ses ltassiorts ptlitiqites, tlépourtu, tt u,n degré r)trtt-
nant rlc cettc facult,é clc critique suns larluelle iL n,y a ltoirtt
tl'ltistorian, n'ayant que tle la lcr:ture à la place da culture et
tl'itlëes gérùrales, F-ertlinantl Hatturt: était utt Grignoux tlu xVll,
siècle égu'é dans lc XIX". Iitr,istoira, tcllc qu'il no*s la rar:lntc,
ressemblc au,t imagcs rcflL:tëtts Par ces miroirs cutcattes qu,oil
ren(lnh.e Llans les jardins de certains paruenus : c'est u,ne cari_
cature qui h'ahit I'actiort tlifrtrmantc tle la main htunairto, at qLri
cltoque le regartl le plus ind,lgent cot,nrc un attentat it ta digrtiti
tle l'hisroirc,
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L'histoire de la Cite tlc Lièga restait dortc un su,jet en f iche.

Non seuLerncnt perslmrc ne l'a jamais trttitée tlans sort ensemble,

mais, jusrltte dans lcs tlern.iers temps, ellc n'auait pas mèma etë

I'objet rle la moindre monographie clmme tou,t sujet lüstoriçr,a en

a inspirë. La ltremière fois que je m'auisai Lle ilrcsser, plul mltl
u,sage, la liste des mhnoires qui lui ont été consacrés, ,je fus ëpnu-

uanté de la paum'eté d,e la bibliooralthie : elle tenait tout entière
rlans q'uelrlues li.g nes.

Mais s'il, en est ainsi, czrhtheilt, me dira-t-r»t. Tteul-être, atez-
uous p'u, écrire ces trois tolwnes ?

Je uais l,e dire.
Si la uille cle Liège a lterdu toutes scs tu,chiues, cela ne ueut pus

dire que toutes soient tlë.truites, Les documents relatifs à sa uie
intime, it, sa comlttabi,litë, aun séances de son Oonseil communal,
au fortctiortnement tle scs tliaerses institutiorts, sortt peut-atre
irrëmédiablement ptrdus, tnais iL n'en est ltas ile mùne r|'un
grantl nombre d'autres qui, à cuuse tla leur caractèr,e tl'u,tilitc
tluotidienne, ont éte con.serués nilleurs que dans le cofi,e dc

la Cité.

)insi, les principatu actes réglant la uie pubLique 0u consaa,ailt
lu rlroits des citains ont été colligés tla,ns les Paueilhars, recueils

.iuritliques tlont il y auait tles emmplaires presque dans chaqu,c

maisort auant la llit,olutiort de 17fl9, et 0îL tûut Liégeois ltoutait
se renseignct' s?rr' scs tlrotts à ,peu 

1très cotnilrc aujourtl'ltui d,ans

u,rt cotle. [)'autres, relatifs aux conuentiltts 0u aun débats arec

rles établissctnents ccclësiasti,rlues tcls que la cathë.drale, les coltc-
giales, les abbagcs ct clments de Liège et tlu pays, ont etë trans-
rri.ts dans lcs cartulaires tle ces maislrrs, tlui srtnt consertés ltotn.
la plupart, Das cltroniqueurs tlu XIV, et du )-V, siècle, su,rtout

Jean tl'()utremcu*J r,t Jemt tle Stauelot, etl lnt reprotlu,il utt
certain nortrbre , sans d'ailleurs les accompulncr du mointlre com-

tnentaire aqtlicatif. Ertlin, la corresltorttlanca tle h Cité a lofs.sJ

aussi rpteklues traces tlans les arclti,uos tlcs aulres ailles.

./
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Recueillir et classer tous ces documents fuiars était re premi.er
trauail rlui s'imqtosait. Je ne m,y suis pas dérobé, et je crois auoir
réwü à peu 1très tlut ce qui eniste. Le tout 1tourcait, si on le.
publ,iail i,ntégralemmt, former zz Cartulaire de la Cité de Liège
qui serait ile nature à üilommager læ Li,ëgeoi,s, cn ytarti,e du motns,
de la Ttertc ile leurs arehî,aæ communales. peut-être la ui,lle ite Liège
entreprendra't'ella un jour de pubrier ce carturaire; eilc en trou.
aera la table analytiquc d,ans la liste que j'en ai ilrasée, et que je
ne propose de donner au public sous l,a forme il,,un de ces recuei,l,s
que l,es Français appeilmt catarogues d'actes et ræ aüemands
Regestes. On y trou.aera l,es matériaus de l,'hî,sfoi,re d,e Liège
tri,és, classés et ammés à pied il,auore; ce sera, un répertoi,re
ùnilispmsable à qui, aouilra contrô\,w, corriger ou compùiter mon
li,ure, comme aussi à.celui, qui, uoud,ra éitifier sur iles bases ilocu.
mentairæ une æuure nouueltre.

Parallèlement ù, ce recueil, ile d,ocumcnts officiels, j,en aî, fai.t un
aulre c,ntenant, en exrraàts classés par orilre chronologique, tout
ce que les chroniquæ de Liège et ile r'ëtranger racontent au sujet
ile la cité. Læ pragtortions de ce recueil sont des prus modætes,
et il est instructif moi,ns par ce qu,il nous apprend, sur l,lttstoî,re
ile la utlle ile Liège que par rc qu,il, nous l,aisse ignorer, puisqu,il,
atteste d;une manière éclatante ce que je itisais ytl,us haut ilu peu
d'intérêt que l'histoire ite ta cité enaisagée comme telte inspirii,t ù
nos aîetru annalistæ.

Mi,s cnsemble, éclnirés et commoûés I'un par l,,autre, mes deuæ
recueàls 1trésentai,mt iles mul,ti,tuiles ile fragments qui,, même
groupés et cln'ssès selon les lois d'une pruilmte înd,uction, étaient
biat loî.n ile rætôtuer l,aspect ile la aie ilisparue. Il a fallu, pour
arrî,aer ù cel,l,e'cî,, intmsifier ra méthod,e hi,sroriquc et rui demander
tout ce qu'clle était susceptibre de ir,onner. En disant que j,ai æsagé
il'interpréter le particuri,er par re générar et re rocar par ïuniuerà,
je crains ile parler un langage barbare qui rebutera ltl,us d,un d,e
ntes lectettrs, Je suî,s donc obti,gé d,,entrer àci, ilans quelque itétai,l
pour me faire comprenilre.
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Liiège n'a pas été un phénomèrte isolé dans l'histoi,re ilu mond,e :

elle ne re4tré"sente qu'une tles innombrables mani,festattons de cet

æprit de l,ôberté locale qui,, au mlyen âge, s'æt tratluit par la
crëation d,es conmwtes. Totr,tes les eommunes lnt enlre elles, à

côté ile nombreuses différences, d,es ressemblances qui, lanr donnent

un air d,e famil,le. El ilans cette famil,le il, y a des groupæ régio-

naau qui se coractirisent encore par certains traits s1téciaua, ut
sorte que si aous connaissez les caractères de la famille et ceuu du

grrupe, il ne uou,s sera pl,s dilficile de relrormer les traits de l'une

et de l,'au,tre d,ans ch,acun de leurs membres,

Cela étant, la méthod,e d,e ce li,are ilasai,t consdster et consisle

essentiellanent d,ans un perpéluel trauail, ile comparaison : c'est

eelle que j'ai, appli,quée dans I'Histoire poétique cles lIlêrovingiens

et d,ans la Notger cle Liège. Il ne nt'aptpartient pas de dire ee que

j'm ai tiré; j'aà conscienee, toutefois, ile lui être red,eaable ilu peu

que le lecteur i,nstru.it trouuera à louer ilans mes pl,ge§.

Je manquerais ù la justice si, après auoir signalé læ difficultés

qu,e j'ai eu à, uai.ncre, je ne sîgnalais ici, l,es traaauu de quelques

éruilits qui ont faci,l,i,té ma tdche.

Infatigable éd,iteur de teutes, M. Stanislas Bormans a mis à

la dispotition des historiens, pour la première fbis, une mullitud,e

d,e doetmenîs précicun, tanlôt en les publiant i,ntégral,cment,

tantôt en en dræsant iles rëpcrtoires qui, sont un uraî, fil d'Ariane

pou.r le cherclwur obligé de s'orienter à traaers les broussai,l,les

d,es recuei,ls manuscri,ts. On aerra presgue ù chuque page de mort

liurequelemyùoi,i'ai,fait d,e son Cartulaire de I'église de Saint-

Lambert, et l'on pouma constaler que les ilerniers chapitres tlu

tome III reposmt m granile partie sur l,e mémoi,re d,'Onofrio, dont

nous Lui, ileuons la publi,cation. Je dois pl,us encore ù un autre

ræueil, du même érudit qui n'est pas ci,té une seule fois dans mes

notes et sans lequel, ie croi,s que ie n'aurats iamais mtrepris d'é'

cri,rece liurc: c'est son Inventaire chronologique des Paweilhars

conservés dans les dépôts pul-rlics et les bibliothèques privées

I
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de la province de Liège (l), euwe quî,, sous son aspe.ct rnodeste,

reprkente tme sornme énorme d,e labeur coult,geufr ct Ttaticnt,
Lorsgue, d,etemlts en tenxps, il, est arriué à M. Bormans iJe meltre
en @u1)re sæ matériau,æ, il, nou,s a tl,onné, sur la topographie ile

Ltège, sur les anci,ens métiers, sur telle ou tel,le de nos sources

narratiaes, des monographi,es d,'un grand, intérêt et qui, ont été le
point de ilépurt ile Ttlus d,'un autre trauaill,eur. C'est en s'inspi,rant

de lu,i et en appl,iquant la méthode qu'i,l, a inaugurée d,ans ses

Recherches sur les rues de l'ancienne paroisse de Saint-André
à Liège (2) que IIL Théodore Gobert est deuenu l;historien autorisé
des Rues de Liège.

L'ouurage d,ont je ai,ens ile transuire le titre est d,e ceuû qui,

il,onnent plus qu'ôl,s ne protnettmt. Les noms ile rue, nés sponta.

nément ilans un temps ott l'on se persu,ailai,t quc ces aocables

ilotuent serui,r à désî,gner leur objet et non à glorifiu d,es grands

hommes authentiques ou apocryphes, cachent sous leurs ï)ropor-
tions eni,guës, à la manàère dæ phonographes i1'aujourd,'hu,i,

l'éclto retenti,ssant il,es ilramas et des catastrophes il'autrefois : les

î,nterpréler, c'æt fai,re entendre aufi cunternporai,ns l,a uoiu du
passé d,ans toute sa oérité sonore. Il, s'ensui,t que le liure d,e

M. Gobert n'a pas seulement résolu l,a plupart des questions rela-
ti,aæ ù l,'hi,stoire topographi,que ila la Cité (3), mai,s qu'en plus il'un
de sæ arti,cles il, apporte une contribution eucel,lente ù, son histoire
p ol,i,t i que et r eli,g îeu,s e.

Il me reste à, signaW enoore le l,i,are ile M.le cheuali,er d,e Bor.
fiian sur Les Échevins de la souveraine cour cle justice de Liège.

(l) Procès-terbaut, ile la Commission lioyale pour la publication dcs anciennes

lois et.ord,onnance§, t, YI.

(2) Liège, Cdtmdnnc. 7867,

(3) Je dis la plupart, et quel plus bcl éloge poumais-je .fairc du liute? Je serais

fâché que M. Gobet t'outtdt ce jugement trcp rcstrictiî, mais dans le tlomatnc de

l'érudition, si bicn moiæonné que soit un champ, il a toujoto.s été possible et p,r»tts

cle qlancr, et je le lais sana en demand,er la pennission,

)
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Consacrë ù' la plus importante instituti,on iud,iciaire ile la pri'nci'

pauté, et ilont I'histoire æt si i,ntimement unîe à celle ile la Cité

elle-mêne, æt ouarage ressuscite tout le personnel, de ce tt'ibunal

et il éluciile, en passant, nornbre ile questions auea une fermeté ile

critique et une sûreté il'information i,mpeccables. J'ose ilire, après

aaoir manié penilant plusieurs années le lfure ile M, ile Borman,

qu'il ptut être consiiléré comme l'æuare la plus ranatquable de

l'éruilî,tian l,iégeoise au XIX" siècle.

De mon propre lrauail,ie ne d'i,rai, rim, sinon gueiene m'en

dissimule aucunement læ mul,tiplæ iléfætuosités. Mieua que Ptr'
sonne, j'en connai,s les l,acunæ, les emanrs, læ témérités, las

incorrections d,a forme, et iusqu'ù l'insufftsante toilette ile telle

pièce justi,ficati,ue qui, a ilù être impri'mée il'après une copîe non

col,lati,onnée. Je pri,e le lecteur ile rne parilonnu toutæ cæ taches

à raison iles conili,tions ilans lesquelles il, m'a fal,l,u trauailler- J'ai

peut-être le d,roit ile comptæ sur son î,nilulgcnce pour un lôare

commencé ù Liège, contî,nué ù Rome et acheaé d,ans un aillnge

brabançon. ll n'a pas tenu à moi, qu'il ne alt le iour auant lc

mornent otr. les ræsourcæ iles bî,bliothèques et iles archiaes lié'

geoîses ont cæsé il'être ù, ma ilisposîti,on quotid,i'ennc, En réalôtë,

îl m'u coûr.té trois ans de plus que ie n'aaaîs préau : ie crogais

l'acheuer en 1906, au moment ott,ie quàttais Liège, et i'éctùs ces

lignæ ù l,a fin il'e l,'année 1909.

Au surqilus, ie ne regrette pas te temps que i'g aî, consaué, De

toutes les besognæ sci'enti,fiqucs, la plus agréable æt cell'e quô con'

siste à euploru l,e premi,er un ilomaine aierge et ù y traæt læ

chemins par l,æquets on Pt,ssera après aous. C'est une satôsfaction

que j'aô goùtée il,ans une large mæure penilant tout l,e temps qu'a

il,uré mon labeur. Je uouilrais en uaoir une autre : c'est gae mes

lectzurs lùégeois g trouuassent quelque, trace il,e la sgmpathie sôncère

que je garile au peuytle parmî,lequel se sant écoulés quarante ans

tle ma uie.

Assche, l,e 19 octobre 1909.
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INTRODUCTION

LES COMMUNES AU MOYEN.AGE

La civilisation n-roderne s'est élaborée alr coLlrs
des siècles dans trois centres successifs. Ce furcnt les

monastères pendant le haut nroyen-âge; pendant Ie

bas moyen-âge cc furent les communes; depuis Ia
Renaissance, ce sont les États.

Après que lc déluge de la barbarie se fut répanclu
sur le monde romain, la première condition de la
vie civilisée, c'est-à-dire la paix, ne se rencontra plus
que dans le cercle étroit de la famille. En delrors
de cette petite société naturelle reposant sur les liens
du sang, Ies relations furent à la merci de la violence
et I'autorité publique ne servit qu'à régulariser I'em-
ploi de'celle-ci.

Le monastère apparut dans ce mclnde rudimentaire
corlme la première forme d'une société pacifique,
ouverte à qui voulait en faire partie et reposant sur la
haute notion de la fraternité hun-raine. Là régnaient,
avec la paix, l'ordre, la discipline, la charité, le
dévouement à I'idéal commun. On y conservait pré-
cieusement, pour les transmettre à l'humanité, les
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grandes vérités religieuses, les préceptes de la loi
morale, le cr-rlte et les méthodes du travaii, les jouis-
sauces de la vie intellectuelle. Chauds ct lumineux
fbyers de culture sociale, Ies monastères avaient url
ra-yonnement immense qtri allait réchaulïer aulour
d'eux et appeler à une vie rneilleure les masses en-
gourdies du nronde barbare. L'existence était si
douce dans ces nids monasriques protégés par la
conscience des peuples que l'Eglise entreprit de la
réçrandre dans son clergé en le groupallt, à partir dLl
VIII" siècle, en collèges ou chapitres prariquanr la vie
commulte, mais moins rigoureusement cloîtrés. Ces
collèges furent, à l'origine, des monastères dont la
porte restait elltr'ouverte, et ils procurèrent, du moins
ell partie, les mêmes bienfaits à leurs membres. La
carte de I'Europe a çrrésenté pendant six cents ans
l'image d'un archipel dor-rt les monastères et les cha-
pitres auraient été les îles, et cet aspect de la civili-
sation occidentale a duré jusqu'à l'avénement des
colTlmunes.

I-es communes ont été les héritières et, ei certain
point de vue, les continuatrices des monastères, On a
dit cle ceux-ci qu'ils étaient des communes cloîtrées;
on pourrait dire des communes qu'elles ont été cies
monastères laïques. Comme les monastères, mais
avec des proportions agrandies, elles furent des foyers
de civilisation ar-r milieu de la barbarie féodale.
Comme eux, sous la protection de leurs murailles,
elles reconstituèreltt des types de communauté et réa-
lisèrent une conception meilleure de Ia vie sociale.
Ressuscitant l'esprit de solidarité, qu'elles opposaient
â f individualisme féodal, elles créèrent une atmo-
sphère plus respila§lg, au sein de laqr-relle l'être
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humain conquit les plus précieux biens de Ia civili-
sation:la paix d'abord, puis, à sa suite, la liberté
personnelle, l'aisance qui est fille dr-r travail, la
conscience de sa torce et de sa dignité.

Ainsi, le rnonastère et la commune, chacuu dans
ses limites propres, ont été les groupements sociaux
dont l'Etat devait se borner, par la suite, à élargir le
cadre, mais sans l'altérer. Les tbrmes de la vie des

natiorls sont restées ce que les ont faites ies moines
d'abord, les communiers ensuite. C'est datts ces dettx
types primitifs qLr'il faut éturlier la société moderne,
si l'on veut comprendre ses origines et se rendre
colnpte de ses développenlents historiqr-res.

I-à est l'intérêt de I'histoire des villes, et, pour tout
dire, de chaque ville. ll u'en est pas une seule qui,
prise sépar'érnent, rle nous oflre en raccourci, dans
l'ensemble de ses vicissitucles, I'image de la civilisa-
tion elle-même. Ce que les annales de chacune ol'lt
de local n'intéresse que ses enfants, ce qr-r'clles
offrent cl'universel captive et intéresse toute I'hurna-
nité. I-e jour vienclra où, toutes les recherchcs par-
tielles terminées, il sera possible de raconter, ltolr
pas telle ou telle commune déterminée, trais la
colnmune elle-même, euvisagée clans ses caractères
les plus universels.

Ce jour là, la synthèse de I'histoire du moyen-âge
sera en grande partie réalisée. On comprendra alors,
mieux qu'aujourd'hui, les lois qui ont présidé à
l'évolution de la civilisation moclerne; on se rendra
compte de I'itinéraire suivi par la société pour arri-
ver à l'état où nous la voyons actuellemc'nt, on verra
comntent a agi, tour à lour favorisé ou contrarié par
les coujonctures, Ie mouvernent de progrès auquel
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ot'éit le monde, comment s'est dégagée graduelle-
ment la pensée politique qui le pénère pour l'orga-
niser et pour l'appeler à de nouvelles destinées.

Quand ce livre sera-t-il écrit? Peut-être pas dans
un avenir rapproché. Les matériaux qui doivent ser-

vir à le composer sont loin d'être réunis, et, lorsqu'ils
le seront, il faudra à I'historien, avec une érudition
universelle, une puissance d'évocation qui se ren-
contre rarement. Les pages qui suivent ne seront pas

même la table des chapitres de ce livre futur, mais
elles en feront comprendre l'immense intérêt.
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Des flots cl'encre ont été versés, pendant le dernier
siècle, au sujet de l'origine des communes' Long-
temps, on l'a cherchée un peu partout dans un
passe préhistorique, à Rome et chez les Germains'
ilecheiche fallacieuse et stérile, que l'érudition de

nos jours a eu la sagesse d'abandonner ! On s'est

rendu compte, enfin, que les communes ne sont Pas

des germes contenus dans la civilisation antique ou

dans la barbarie germanique, et que le moyen-âge se

serait borné à faire fructifier. On a reconnu qu'elles

sont, comme les monastères, quelque chose de nou-

veau, qu'elles naissent de leur milieu et qu'elles

s'expliquent par lui (r).
Cèta- ne veut pas dire qu'il n'ait pas existé des

institutions semblables dans les sociétés qui ont pré-

cédé la nôtre. Tout au contraire, les cités grecques

et latines de l'antiguité présentent d'étonnantes simi-

litudes avec les communes du moyen-âge. Mais ces

similitudes s'expliquent autrement que par un lien

(r) Sur la question de l'origine des communes' nous ne possédons pas de

,.r.iti.,.,. 
"tporé 

qrr" celui de M' Henri Pirenne ; L'ortgtne d'es constitutîons-

urbaincs r|,i moyen-age dans la Reoue historiqtt'e, t' LIII (1893) et t' LVII
(1895). V. aussi les inJications plus sommaires de M' J Flach dans Les Ori'
gdnes d,e l;ancienne îrunce, t. II. p, zt5-225, Quant au livre de A' Wauters,

ies Libertés communal,es cn Bel,gique , Bruxelles, 1878, ie Partage I'avis de

M. Pirenne, estimalt qu'il représente plutôt un recul qu'un progrês sur-le

Flanclrische Staats- untl, Rechisgeschichüe de Warnkoenig, qui est de 1835-

r842.
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iniaginairc dc liliation. I-à, colrrrlrc ir:i, les centres
urbains représentent la rlênre lrhase du c1évcloppe-
rnent de la civilisation : celle oir il faut franchir les
portes des villes pour trouver un régime cultivé, les
campagnes étant livrées à la barbarie. Les corntxu-
rrcs du moyen-âge ont parcouru, dans des sociétés
nouvelles, I'itinéraire qu'avaient déjà fait celles de
I'trntiquité, mais elles ne leur ont rien emprunté,
puisqu'clles ne lcs ont pa5 même connlles. Si elles
()rlt avec elles de nonrbreuses analogies, c'est parce
que les unes et les autres sont issues des mêmes causes
générales : leurs ressemblances sont de sceur à sæur,
et ncn de mère à fille.

L'origine cles comrnunes clu moyen-âge est hurnble
et tardive. Pendant les premiers siècles de cette
longue période, les villes n'ellrent rien qui les
distinguât du plat pays au point de vue politique.
I3icn ;rlr"rs, la prépondérance appartenait aux campa-
gnes, oir vivaient, remparés dans leurs fermes, Ies
puissants qui fbrmaient l'élite de la nation et qui
éterient lc's arbitres de ses destinées. Les villes, appau-
r,'rics, clépeuprlées, hnmiliées, ne contenaient plus
rlLl'une iropulation d'artisans souvent réduite à une
dcmi-servitLlde. Leurs nraisons sordicles se groupaient
cornme, tremblarntes autour de gigantesques moltu-
rneilts en ruines, témoins désolés d'une époque
nreillcure, qui servaient de carrières où I'on venait
s'ap;rrovisionner de rnatériaux à bâtir. Ces chétives
corlrnrunautés, avant cle reconquérir ieur rang primi-
tif, durent redescendre tous les degrés de l'échelle
sociale et rerlevenir de simples villages agricoles. Elles
étaient comme 1'rerdues dans leurs enceintes antiques,
où, avec des cabanes et des décombres, on trouvait
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des vignobles, des jardins, des champs cr-rltir'és (r). Il
1àllLrt des siècles pour faire rerronter les centres
urbains à leur niveau antérieur. Ce lut un lent et
Iong travail, clont il serait intéressant c1e suivre les
phases, si Ia barbarie des âges, semblable à une
neige hivernale, n'avait étendu son manteau d'oubli
sur la silencieuse germinatior-r de la vie renaissant
tlans ses milicux historiques.

[,e point de départ de la résurrection est clans
I'action bienfaisante de l'épiscopat. A partir du V"
siècle, les évêques sont dans les vieilles cités rornaines
ce qu'ils y resteront jusqu'à la fin du XI", la force
bienfaisante à laquelle tout le monde demandera le
salut. Autant il y a de diocèses, autant il y a cle

petites capitales ori, autour d'un homme qui colr-
mande au nom de Dieu, se reforme ou se conserve
tout ce que le temps comporte de civilisation. La
vigoureuse impulsion donnée au mollvement social
par Ies grands Carolingiens du VIII" siècle accélère
le progrès :, les évêques, sous le couvert de I'immu-
nité que I'Etat leur octroie toujours plus large et
plus fréquente, deviennent de vrais chefs d'État et
souvent des princes territoriaux, investis des attributs
de la souveraineté.

Patrons et protecteurs de leurs villes, les évôques
en fbnt des foyers de culture. Lorsque, vers la fin du
X" siècle, ils purent, au moyen des conciles, généra-

(r) 11 n'y a pas d'exemple plus saisissant que celui d'Autun Dans son en-
ceinte romaine, qui subsiste encore, se sont cachées au moyen-âge deux villes:
Château et Marchaux, chacune fortifiée: entre elles, des maisons éparses, qui,
en se multipliant, finirent par former une agglomération reliant les deux villes
en une seule. C'est l-ouis XI qui en r477, donrra des institutions municipales
à la clonble ville. V. Altlun et s?s rnollltmetats par H. de Fontenay, avec rln
précis historique par A. de Charmasse, Autun, 188g.
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liser leur influence et étendre à des contrées entières
les bienfaits de la -frêve-Dieu, les villes furent les;rre-
mières à recueillir les fruits précieux du travail épis-
copal. Appelée à participer aux efforts de ses pontifes,
la population urbaine trouva, dans les ligues de la
paix créées par l'Église, des modèles cJ'oiganisation
qu'elle ne devait pas tarder à imiter (r). L'idéal que
poursuivaient ces ligues n'était-il pas celui qui répon-
dait aux plus chères aspirations de tous les citadins ?

Ils soupiraient après la paix au milieu d'un monde
qui déchaînait à chaque instant sur eux les horreurs
de la guerre; or, voici que la paix leur apparaissait,
non plus comme un rêve chimérique, ainsi que le
croyaient quelques-uns, mais comme un but facile à
atteindre par Ie concours des volontés unies, Les
ligues de la Trêve-Dieu n'ont certes pas été le germe
des cornmunes, mais elles ont placé au berceau de
celles-ci des modèles et des types qu'elles ont eus sous
les yeurx dès l'originc, et qui ont été pour I'esprit
communal un stimulant des plus efficaces.

Le XI[" siècle se lève sur une situation nouvelle.
Les bienfaits du régime ecclésiastique ont attiré les
populations autour des grands foyers de la vie reli-
gieuse : elles y ont trouvé des milieux où elles

(r),< S'i1 est incoutestable que l'associatiou depaix u'a pas engcndréla
colrll)luuc, elle a dr.r moins donué naissance à tles idées, à des habitudes, à
cles t'uits qui ont pu contribuer à précipiter 1a tentative d'affranchissement.
Le serrneut r^r:lenuel prêté par tolls les paroissiens. la constitution de nrilices
paroissiirles appclées à marcher contre lcs seigneurs récalcitrants, l'existence
d'une !ustice spéciale char.gée de pr-rnir les infiacteurs de la paix, telles sont
les institurions qr-ri peuvent a',.oir ilspiré aux habitants des centres urbains
l idée de conclure err!'c eux. n:ais certe fois à leur bénéfice exclusif et en leur
Propre llom, des associations analogues, alant Lln caractère municipal ».
(À. Ltrchaire, Maituel, tles Instittüiotts ft"attçaises, [rértode des Capëtietu
d,irects, p, iiZ+).

t
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peuvent se livrer tranquillement aux arts de la civi_
lisation. Ceux-ci refleurissent à I'ombre des sanc_
tuaires où les évêques les appellent à embellir Ia
maison de Dieu. L'industriè se développe, et Ie
commerce, à qui la Trêve_Dieu a rendu quelque
securité, prend un nouvel essor. De ville .r, vill.,
9" plyr en pays, les produits circulent et s'échangent j
Ies vieux centres se repeuplent, de rouveaux centres
se forment. Aux cités d'origine romaine, aux bour_
gades d'origine monastique, ,ux villes engendrées,
comme Aix-la-Chapelle, Francfort ou Nuiemberg,
par quelque palais impérial, viennent s,ajouter Iàs
innombrables colonies qui naissent au bord des
fleuv_es navigables. Souvent, et en particulier dansI-"r Pays-Bas et dans I'Allemagne orientale, elles
dépassèrent en population .t "i richesse l.; pl;;
fameux parmi les cenlres anciens.

- La jouissance d'un régime de paix et de sécurité
fut pendanr longtemps là gloire .i tu joi" des villes,
avant gu'elles se remissent en marche pour la conquête
de privilèges nouveaux. Le mot de paix avait àlors
pour elles. le prestige qu'en d,autrei temps devait
avoir celui de liberté ou aujourd'hui cerui dà justice :
toujours la multitude a été sous le charme de ces
rnots cl'ordre sonores qui formulent tout un idéal en
un seul cri. Il y avait dans ce mot une douceur dont
Ies bouches ne se rassasiaient pas; des villes .,upp"_
Iaient la Paix; les hôters de viire étaient t"s mai!àn.
de la paix, les statuts communaux étaient la charte
de paix, Ies ofÊciers communaux portaient Ie nom
de paiseurs ou d'apaiseteurs. II faüt lire t,hymne â
la gloire de la paix entonné dans le préambule de Ia.
charte de Valencienlles par le clerc qui l,a transcrite.



On croirait elttendrc le poètc qui écrivit, à pett près

darrs la même région, le prologue de la Loi Saliqut' :

c'est, cle part et d'autre, le même sentiment d'enthou-

siasme "i d" fierté patriotique. En terrnes moit.ts

lvriques, la charte de Strasbourg exprime ce sentimct-tt

d'un" manière non moins fervente : " Strasbourg,
,, clit-elle, est arrivée à ce degré de gloire que tout
, homme, l'étranger comme I'indigène, y possède la

:, p6iv en lout temps et vis-à vis de tous (r) ».
-Ces 

années printanières, visitées Par I'obscur pres-

senlimeut des grandes destinées futures, pcuvent ôtre

considérées comme l'âge d'or des villes' Au nrilieu
cl'un monde ot\ sévissent toutes les bourrasques de

la vie féodale, elles forment des irnmunités laïques

où, comme daus celles de l'Église, on voit se p1{-

parer les richesses de I'avenir. Car la paix est

iëconcle : elle rayonne, comme le soleil, sur les

sillons de la vie, et elle y fait éclore les fruits et

les moissons. A I'ombre des cathédrales ou des

sanctuaires monastiques, i1 se développe graduel-

lement cle nouvelles relations sociales, déterminées

par les besoins d'une population pacifique et labo-

.i"rr.. Un droit urbain s'élabore peu à peu, qui

simplifie les formes surannées de la procédure et qui

garântit aux populations une justice pluséconomique
ét moins brutale (z). Le vieux droit féodal, qui cotr-

tinue de peser sur les populations des campaglles,

ri'est plus, pour les habitants des villes, qdun droit

xxxtv INTRODUCTION.

(r) Ad formarn aliarum civitatum in eo bonore condita est Argentina' ut

omnis homo tâm extraneus quam indigena pacem in ea omni tempore et ab

omnibus habeat. Premiet StatLtrecht de Strtsbourg,art' t.dans Keutgen,p'9ll'

(z)PaulViollet,Eisloiretlesinstittltionspol,itiguesetadministratixestle
la France, t. III, P' 28.
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i,riquc, unc /oi odieuse ct irtnomntable, et ils ne crai-
gnent pas de qualifier de coutumes ntauyaises les
usages clui cn découler-rt (r). C'est chose étonnante
t1-re l'étenclue de la transformatiolt qu'ils font subir.
elt un teml'rs relativement court, à Ieur régime juri-
r'liqr-re. IIs suppriment le servage, ils déclarent Iibre
celui qui a vécu chez eux all et jour sans être
réclamé par un maître, ils laissent tomber en
désuétude la rnain-morte, ils abolissent le retrait
lignager, ils proclan"rent I'inviolabilité du d-omicile,
ils se déclarent exempts du duel judiciaire et des
ordalies, ils sr-rbstitr-rent à la pratique barbare de la
compositioz la sanction efficace du talion, ils pro-
hibent dans I'enceinte de Ieurs murs la guerre privée
ct le port des armes, ils créent l'originale et salulaire
pratique de l' " assLlremenf », eue Ie droit moderne
a laissé tomber à tort, ils entourent d'une protection
spéciale le marché c't les lransactions corrmerciales.
A l'abri de leurs hautes murailles, ils respirent Lrne
atmosphère juridique dont Ie paysan ne connaît pas
la clouceur. En attendant que le souffle émancipa-
teur, sorti cles enceintes urbaines, aille appeler à la
vie les campagnes engourdies, c'est dans les villes
seulement que I'on goûte le charrne de la liberté :

l'air de la ville rend libre, cornme disait le dicton
allernand (z).

(r) On lit daus le diplôme irnpérial de r r r r pour Spire : Ornncs qui in
civitate Spirensi modo habitant vel rleinceps habitare volucrint - - - a lege
nequissimâ et infandà, videlicet a parte illà quae vulgo buLeil vocabatttt, per
quam lota civitas olr nimia,n pâupertatem adnichilabatnr, ipsos suosque
heredes excussimus. Et à Namrrr, la charte d'affranchissement de r:r4 fait
tenir le même langage au comte : ab iniquis legibus liberam esse constiluit,
Burgrret, {-)artttlaire de Nuuun-, t. I, p. ro.

(z) Stadtluft macht frei.
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Mais le noLrveau droit suppose un juge qui I'ap-
plique, et ce juge, quel sera-t-il? Ce ne sera pas celui
des vieilles centènes, car il ne connaît et ne peut
appliquer que le droit barbare. Il faut un autre

iuge, il faut une autre juridiction que celle du plat-
pays, qui reste soumis à la coutume ,, odieuse et
innommable , On voit que la naissance du droit
urbain a pour corollaire l'érection de la ville en
circonscription judiciaire distincte, ayant ses juges à

elle. D'une manière générale, on peut dire que ce
progrès fut réalisé au cours du XI" siècle, qui est
pour les communes un âge en quelque sorte pré-
historique, dont elle n'ont pas gardé Ia mémoire (r).
Car I'enfance des collectivités est comme celle des
individus : elle n'ont pas conscience d'elles-mêmes et
le souvenir de leurs origines est noyé pour elles dans
les ténèbres uniformes du passé (z).

Mais ce qui nous parle éloquemment de ces âges
oubliés, c'est la passion extraordinaire avec laquelle
les citadins ne cessèrent de défendre leur grand pri-

(r) Je ne vois qu'un seul exemple où la centène de l'époque fianque se soit
conservée iusque dans les temps modernes, groupant dans le même organisme
politique les habitants de la ville et ceux de vingt villages environnants : c'est
celui de Pontarlier. V. Augustin Thierry, Tabl,eau, de l,'ancienne France
nutzicipale, p.374

(z) Il est donc bien rare que nous assistions à l'éclissemeut qui détache une
ville de la circonscription iuridique dont elle a fait partie à l'époque franque.
pour l'ériger en ressort de iustice distincte du plat-pays. Nous ne constatons
le fàit qu'à une époque tardive, où il n'a plus la même portée qu'aux Xe et

XIe siècles. Voir par exemple, la charte d'affranchissement de Calais, donnée
en l2lo par Renaud de Dommartin, comte de Boulogne: Notum fieri
volumus quod nos scabinos de villa nostra de Kaleis et probos
homines nostros de eadem villa et omnes infra banleucam de Kaleis habi-
tantes a communitate aliorum hominum nostrorum de terra de Merc sepa-

ravimus, ita quod jura sua et libertates suâs sicut eas habebant antequam
a predicta communitate separati essent, possidebunt. Wauters, Les l,ibertés
comwunal,es en Belgtque, Preuoes, p. 67.



INTRODUCTION. XXXVII

vilège de ne pouvoir être distraits de leur juge naturel.
Relever d'un juge étranger, c'est être arraché à
l'atmosphère natale pour retomber sous l'empire du
droit barbare et perdre tous les bienfaits qre procure
la vie urbaine. Aussi n'y a-t-il pas de liberté qui soit
plus souvent et plus expressément formulée dàns les
chartes.

C'est ce régime d'aurore, où la communauté
urbaine n'est encore qu'une paix et non une com-
mune, que nous font connaître les plus anciennes
chartes d'affranchissement. En le consacrant à la
demande de leurs villes, Ies princes territoriaux le
constatenl, ils ne le créent pas. De même que I'enfant
existe avant son inscription aux registres del'état_civil,
de même la coutume urbaine est antérieure à son
inscription au livre de l'histoire. Les chartes ne
mettent Ie droit urbain par écrit qu'à un moment où
il a.depuis longtemps subi l'épreuve de l,expérience,
et I'on a très justement fait remarquer que, sous ce
rapport, elles archai'sent, c'est-à-dire que le régime
qu'elles consacrent est en retard sur la vie (r).

Il faut dire plus. En octroyant la charte demandée,
Ie seigneur, que ce soit I'empereur, le roi ou le prince
territorial, n'entend pas rédiger le code compiet de
Ia ville. Il ne met par écrit que les articles essen_
tiels de la corrtume, ceux poui lesquels on veut sa
consécration spéciale, ceux qui sont contestés ou qui
ont, comme on dit aujourd'hui, un intérêt d,actualiié.
Souvent, il déclare qu'il ratifie aussi les autres articles
dont il n'a pas souvenance, et que la sanction vaut

(r) Vanderkinderc, tra premiàre plwse d,e l,,éool,utlon constitutiotuælle des
cornnl,uncs fl,amandes, dans Annales d,e l,Est et du Nord,, rgo9, p. 4g.
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polrr tous les botts usagcs de la coutr-ttne, tlême s'ils
ne sont pas repris dans sa charte (r).

Il est inutile d'insister, après tous les historiens,
sur I'irlportance qu'avaient les chartes pour les villes.
Si elles ne créaient pas leurs libertés, elles en étaient
la solide garantie. Tant que les villes ne possédaietrt
pas de charte, ou dès qu'elles I'avaient perdne, elles
étaient à Ia merci de I'arbitraire princier : on sait cc
qu'il en coùta aux communes lombardes dr-r XII" siè-

cle pour avoir cru pouvoir se passer de la cousécra-
tion du souveraitr. Lesvilles. en général, ne reculaient
devant aucun sacrifice pour se la prrocurer : elles
donnaient au prince tout I'argent qu'il leur detratr-
clait, et elles ne se formalisaient pas cle I'eutenclre
clire, dans l'acte, qu'il leur octroyait telle ou telle
liberté, alors qu'elles la possédaient depuis long-
ternps. Urre fois nanties du précieux docutneut, elles
le serraient avec soin dans leur ,, arche )), qui ne

s'ouvrait qu'avec trois clefs confiées à trois person-
nages différents. Certaines villes de France et d'Alle-
magne allaient plus loin et faisaierrt graver sur la
façade de leur cathédrale, en lettres de bronze on

d'or, soit leur charte tout entière, soit ses dispositions

(r) Ainsi, et tr75, Ie comte deLooz, donnant à la ville de Brusthem les

franchises de Liège, les énumère longuemeut et conclut : Et si quid de
jure Leodiensi in hâc chartâ est praetermissum, quod Postea possit adiicere,
hoc benigne concedimus eis habere. Piot, Cartul,aire d,e Satnt-Trontl,,l, l,
p. rz8. - Ainsi encore la charte de Malines donnée le r3 décembre r3ot :

« Voert alle goede oude usagen, die hier inne niet bescreveo en syn. die
selen wi houden, die ons orborlec ende der stad syn, bi rade der scepenen. »

Dans David, Geschied,enis der stad, uan ùIechelen, p. 4bo,
Has itaque praenominatas consuetudines, et si quas alias ex oblivione

omisimus quas Tornacenses habere soleant et debeant, ipsis - - -' conces-

simus. Charte donnée par Philippe-Auguste à Tournai en r r88, 8ABB, rpr,
P. 290.
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principales (r), Et I'on peut dire qu'il n'y avait pas
une commune où le plus humble des bourgeois ne
portât gravés dans son cæur tous les articles cle la
loi comrnunale.

Ces libertés primitives ne consacraient guère de
droits politiques. Elles consistaient dans un droit
civil et pénal plus humain et mieux approprié aux
conditions d'existence des populations urbaines; elles
consistaient aussi en certains avantages ou cn cer-
taines garanties d'ordre économique. Les villes
u'étaient pas eltcore des persolles politiques; c'étaient
dcs communautés, non des communes. Les plus
anciennes chartes sotlt muettes sur les insritutions et
sur lc gouvernemeut; elles ne contiennent auclln
article relatif aux droits de Ia collectiviré, elles ne
garantissent que ceux des individus.

Telle est la féconde éclosion de la vie rnunicipale
se rlégageant des ombres tutélaires du XI" siôrle.
C'est ce siècle qui a jeté, sous ia forme cl,un droit
llouveaLl, les solides assises sur lequel s,est élevé
l'édifice des libertés corrmunales. Alors que, pcndant
ses premières années, le droit rlouveau ne faii encorc
que se ntontrcr timidement dans le fameux code de
l'évêque Bouchard de 'Worms, 

11oLls constatons que,
vers lroo, la plupart des grands progrès sont déjà
réa-lisés. Huy est en possession dc sa charte depuis
ro66, et lai rnain.morte n'est plus qu'un fâcheux iou-
vcnir. Au moment où comrnence le grand branle-bas
dcs croisades, les populations urbaines ont franchi

( r ) ,\irrsi, e. Allernagne, Worms, Spire, Ma1-ence : v. Ar,old, .F,r,ei.s tridte, t.l,
pp. rgr et :49. Eu France. Montélirnart et Crest, v. Delo_çe, Dcs ch.ti,h,s lüpi_
(lütr't's c)t I:t ttttcc J.ansla BibltotlÈt1ta: ùc l'Iicole tles chu'res, z" séric, t. liI.
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la première étape du chemin qui devait les tneuer à

la liberté plénière (r).

(r) Augustin Thierry a écrit : « I-e dixiêrne siècle et le siècle suivant

marquentr pour la populatiort urbaine, le dernier terme d'abaissement et

d'oppression. » Essai stl.t'l,'histoire du Tiers-Litat, éd. Garnier, p. 29, * C'est

le contrepied de ce qu'enseigne I'histoire' Confbrmément z\ l'esplit de son

temps, Thierry n'a envisagé dans les communes que les libertés politiques;
i1 n'a vu que servitude 1à où il ne les rencontrait pas; i1 ne s'est Pas rend[
compte qu'elles reposaient sur la base d'r.rn droit urbain qtli s'est élatrorê
précisément penclant ces prétendus siècles « d'abaissement et tl'oppression ».



INTRODUCTION XLI

II

Si les villes s'étâient contentér-s d'être des Paix. leur
évolution se serait close avcc le X[" siècle, ct I'histoire
du moyen âge n'aurait i',611; eu Ia face que uous lui
c«lnnaissons. Mais Ies lbrces sociales sollt comnle lc's

forces naturelles : elles ne se Iaissent pas arrôter clans
leur cours, jusqu'à cc qLr'ol1 parvienric à les traustor-
rner. Il était cle I'essence du mouveffieut communal
cle faire des villes des organismes autolrorrres : ur1

irrcornpressi['rle besoin cf ir-rdépendance lravaille torrs
les corps hien constitués, les collectivités aussi bien
clue les in,.liviclus. Ce n'est }.oint parce qLle leur
conditior-r est plus rnalherrreuse que les villes s'érigent
er c()nlnunes, et rien ne serait plus faux que cle fairt:
du mouvement comrnuuai une réactiot-l contre un
riigin-re d'asservissement. 'l'out ali conuaire, si les

villes s'emLrarent, à uu moment douné, de la liberté
politique, c'est parce que le régirne sous lequel ellcs
ont vécu jusqur'alors leur a donrté ia force et la
conscience cl'elles-rnêmes qui sont nécessaires ii Ia

conquête d'un état plus parfait
Et pourquoi les voyorts-rlous unanimes à réclamcr

l'autonomie ? Est-ce, col-Ilnle aujourd'hui, [.a. utt
ilmour théorique 6" 1s liberté? Non : elles otlt Potlr
cc'la des raisons d'ordre pratiqlle, elles veuleut se

soustraire à I'arbitraire clu prince, elles ne veulc't'tt

pas être taillées ii merci, elles demandeltt ce qLl'atl
collrs du XIX" siécle otrt clen-randé et obtenu la

t
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plupart des peuples de I'Europe : la substitution d'un
régime coltstitutionr.rel à celui du bon plaisir. [Jn
contemporain qui est le grand ennemi du rnouvement
communal l'a fort bien vu : u Commune, écrit cc
féodal endurci, est un mot nouveau et détestable,
signifiant que les serfs entendeut s'acquitter une fois
I'an de toutes leurs redevances envers Ieur seigneur
et payer pour leurs délits des amendes légales,
s'exemptat-lt, irour le reste, de tous les payemeuts
qu'on a l'habitude d'exiger de Ieur classe " (r). Sans
doute, il y a plus dans I'idée de commune que ce
qu'y met cette définition exaspérée, mais il n'en reste
pas moins vrai que I'essence ou régime communal
c.st Ià. La Paix avait protégé les citadins contre la
violence. [-a Commune va les mettre à l'abri cle
l'arbitraire. Tel est le nouveau progrès qu'il est
réservé au XII. siècle de consacrc.r.

Comment fut-il réalisé?
f)e deux manières à la fois. Il y eut la manière

pacifique et la manière révolutionnaire. Tantôt,
corrrme dans le midi de la France ou en ltalie, les
villes s'émancipent sans rencontrer de résistance
sérieuse, oLr bien, coûlme en Allemagne, elles se
voient appelées à la liberté lrar les souverains,
dont elles sont les précieux alliés contre les féodaux.
Ailleurs, et pnliçplièrenrent dans Ie nord de la
France, elles s'organisent elles-mêrnes et se défendent
les arrnes à la main contre l'autorité épiscopale, qui
veut les mettre à la raison.

(r) Cornmunio autemnovum ac pessimum nomen sic se habet trt capite
censi omne solitum servitutis debitum dominis semel in anno solÿânt. et si
('lr,lid conlra iura tleliquerint, pensionc leqali ernerrdent, ceterâe censLluln
exrrctiorres, qrrae se|vis infligi solent, omninrodis vacent. GQibert cle Nogent,
llist,ti'r,t tle srr, ûe,I I I, 7, éd. l3ourgeois, p. r5ti.
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Ce sotrt Ies communes révolutionnaires qui ont le
plus frappé l'attention de I'historien, moins encore à

caLlse dr-r bruit qu'elles ortt fait que Parce que l'insti-
tution issue d'elle s'est rapidement répandr-re au
dehors I-'institution, c'est l'association jurée, c'est-

à-dire I'engagement pris par tous les metnbres de se

défendre et de se prêter secours mutuellement. Lc'

nonr spécifique de cette association, c'esl conxmune,

et le moyen âge ne donnait ce noln qu'aux villes dont
les bourgeois s'étaient liés les uns aux autres par le
serment mutuel cl'aide et de proteclion' Tout le
rnonde devait prêter serment. Tout le moude, par
conséquent, était iuré, el si ce nom, par la sltite, a

été réservé aux seuls élus de la ville, à I'origine il a

i1ésigné indistinctement tous les bourgeois. lant les

électeurs que les élus. Les membres des classes que

leur rôle ou leur rang excluait de I'association 
'

comffre les clercs et les ltobles, clevaient s'engager,

sinon à faire partie de la commune, du moins à la
respecter et à ne pas la combattre. Quiconque reftt-
sait de jurer devait s'exiler, l'enceiute de Ia lille ne

1'rouvatlt comprrsnflre que des gens dont la fidélité ne

prêtait pas au soupçorl. Rien de plus simple d'ailler-rrs

ct, en même temps, de plus redoutable qut: la
garantie accordée par l'association à ceux qui cn

i'aisaient partie. Au seul cri de ; Communel, poussé

par celuri qui avait besoin de secours, toLls les u jurés "
clevaient accourir à la rescottsse sotls peine de puni-
tior-r.

Iitant donr.ré ce caractère belliqueux et agressif de

la conrmune iurée, on lle s'étontrera ptrs des fré-
'qLlents cortllits qu'elle a eus avec les autorités exis-

tântes, on s'étonnera plutôt que ces conflits n'aient
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pas été plus nombrcux et plus sanglants. C'est clllc,
cle bonnc heure, instruites par I'expérience, les parties
en litigc aitnèreut mieux trunsiger que dc s'obstitlcr
clans des rcvendicatiotls contradictoires. Les pritlces
consentirent ii accorder ccrtains d roits , les colrl-
munes conseutirent à les payer. Aux ér,êques de la
prerlière heure, qui marrchaicnt les ilrmes à la main
contre leirrs villes, il eu succéda d'autres, comllte
saint Geoffroy d'Amietrs (r;, qui ies prirent sous lcuir
protectiorr. Il se passa pour les commllnes ce qui se

passe aujourd'hui por-rr les syndic:ats ouvriers : après
Ies avoir considérées d'abord comme de simples
engins révolutionnaires, olt finit par s'apercevoir
qu'elles étaient la fonne naturelle de Ia vie sociale
des populatiotrs urbaiues, et alors un rapprochelnellt
eut lieu. Les paroles que le légat du pape adressait
en r r84 à la ville de Nivelles sont I'expressi<,n signi-
licative clu point de vue de l'Église en fàce de I'insti-
tutton nouvelle : ,. Dans votre ville, écrit-il, on a fàit
» un€ cornmurle dans laquelle on a juré des choses
» contraires à la juslice et d'autres qui lui sollt coll-
, fbrmes : nous approuvolts celles-ci et nous réprou-
» vons celles-là (z). ,,

C'est dans la seconde moitié du XII" siècle, ce

semble, que le mouvemellt communal se laissa
canaliser; aussi voyons-nous alors les cl-rartes d'affran-

(r) « Un iourpeut-être, on verra s'élever au milieud'une desplaces publiques

d'Amiens la statue de saint Geoffroy, tenant à la main le pacte d'associatiou

communale, et sur le rouleau déplo-yé on lira ces nrots expressifs qui formaient
Ie rer article et qui culitenaient tout I'csprit <ie ce Pacle civique : « Chacttu
garJera fidélité à son jirré, et lui prètera secours et conseil en tont ce qui est
jirstr. » \. Thier'rv. Rtcutil (IP ltxo1tun1,Pt)ls itzétltts srLr l'l"isittire iltr. f irr't-
lùu,t, t. I, p. i4.

(:) ,\ \Varrrrrs, l,,r l",lt,t tls ,',,i,11,111.,41r'.' ttt Ilelqt)qu': /','1'l'?.'.s, P. ,l:J.
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chissenrent se nrultiplier. EIles sont, en général, le
résultat d'une convention pacifique entre le prince et

la ville. L'indépendance plénière que les villes ont
voulu emporter de haute lutte vient s'arrêter devant

les droits incontestables du prittce; I'autorité arbi-
traire que le prince prétendait exercer consent à

rec,rntraîtte les limites qu'il ne lui sera plus permis

dc franchir. Le caractère constitutionnel du régime

urbain sera désormais acquis : il pourra encore y

avoir rJes querelles entre la commune et le prince,
mais elles ne porteront plus que sur les confins de

leurs prétentioos respectives. [.e droit de la com-

mLlneà I'existence ne sera plus remis en qllestion que

par des monarques imbus des tendances de I'abso-

iutisme paien, comme I'empereur Frédéric II.
L'orgànisme dans lequel vit et par lequel fonc-

ticrnne la liberté communale, c'est une institution
dor-rt le nom est aussi célèbre dans I'histoire politique
que ceux de Sénat ou de Parlement : c'est le Conseil.

Ôn n'en connaît pas les origines, mais il n'apparaît
guère avant le milieu du XII" siècle. Il se compose

àe mandataires élus librement et renouvelés pério-
diquement, d'ordinaire tous les ans, par la commune
ellô-même, C'est l'électivité qui distingue les magistra-
tures urbaines au regard des institutions féodales, et

c'est l'annalité qui les distingue des dignités ecclésias-

tiques. La raison en est simple: en principe, Ia vraie
autorité dans la commune, ce ne sont pas les magis-
trats, c'est I'ensemble de la bourgeoisie. Jalouse de

ses droits, la collectivité veut que les pouvoirs qu'elle
délègue rentrent dans son sein à intervalles fréquents
et réguliers, pour qu'elle puisse exercer le plus sou-

vent possible sa prérogative souveraine. On verra

l
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nlèmc r-les cornnrLlnes, conlrlc ISologne et Florcnce,
aller plus loin et, dans leur défiance à I'enclroit de
lcurs propres élus, ne pas leur permeltre de resler en
Ionctiorrs plus de deux mois.

LIne lbis créé, Ie Conseil exerce une double actioll
intérieure et extérieLlre qui est bien intéressantc à

étr-rdier. A I'intérieur, il fonctionne à la manière d'utl
organisme central qui se subordonne ou au besoin
supprime tous les autres et qui, directemcnt ou indi-
rectement conduit et règle tourte la vie publique,
melternt f,n à l'éparpillement des forces et au mor-
cellement rles ponvoirs consacré par la féodalité.
A I'extérieur, il travaille à étendre de plus en 1'rlus
l'autclrtomie comrnunale et à conquérir l'une après
I'ar:tre toutes les attributions du prince. Et ce qu'il
vise pal dessus tout, c'est Ia juriciiction. On se figu-
rerait à peine la passion avec laquelle les commu-
niers du moyen âge ont combattu pour constituer
eux-rnêrnes leurs tribunaux. Mais Ia lutle n'a pes eLr

la même issuc p'rartout. Il est des régions otr Ies
cornlnuues sollt parvenues ti refouler totalemelrt la
juridictiou dr-r prince et ei lui sr-rbstifuer la leur, issnc
de l'élection : c'est lc cas, notamment, dans les villes
Ilaurantles, ou les échevir-rs sont électil.s Ailleurs, et
cn particulier à Liège et dans les villes liégeoises,
le prittce [',arvint à rcsier le tnaî1re du triburtal,
rlui continue de relever de lui setrl, mais Ie Conseil
tâche alors d': conquérir au moins une certaine part
de la juridiction et grapille le plus qu'il peut dans le
champ qu'il est obligé de laisser à l'échevinage,

Quelles que soient d'ailleurs, sous ce rapport, les
positions du prince et de la commune, une chose est
certaine : c'est que leurs relations sont désormais
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réglées par un pacte, tout comme celles des féodaux
avec leurs suzerains. On peut dire que Ia commune
entre dans la féodalité avec la qualité de grand vassal
collectif. Elle a envers le suzerain les mêmes devoirs
et elle jouit des mêmes privilèges. Leurs relations sont
plus orageuses, il est vrai, mais c'est parce que, à la
différence du monde féodal assis sur Ia terre, la com-
mune est une force conquérante toujours en marche.
Il s'ensuit que les occasions de heurts violents entre les
deux forces opposées ne sont pas rares. Trop souvent,
on tranche les difficultés par I'épée; souvent aussi,
c'est à l'arbitrage qu'on recourt pour pacifier les
parties. Et il n'y a rien de beau, dans I'histoire du
régime urbain, comme la célèbre sentence arbitrale
par laquelle, en r258, Albert le Grand apaisa le diffe-
rend entre l'archevêque de Cologne et les bourgeois
de cette ville (r). Des accords de ce genre interve-
naient fréquemment entre I'autorité et la liberté : s'ils
ne parvenaient pas toujours à empêcher qu'elles
fissent mauvais ménage, ils rétablissaient Ia paix et
conjuraient le divorce.

Et il est heureux qu'il ait fallu si souvent recourir
à lg transaction. On est trop porté à croire, de nos
jours, à ie ne sais quel droit divin de la liberté com-
munale, et à condamner purement et simplement
toutes les résistances que lui opposent les princes.
C'est un point de vue étroit et qui s'inpire de préjugés
politiques. La civilisation doit se féliciter, au con-
traire, que Ie mouvement communal ne soit point
parvenu à réaliser complètement son programme.
S'il I'avait pu. il aurait réduit les nations en molé-

(r) Ennen, t. II, pp. t4r-r57
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cules iticolrércrttcs ct cnrayé i)uur dcs siècles la
fbrtnatioit clcs natiorralités. Pourr avoir été les pa1's
des villes libres impériales et dr:s répr-rbliques nruni-
cipalcs s«ruveraines, l'Allcmagne ct l'ltalie sont restée s

pcnclant des siècles réduites ri I'cffacemenr et à I'inr-
puissilnce.

lit, d'autre pilrt, c'est lc. mouvement communal qui
a procuré à Ia société moderne la plupart de ses
libcrtés. C'cst Iui clui les a appelées à l'exisrencc
môure Ià ou il n'a point péuétré. En cffet, il vient un
rr()rlrcnt oir les princes eux-mêmes prodiguent tï leurs
sujets les Iibcrtés civiles. Pourquoi? Peut-être pour
n'arvoir pas à leur uccorder les libcrtés politiques,
mais, dans tous [es cas, sous l'in1]uencc du puissant
colrrant d'émancipation dont le remous se làit sentir
jusque dans les donraines en apparence les mieux
surveillés par une auiorité jalouse. Cela se voit
sttrtout dans n ce grand et obéissallt royaume de
France, (r), ou, c-lès Ia fin dr-r XII. siècle, ult pou-
voir central plLrs fort et plus avisé qu'ailleurs pré-
luclait à l'ar,énement c.[u troisième des lbyers de
civilisatior: rnentionnés au début de ces pages. Les
villcs pré.rôtales, les villcs lteuves et elt général
toutcs les localités iuitiées, sous ies uoms les plurs
c-livers, ii utr régiiitc cie liberté prudenrntent sur-
veilli par l'État s(rlt rcdevaliles dc leur aflianchis-
serncnt aux grands centrcs urLrair:s qui ont .ieté dans
le rlr;ncle Ic nritt cl'ordre rnagique d,e Commtme.

.,\p1'15 Ia germiration du XI" sièe le, après l'éclosion
du XII", lcs comuriines arrivent à leur rraturiié
irendant les cler:x siècies suivants. 1-outes les forces
vives dcs nations scnrblcnt alors vcnir s'absorbcr

(t) .Expression de Philippe de Comines, édit. de Mandrot, t. I, p.7r.
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dairs leur seirr. .lanrais, pas rnôme aru XlX. siècle,
elle tre déployèrcnt une telle puissance cl'arrraction.
I-'exode rural nc cessa de verser dans lcurs enceintes
le plLrs pur sallg des campagnes. Les institutions rcli_
gieuscs clles-mêmes se virent entrainées dans leur
orbite. Alors que les grands ordres du harut inoyen_
âge, établis dans les solitudes, y avarient attirè les
populations laïques, cctte fois, les ordres rlouveaux,
Ii'ranciscerirrs et Minetrrs, recherchent Ies centres
populeuy avec autant dc soin que leurs prédicesseurs
en rnertaient à lcs fuir. -fous les intérêts de la sociéré
hunrainc trollvent leur satisf'actio, c-laus res rnilieux
urbains : la religion, la politique, I'économie sociale,
Ia charité, l'enseignement, Ia science, les Iettres, les
arts. Ii.ien ne resre étranger ar-tx villes. Elles s,ins_
crivcnt daus les domaines les plus variés de l,activité
civilisatrice. Elles nous t.:,t laissé, dans le nrécanisme
cle lcurs i.stiturtions irolitiques, des rnodèles souvcltt
itclmirabies. EIies ne sont Lras moins dignes cl'atten-
tion iians l'ordre économique, otr elles ont donné au
travail une constitution qui Ies a rendues prospères
pour des siècles. Pendar-rt que ie commerce trouve
dans ics gildes lr:cales et dans les hanses interconr
munales des organes apiu-oplriés, et créc sur tous les
pr.rirrls de l'Europe cles foires et Jes marchés entourés
de la ;rrotection des lois, l'industrie réunit les travail_
lcurs des clivers métiers en groupements professiorr_
nels, centres la,riliaux pour Ia défe,se et le s.utierr
rnut,el cle leurs r-,embres Rien cle plus adrnirable c1r_ie

la quautiri eles irospiccs et des hôpitaux que les villes
possèdent pour Ie soulagement des rnisères hurnaines.
Illles ite restent pas in,jiilé;-enles aux intérêts de
l'cnscigncrrcnt; il y en a nrême qui, c<rmme Cologne

)
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et Nurernl'rerg, fotrdent des uttiversités à l'égal de's rois.

D'autres, comme Arras, sont dès le XII" siècle, cle

vrais lbyers de vie littéraire; d'autres encore, conlmc
Augsbourg oll comme Tournai, possèdent leurs chro-
niques coûImunales et veillent à les faire rédiger en

un style accessible ar-r public. Que dire de Ia splen-

deur de leurs édifices publics? Leurs églises, lettrs

Lreffrois, leurs hôtels-de-ville sont encore auiourd'hr-ri

Ies plus beaux monuments que nous possédions

Les villes sont riches, et I'opulence de leurs bour-

geois contraste parfois avec l'indigence de certains

iouverains : Ltn roi d'Écosse , au dire d'Aetreas

Silr,ius, pouvait envier Ie luxe d'un patricien i'le

Nuremberg. Et, de fait, l1ous voyons des impéra-
lrices et des reines qui ne peuvent réprinrer utle

parole de dépit en voyant les atours des bourgeoises :

,, Je ,-rre croyais seule reine ici, et je ne vois que des

reines autour de moi », c'est le propos que tieunent
au XlV" siècle la reine de France à Bruges et l'impé-
ratrice f'emme de Charles IV à Magdebourg (r).

\/oilà ce qu'est une commune au moyen âge. Elle
est toute trne patrie; on Peut même tlire qu'elle est

tor:te la patrie. Le bourgeois n'est rien que dans sa

ville; dehors, il est un aubain, c'esrà-dire un être satls

clroits. Chez lui, au contraire, enceldré dans sol1

milieu, rlans sa classe, dans son lignage, i1 fait partie
cl'une puissatlte communauté qui l'envelopl-re de ses

bras protecteurs; il vit dans la chaleur réjouissante

cl'un ioyer, se setltant les coudes avec ses sembletbles,

1'rossédant. comme s'il cn était le seul prropriéta.ire,

ioute la splendeur et toute la L"'eauté de sa ville.
ll est fier c1'elle, il traduit son orgueil patriotique

(r) Ivlaurer, t. III, P. 83.
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dans des devises et des chants qu'il laisse à la poslé-
rité. En est-il banni par les vicissitndes des guerres
intestines? II rre peut se résigner aux amertumcs
cle I'c'xil; il se lamenle comme un enfant quancl il
clLrit dire adieu à cet horizon famiiier que percent lcs
inrnombrables tours de sa ville chérie; il se consume
de regret au loin et expose cerlt fois sa vie pour recon-
c1uérir sa place au nid communal. Ecoutez le plus
illustre proscrit du moyen âge : au milieu des splen-
deurs du Paradis, il est poursuivi par la vision du
u beau bercail otr il dorrnit agneau », et son plus
doux rêve de bonher"rr et de gloire, c'est d'y rentrer
quelque jour, c'est d'aller, entouré de ses concitoyens,
prendre la couronne de l'roëte sur les fonts baptisûtaLlx
de Saint-Jean, lui, le maître sublirne à qui son génie
ckrnnait droit de bourgeoisie dans le monde entier (r).
I-a nostalgie de Dante Alighieri nous révèle le
trétbnds de l'àme du bourgeois du moyen-âge : qu'ou
aille oir l'on voudra, on retroLlvera ce sentiment

Passionné et tendre Lrour la cité natale, et l'enthou-
siasme dr.r Tournaisien pour " Notre-Dame avec ses

chonq clotiers )) appartient à la même farnille que le
culte du plus grand poète du moyen âge pour sa

Florence. Le patriotisme s'est élargi depuis; il s'est
étendu des murs de la ville natalc jusqu'aux fron-
tières de la nation, il n'a pas changé de cararctère en

changcant de limites. Il était alors la forme rucli-
mentaire de ce seutiment de fraternité qui relic
auiourd'hui tolrs Ies hommes d'une même nation,
tout corr"ule le patriotisme national est lr-ri-mêntc
l'ébauche de lc fratcrnité universelle qr-ri reliera trn
jour tclus les peuples de la terre.

(r) Dantc, Paradis, c,25, t-rz.
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Orr ne cortnaîtrait pas lcs commtutes si I'ott tre

pénétrait jusqu'au cæur de ces puissants organistnes
sociaux, pour y assister aux pulsatioris de Ia vie et

l')ollr constater la richesse du sang qui vient y aftluer.
L,e phénornène le plus régulier et le plus tréqueltt

qrle llolls y rencontrons, c'est le reuottvellemeltt
annuel des magistratLrres. II clonne lieu, comtne par-
tout, à toute espèce de cabales et cl'ir-rtrigues, et les

villes élaborent à l'envi les unes des autres ttne
législation au tissu très serré qui vise à la suppression
cles abus sans jamais y parvenir tout à fait.

Quelle lbrêt de lois et de règlements électoraux
clans toutes celles dont nous connaissons Ies archives !

Sr-rr le seul mode de voter, on peut dire que les com-
munes ont épuisé toutes les combiuaisons et tolrtc's
les fbrmes possibles c1e scrutit-t. Elles ont pratiqué le
su{tiage universel et Ie suffrage restreirrt, l'électiou
directe et l'élection indirecte à un oll plusieurs
degrés; elles ot.rt confié le choix de leurs magistrats à

des commissions, elles ne se sont pas privées clr"r

procédé élémentaire de l'acclamation, qu'elles out
emprunté à l'Eglise et qu'à sa suite elles ont appelé
la voie dr-r Saint-lisprit. La com;rlicatiou de leurs
règlements est parfois inouïe : à Venise, à partir rle

r268, il ne fallut pas rtoius cle cinq ballottages et de

cirrq scrutins pour fburr-rir les 4r électettrs du doge.
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Et I'on verra même au XIII" siècle certaines villes,
comme Vienne-en-Dauphitré, Montpellier, Avignon,
recourir, en désespoir de cause, au tirage au sort,
comn-le faisait la république d'Athèr-res à la grande
indignation de Socrate.

La composition et les attributions du Cotrseil
varient à I'infini de ville en ville. Ici, il esr rigourelr-
serneut unitaire et se compose exclusivement de
membres élus tous les ans d'après un seul procédé
et par le même corps électoral. I-à, il se compose
clc deux corps tout à fàit diftérenrs quanr à leur
origine : I'eurcien tribunal du prince d'urre part et les
élus cle Ia commune d'autre part. Parfois rnême, il
y a deux conseils : l'ur-r étroit ou aristocratique,
I'autre lai'ge et à tendances démocratiques. On verra
aussi, par la suite, s'introduire ulle certaine représen-
latiolt profio11i6y1nelle, chacune des classes de la
population étant représentée au Conseil par une délé-
gation en rapport avec son irnpor-tance écorrornique
ou a\;ec ses fbrces numériques. Au snrplus, on I'er
.1éjà vu, le pet4rle des électeurs n'entend pas abdique r
entre les rtrairrs de ses mandataires, il ne leur délègtre
qu'ulre partie de son autorité; toutes les affaires
rnajeures sont portées directenrent devant I'assernblée
générale des bolrrgeois, qu'on appelait le parlemeirt
clans les villes du Midi et Ie Palais à I-iège.

I-'évolution politique des comrnunes ofire partout
les mêmes caractères, dont l'identité prévaut sur lcs
dilïérences locales. 'I'outes les villes, en s'orgaltisant,
viennent se heurter aux forces anciennes, dont elles
troublent 1a possession, et se voient entraînées comme
tàtaler-nent clans une série interrninable de conflits.
On peut délinir d'un mot la politique qu'elles
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adoptent : englober tous les corps privilégiés dans la

collectivité communale et les soumettre au droit
colTlmun.

C'est au clergé que les corlmutles out affaire tout
d'abord. Le clergé fait partie d'uue société puissam-

ment organisée, qui est antérieure à la commune et

qui se trouve ert possessiou d'une situation juridique
bien délinie. Il n'est pas justiciable des tribunaux
civils, il revendique ses imrruuités en matière d'im-
pôts, il entend faire respecter le droit d'asile de

r;"s; .a,r.traires, il veut aussi garder la haute main
sur les institutions d'enseignement (r) et de charité.

Sur chacuu de ces 1'roints, il doit se défendre colltre
les en-rpiétements de Ia commune, qui ne veut pas

laisser subsister daus l'euceinte urbair-re des lrersolllles
ou des choses échappant à son autorité. Le résultat

cle la lutte n'est pas toujours le même : il est des cas

où le clergé, vaincu, doit céder toutes ses préroga-

tives; il eu est d'autres, comme à Liège, otr le conflit
est apaisé par une solution transactiotlnelle.

I-à lutte contre la féodalité r-re t'ut çras, elle, le

conflit cle cleux droits o1'rposés; elle revêtit, des I'ori-
gine, celui d'uue guerre à main armée. Les féodar'rx

étaient pour les cotrllnulles des ennemis-ués; chacune

(r) Gancl ctYpres en Belgique, Lubeck, I{ambor'rrg. Magdebourg, Breslau,

Nol.lhausen. Kàmpten, Stettin, Leipzig, Brunswick en Àllemagne ont disputé

aLr clergé le rnonopole de I'euseignement. v. Maurer, Gescltialtte der dcut-

s"l,en §L,itltexerfasstutg, t. III, Pp. 6r'63. .le conslate qu'à part lvlagdebottrg,

cc sont toutes villes de seconde création : dans les villes épiscopales, il ne paraît

pas qu,on ait songê à contester l'autorité de l'écolâtre. Il est d'ailleurs lamen-

iablede voir r.ur érudit de la valeur de lvlaurer écrire que l Eglise défendit son

privilège Par peur des lumières (aus .Frn'cht ttor tler Aulhliin'otg) 
" 

c'est satrs

.loo," po* ceia q.,elle a ioldé lant d'écoles et <1'universitésl Quand 6onc les

1:,ossions politiques du lemps pr'éserrt cesseront-t-e'lles de défigurer l'image

du passé ?
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d'elles a fait table rase des bastilles clans tous ses
alentours. Cette guerre est ancienne; Carcassonne,
dit-or-r, la faisait en roSz; I-iège, qui I'avait com-
mencée elt I184, .'y livrait encore avec passion quel_
ques années avant sa destruction. Mais oll ne pouvait
pas toujours démolir, et les féodaux survivaient à
leurs châteaux-forts; il fallait aviser à les rendre
inoffensifs. Les villes italiennes crurent y parvenir etr
les obligeant à venir demeurer dans leurs enceintes,
au grand risque d'y transporter des passions et des
ambitior-rs funestes à Ia liberté. Dans le norrl, on
préféra leur donner la bourgeoisie afforarine, c'est-à-
dire étendre l'influence de la ville chez eux au lieu
de verser la leur clans Ia ville. C'était, cles cleux
manières, préparer I'avènement de la ville à l'état
de principauté territoriale.

Avec le prince Ia lutte n'est pas moins vive. La
commune se considère comrne u,, État autonorre,
sur lequel elle r.oudrait ne lui laisser d'autre droit
qu'urle certaine présidence purement l-ronorifique.
Illle étc'nd la main vers tons les attributs cle la iou_
verainelé; elle prétend faire la paix et Ia guerre,
contrtrcter cles alliances, lever des impôts, rendre Ia
jr-rstice. Ses nragistrats ne craignent pas cle s,intituler
pompeusellent les seigneurs de la corr-rmune, et la
chronique tlous er conservé le souvenir de Ia lecon
g*. I'empereur Henri VII fut amené un jour à
donner à ceux de Strasbourg, qui s'étaient attribué
ce titre etr s'adressant à lui : il refusa de leur accorder
une audience, jusqu'à ce qu'ils se fussent résigr.rés à Iui
parler corllre simple bourgeois de leur cité (r).

qt) Y. Chtttttihtlt ier d.eutscltttt Stùdte, t. \'llI, p. 3,1 tstrasbourg 17.
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Toutes ces qtterelles étaient loirr d'être terminées

lorsqu'au sein cles commulles elles-mêmes il en éclata

une plus longr-re et plus achartrée que toutes les

autres : c'est la lutte des classes. Elle se ;rréparait
depuis longternps, et I'ascension graduelle des masses

populaires devait finir par la ttrire éclater, selon la
loi des révoluti<;ns, au monlent précis oir les ltetits
avaient acquis assez de fbrce et de cotrscience d'eux-
nrêmes f)ollr oser s'y aventurer. Voici c<lmment, ett

général, les évértements se passèrent'
A 1'origine, le gouverneffient des cornrruttes at'ait

été aristocratiqLle. C'est I'aristocratie qui les avait
tbndées, défendues les armes à la rnain et renclues

prospères : qui eût pru lui erl disputer l'autorité/
I.'aristocratie urbaiire n'était d'ailleurs pas la même

partout. Daus les villes du Midi, elle se composait

généralemetrt d'uu noyau primitif cle nobles auxquels

vinrent se joindre plus tard les roturiers enrichis par
le cornmerce, de mêrne qr,r'à Rorrre la nobilité vil-rt

se joindre au patriciat. Dans les villes du tlord, au

contraire, il n'y avait généralemetrt 1'ras de nobles,

ct c'étaieut les grands itégocizruts groupés en gildes

qui composaietrt le patriciat.- 
Au surplus, ce qui distinguait le patriciat de la

plèbe, ce n'était pas la naissallce, c'était le genre de

,ri". Avi"r-vous des rentes ou viviez-vous de votre

corrrmerce, vous étîez patricien, votts faisiez partie

des oisit's (otiosi), ou, comrle or-r disait en F laudre,

d,es lediggangers, auxquels semblaient appartenir de

plein droit les magistratures communales. Etiez-votts,

par cor-rtre, un homme « aux doigts bleus >r, c'€st-à-

.lir" .,t', ouvrier, un ir-rdividu voué au travail ma-

nuel, vous t'faviez pas le droit de siéger parmi les
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élus de la commune. Encore elt tz4r, Bruges écar-
tait des magistratures cotrllTlunales Ies I'oleurs, les
faux-monnayeurs et les artisans 1r;.

C'est que les patricieus ar.aient pour ceux qu'ils
appelaient « les pretits ,, le rnêrne méPris qu'affi-
chaient vis-à-vis cles roturiers les enfànts de la
noblesse. Ils les regardaicltt de très harut, se consiclé-
rant comme d'un alrtre sang. Nos chroniques sont
remplies de traits historiqures ou légendaires attestant
la manière dont ils Ies traitaient, les dépouillaltt, les
battant, enlevant leurs fernmes et leurs filles. Fiers
de leur supériorité et lle pouvant concevoir qu'elle
ne fût pas éternelle, ils ne se refusaient pas même,
en présence des ouvriers qui les observaient, le luxe
des querelles intestines. La période patricienne du
régime communal trous fait assister aux intermina-
bles couflits des lignages, armés les uns contre les
autres pour des guerres fi'atricides.

Le peuple, cependant, grandissait au pied des tours
patriciennes, et il suivait lentement Ia mêrne marche
ascensionnelle que le patriciat avait suivie avant lui.
Voué au travail des mains, que le préjugé issu de
l'antiquité païenne regardait comme ulte occupation
d'orclre infërieur, le peuple n'avait dans la commune
que la liberté civile et sernblait inapte aux fbnctions
publiques. Il se sauva par ulte nouvelle applicatiotr
du principe d'où procédaient les commulles : I'esprit
d'association. Un sentirnent de solidarité nourri et
fécondé par les inspirations de la charité chrétienne
groupa de bonne heure les gens de rnême rnétier. Ces

(r) V. le diplôme dc Thomes dc Srvoie dans lVarnkônig, o. c. t. III, pp.
zz9-z3r (tred. Gheldolf).

td
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groupements professionrtels, en resserraut de plus en
plus ies liens qui unissaient Ieurs membres etttre eux,
devinrent des fbrces qui furent bientôt capables cle se

taire sentir dairs la vie de Ia Cité. Reconuus par les

autorités comnle membres collectifs de la cotnrnuue,
les métiers ne s'en tiurent pas 1à : ils revencliquèrent
le clroit d'interr.enir ;rour leur part clans la gestiott
des a{faires publiques, se plaignant de ce que les

patriciens faisaier-rt avec I'argent cle tor-rt le urotrde ce

qr-ri plaisait à leur clersse; ils exigèrerrt qu'on leur rertdit
clcs conrptcs, et, pollr qlle leur contrôle lût efiicace,
ils réclarnèreut leur place au Conseil comtnttnal.

I-e patriciat Ia leur refusa d'abord. cela va sarts

dire, nrais il ne parvint pas à les décourager, et,

I'exaspération popurlaire aidant, on eu r.int à utte
r,éritable guerre civile.

C'est aux environs de l'an r3oo que nous voyolts
s'ouvrir cette nouvelle phase du conflit elttre Ie

conservatisme des patriciens et les aspirations cles

ouvriers. Iuauguré par le triomphe des métiers
flamands sur la chevalerie française à Courtrai eu
r3oz, le XIV. siècle sera'le siècle de la clémocratie.
Partout les petits se soulèvent, partout les grands
doivent se défendrc les armes à la main. On les
brûle vif's à Liège, on les défenestre à Louvain, otr
les massacre daus une bataille en règle sur le Marcl-ré
de Gand. La lutte passe par bien des vicissitudes
avant d'arriver au dénouement final; mais quel quc
soit Ie parti momentanément vainqueur, il semble
qu'il veuille rester seul dans la ville. Les vaincus
doivent fuir; chaque corrmune possède sa colonie
cl'étrangers chassés par la gllerre civile : les fuorusciti
du mcryetr-âge sont le pendaut des !.x6tt),,ôlr.s',o,. des

LVIII
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cités grecques. Ils rôdent autour de la ville lratale,
cherchant à y reutrer et Ile craigtrant pas d'invoquer
le secours de l'étrar-rger col'ltre Ieurs concitoyens. C'est

Ie siècle des ardentes compétilions et des débats ora-

geux, otr éclosent daus une atmosphère de tempêtes

cles natures vigoureuses de tribut-ls : les deux Arte-
r.elcle à Gancl, Pierre Coutereel à I-ouvaill, Étietlttc
N{arcel à Paris, Rodolphe Brtttr à Z,trich, Michele
I-ando à Florence, Cola de Rienzi à Ron-re.

L'issue de la lutte des classes varie selou les

rlilieux. Ici, comtnc à Verlise, c'est le patriciat qui
reste le maître de la maisou commLrnale, et qui la
f'erme dès rz96 à la plèbe : pour avoir droit de siéger

au Conseil ou d'exercer Llne magistrature, il fautlra
erprpartenir à une lanrille irtscrite au Livrc d'or. [,e
régirne aristocratique reste linalement celtri tle plus
d'une aLltre comffIune : on peut citer comme exem-

1'rles caractéristiques Nuremberg, Metz, P-,ernc et

Francfort-sur-le-Mein. Ailleurs, c'est la clén-rocratie

qui triomphe, comme à l-iège, à Cologrle' à F'loretrcc,
clans les villes flamandes.

Alors, c'est le patriciat qui, à titre de représailles,
se verra exclu des magistratures commullales et du

Conseil, qr-re les métiers occuPerol"lt seuls. Un patri-
cien veut-il jouir des droits pléniers de bourgeoisie ?

il ne le peut qu'en se faisant inscrire tlans un métier'
Le peuple victorieux rend mesttre poLrr mesure à ses

trnciens tyrans : c'est ainsi qu'à Parme en rz84 et à

Pistoja en r285, f inscriptiou sur la liste des patri-
ciens clevient utte véritable ;runition ;rronoucée prar

les pottvoirs publics et prive le coupable de toLlt

droit électoral taut actif que passif (r ). Cette mesllre

(r) lluuileville . L(ts cutl.tilLLtt0t lotnbu,rtlts, t' 11, p' 'i87'

l
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inouTe est comme ia riposte de la démocratie à

I'ir-rsoler-rt exclusivisme du patriciat.
ll y a aussi utre solution transactiounelle, qui

trouve le moyen de satisfaire les aspiratiotrs démo-

cratiques satts anéantir le patriciat coûlme classe.

A Spire, zï Zurich, à Nîmes, à Augsbourg et ell général

clans les villes brabançoulles, o11 accorde uue espèce

tle représel1tatioll proportionnelle aux dilférents élé-

rr-renti de ia 1'ropulation : les patricietts, les grancls

métiers ct les petits métiers siègent eusemble au Cot'r-

seil avec uu nombre de voix ell rapport avec leur

rrraie force numérique ou économique.
Ce ue sotlt pas là les seules combinaisons, mais il

est impossible de les énumérer toutes. Il en est utle

toutefdis qui mérite d'être mentionrtée ici à cause du

rlom retentissatrt qu'elle a conquis daus l'histoire :

c'est celle qui cot-tsiste dans la création d'un podestat.

Le podestat est à Proprement parler un dictateur, et

il sèmble bierr que cette magistrature communale
soit de provenance savante (r ) et inspirée par les sou-

venirs de I'antiquité classique. Le podestat, comme

le dictateur, n'a qu'ull mandat temporaire; ce qui le
clistingue de ce dernier, c'est qu'il doit être choisi au

dehori : on veut qu'appelé à départager les partis, il
soit étranger à leurs querelles et qu'il apporte un

;rassé intact. Le podestat devint I'institution régulière

.1"r .o**unes de l'ltalie du XIII" siècle; on le
connut à Rome sous le nom de sénateur, et il ne fut
pas ignoré dans les villes du midi de la France, par

àr"*pt" à Arles, à Avignon et à Marseille. L'idée de

(r ) Dr.r m0ins la première i.ilie où nous la voïons apparaître, c'est la sâvaute

trr,ltr*ene (r r5t, où I'on étrit plrrs farniliarisé qtr'ailler.rrs at'ec la cortnuissance

de I'antiquité romaiue.
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cette institution est curieuse : elle trahit, avec la
fatigue des luttes civiles, I'impuissance de la com-

mune à les terminer, mais elle présente un danger
que la dictature romaine n'a jamais connu.au même

degré : c'est çlu'en faisant une règle du gouvernement
d'un seul, elle achemine rapidement les communes
italiennes vers le principat, c'est-à-dire vers la tyran'
nie, comme disaient les Grecs. C'est en effet le prin-
cipat qui fermera les annales d'un grand nombre de

républiques municipales du moyen-âge.
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Les relations des communes entre elles forment
un des chapitres les plus curieux et les moins connus
de I'histoire. Ces relations sont mal définies et n'ont
aucune base juridique. On pourrait les comparer à

celles qu'ont entre eux les États modernes. De même
qu'aujourd'hui le droit international se dégage à

peine de I'anarchie qui a suivi la chute de l'hégé-
monie des papes, de même alors le droit intercom-
munal. [,e patriotisme, comme auiourd'hui, était
d'ordinaire injuste pour l'étranger : on pourrait
I'appeler une forme supérieure de l'égoïsme en com-
mun. Les villes, bien souvent, se ialousaient et

se haïssaient, tantôt par rivalité politique ou écono-

mique, tantôt par simple esprit de clocher. Il suffit
de laisser parler ici des accouplements de lloms
comme Dinant et Bouvignes, comme Gand et Bruges,
comrne Pise et Gênes! Les grandes villes faisaient
peser une véritable tyrannie sur les petites : ÿoyez
comment Ypres a traité Poperinghe, comment Rome
a sévi contre Tivoli et Tusculum, comment Milan
« a chevalrché " sur Lodi et sur Pavie ! Des rancunes
féroces naissaient dans le cæur des villes opprimées,
et, aru jour de l'épreuve, les oppresseurs s'en aperce-
vaient à une explosion de joie sauvage chez leurs
victimes. Lorsque Frédéric Barberousse détruisit
Milan, dit un chroniqueur, « presque toute la [,om-
bardie travailla à combler les fossés » (r).

(r) V, Ilaulleville, Les cùrnrnunes l,ombaxles, t. II, p. t7o.
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Il ne faudrait cependant pas croire, sur la foi de
ces exelnples, que les relations des communes entre
elles fussent déterminées exclusivement par des sen-
timents de haine ou de rivalité. Non : ces relations,
il faut le répéter, ressemblaient en bien et en mal à
celles que les Etats modernes ont entre eux. Les
comm,rner du moyen âge avaient, comme les États
d'aujourd'hui, à côté des intérêts qui les divisaient,
des aspirations qui les unissaient.

Celles qui faisaient partie d'une même principauté
ne restaient pas absolument étrangères les unes aux
autres : ayant le même seigneur, nées dans les

mêmes conditions, elles se modelaient généralement
sur le même type. La ville principale du pays était
comme la mère des autres. Gand, Bruges et Ypres
en Flandre, Louvain et Bruxelles en Brabant, Liège
dans le pays auquel elle donne son nom, Rouen
dans toute la France anglaise servaient comme de
patrons sur lesquels se taillait la constitution des
autres villes qui obéissaient au même prince.

Et il n'y avait pas seulement des types nationaux.
Plus intéressants encore étaient ceux qu'cln peut
appeler régionaux, et dont le rayonnement s'exerçait
d'une manière spontanée au delà des frontières poli-
tiques. La petite ville de Beaumont-en-Argonne a vu
sa constitution, la plus libérale de l'Europe au dire
de Guizot, se répandre sur plus de cinq cents localités
de Ia France du nord-est et de la Belgique. Un droit
communal avait son aire de diffi-rsion tout comfile
un dialecte, un type de maison, un genre de cos-
tume (r). On peut tracer les frontières de sa pacifique

(r) La comparaison est de M. Esmein, Cours é|,émentnire +l'histoire du
d,rodt ft'ançais,4e êd., p. 3o3,
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royalrté tolrl comrre on trace celle des États : son
inlluence cesse là où il en rencontre une autre égale-
ment puissante. Toutefbis, à la ressemblance des
Etats qui ont des exclaves, on lui voit parfois, dans
des régions assez éloigr-rées de la sienne, des filiales
qui I'ont librement choisi comme prototype parce
qrr'il ler"rr convenait mieux, ou qui le suivent pour
Lure autre raison qui nous échappe.

Ces ernprultts, ces relations paciliques des villes
entre elles mériteraier-rt d'être au moins aussi bien
connus que leurs querelles : ils ont servi la cause de
la civilisation autant que les guerres I'ont desservie.
I-e lecteur ne s'étonuera donc pas de voir traiter
ervec ul1 certain détail un chapitre si intéressant de
I'histoire médiévale.

Souvent il arrive, d'ordinaire à la suite d'une
révolution intérieure, qu'une ville veut se clonner
une constitution ltouvelle et éprouve Ie besoin ci'étu_
dier celles de I'étranger. Alors, cornrne Rome au
temps des décemvirs, elle envoie dans les alltres
villes des commissions d'études qui lui rapportent
des données prises sur place. Ou bien .rr..-,ré, elle se
procure par correspondance des types d'organisation
yunigipale 1'rarmi lesquels elle choisit. Déjà en r rg7,
la ville de Dijon se faisait envoyer ;rar Soissons ia
coltstitution de celle-ci et la faisait iienne (r). Cette
initiative, la première qlle ic connaisse, fut' singu-
lièrement heureuse. l-andis quc clans son lieu
c1'origine la constitution de Solssons n,eut qu'Llne
durée éphémère, elle devait jouir cl'une longüe f'or_
tune sur Ie sol municipal où elle a été transplantée.

(r) \/. Pérard, Rc.ctutl. tle pièces cu,riettses 1totu, l,,histoire tle Bourgogne,
pp.333-338.
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A Augsbourg en 1368 et à Cologne en 1396, les

métiers, qui venaient de renverser le patriciat, recou-
rurent à la création d'une commission d'études. Les
comrnissaires d'Augsbourg furent députés dans les
r.illes de Bâle, de Constance, de Mayence, de Spire,
de Strasbourg, de Worms et d'Ulrn (r). La commis-
sion colonaise était partagée en deux sous-commis-
sions : I'une cle vingt-cinq membres choisis dans les
métiers, I'autre de treize rnembres pris en dehors.
Nous ne savons pas comrnellt cette commission a

procédé, rnais elle a certainement fait une enquête
sur les principales villes des environs, car les histo-
riens croient reconnaître dans Ia constitution démo-
cratique de Cologne des ernprunts faits à celles de
Liège, d'Utrecht et de Deventer (z). De même, en
r339, la ville de Rome envoie deux syndics prendre
co;rie, à Florence, des Ordirtamenti della Giusti{a de
Giano della Bella (3).

l)'autretbis, ce sont les arbitres choisis pour aplanir
les différends des villes qui irrterviennent pour pro-
poser à celles-ci le choix crltre un certain nombre de
constitutiolls commLlnales qu'ils leur désignent. C'est
ce qui arriva en r 196 à Tournai, otr la question en
litige portait sur les relations de la ville ervec le
clergé. L'arbitre, Guillaume de Reims, invita les
Tournaisier-rs à choisir la coutume suivie en cette
rratière par une des six villes de Soissons, Noyon,
Reauvais, Laou, Amiens et Senlis. Tournai se L)ro-

(r) Iüaurer, t. II, p 565.
(z) Ennen, t. II, p. 8r:. I(eussen. Die Rôl,ner Ret;ol,uliort x<nt /596

(Mittheilungen aus d,em Kôlner Stad,kuchio. V, r51, Bader, Beitrrige zur
Geschichte d,es Kôlner Yerbund,bricfes uon 1506, Darmstadt, rQ6.

(3) Gregorovius, Geschichte clcr 8nù Rom im Mittelalter, t. VI, p, zoo.
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nonça pour cette dernière ville (r). De même, en
rzoo, Bernard II de Lippe, en fondant Li;rpstadt,
donna aux habitants le choix de la charte communale
sous laquelle ils voulaient vivre : ils choisirent celle
de Soest, se réservant d'ailleurs d'en éliminer les
articles qui leur déplaisaient (z).

Des emprunts comme ceux dont nous venons de
donner quelques exemples doivent avoir été fré-
quents, bien que I'histoire rlous ell mentionne peu.
Autrement, commerlt parviendrait-on à s'expliquer
certaines ressemblances étonnantes, portant souvent

fusque sur le plus menu détail, entre des communes
appartenant à des régions absolument distantes l'une
de I'autre? Les Trente-Neuf de Gand, avec leur
bizarre roulement triennal qui rappelle régulièrement
les mêmes hommes aux affaires, sont à coup str
l'invention d'un législateur ingénieux et non pas une
création spontanée de I'esprit public. Or, nous ren-
controns quelque chose d'identique dans plusieurs
villes de I'Allemagne orientale : à Hambourg, à
Brême, à Magdebourg et à Lubeck, puis eucore, dans
une autre direction, au cæur du pays rhénan, à

Spire (3). Incontestablement, il y a ici un phénomène
de transmission. Combien souvent, si le tissu com-
plexe et serré des relations des communes du moyen
âge entre elles nous était mieux connu, nous aurions
l'occasion de constater le jeu des influences réci-
proques et I'entrecours des législations!

Dès maintenant, toutefois, rlous pouvons discerner

( r ) Duvivier, La comncune d,e T'ou.rnai d,e 4'l 87 à 4 2 I l, tlans B A RB, t qo t,
pp. ':63 et slrivantes.

(z) K. Hegel, Die Entstchury d,es deutschen Stritltewesens, p. 16y
(3) Maurer, t. III, p. zzt.
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un gralld courant gui a charrié prar toute I'Europe'
avec ull mouvemellt de flux et de reflux' lcs institu-
tions et les idées : c'est Ie commerce. Qu'on se figure

l'éternel va-et-r'ient que les relatious comtnerciales

créent entre les villes, les affluences interuationales
clui ont lieu aux foires anuuelles, Ies colonies com-

ri-rerciales fondées claus les grandes villes par les

lranses, les rnultiples relations d'alïaires que les

négociants doivent etrtretenir avec les atut<lrités et

avec la populatiol-r cles centres otr ils trafiquent, et

l'on compreudra que, grâce aux tratlsactiotts c«lrn-

merciales, les marci-tands soient assez bien rensei-

gr.rés sur les principales institutions du dehors' Par
eux, leur cofiImune sait touiours où elle doit s'adrcs-

ser, le jour otr elle éprouve le besrlitr d'avoir des

modèles ou tout au tnoins des lumières.
Rien ue serait plus intéressant que de poursuivre

l'étr-rde dcs irtfiltratious d'idées et d'institutions qui

se fout dc r.ille er-r ville par I'intermécliaire clr"r trafic'
A lui seul, il reud compte de tous les phénomètles

irlternatiotrattx qui se rencontrent datls l'histoire des

colnlnunes. Il joue clans I'Europe du moyell âge le

rôle clévolu clans le moude rnodertle à la presse. Il
est la force uniliantc qui, par dessus les frontières

natltrelles cles enceit-ttes urbaines, rapproche les inté-

rôts et eflace les distinctious nettiotlales. Grâce à lui,
les principaur dratnes qui ottt pour théâtre les places

puibliqr-res des villes se jouent sur autant cle scènes

(u'il y ar cle cotnmlllles. Grâce à lui, la lutte cles

Jlott.. percl son aspect local et devient une aflàire
enropéetrue. Utt c1épart se fait tlerus toute l'Europe
communale, qui la divise en deux couches super-

posées : le patriciat et la plèbe revêtent, comme la
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chevarlerie, le caractère de sociétés intenrationales.
I-e comrnunier cesse c1'ètre enferrné clans l'étroite

errceinte c1e son pomerium; il se sent, selon I'occur-
rence, mernbre du patriciat européen ou de la
démocratie universelle. f,'ouvrier de Gand, qui voit
Lrn ennerni dans le leliaert de sa ville natale, salue
un frère dans I'ouvrier de Liège dont il ne comprencl
pas même la langue, mais dont le cæur bat à i'unis-
son du sien. Et le patricien qui défend contre les
rnétiers les privilèges de sa classe se tourlle avec
confiance vers ses pairs des autres villes, qui repré-
sentent les rnêmes intérêts que Iui.

hr tz4g, urle vaste coalition des grands bourgeois
contre les ouvriers relie les patriciats de toutes Ies
villes de la Meuse à la mer du Nord. Er't t274, une
ligue de patrons est ourdie, à I'instance des drapiers
gantois, elltre tous les centres manufacturiers de Bel-
gique : Anvers, Bruxelles, Malines, Louvain, I-ierre,
Tirlernont et Léau s'engagent mutuellement à repous-
ser de che,z elles les ouvriers tisserands et fbulons qui
sont en guerre avec leurs patrons (r). Iin r3o5, les
patrons de Louvain organisent la même coalition
contre les ouvriers : ltous avolts la lettre de Saint-
Trond qui adhère à la ligue, et celle c1u cornte de
F-landre qui s'engage pour tout son pays. Une autre
coalition du même geltre apparaît en r 34o, dans une
pénombre qui ne permet pas d'en discerner les élé-
ments. Queiques années plus tard, ce sont les masses
populaires de Gand qui repreunent pour leur compte
I'initiative des patrons : elles sollt en relations de
solidarité avec les ouvriers des Pays-Bas et du Norcl

(r) Warnkônig, t. III, p. zg5
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de la France. I-a Flandre est uu centre électrique
d'oir partent des courants qui fbnt tressaillir la démo-
cratie internationale : la défaite des Gantois sur le
charn;r de bataille de Roosebeke sera pleurée datts les

ateliers de l-iège, de Paris et de Rouen.
De ces faits, que des recherches ultérieures grou-

perollt en plus grand nombre, il pourrait sem.6ler à

première vue qu'il se dégage cléjà l'ébauche d'une
c«rnclusion. Et le lecteur se posera, sans doute, Ia
questioir que voici : Etait-il irlpossible que les unili-
caiions nationales réalisées par le despotisme des

souverains s'accomplisseltt par I'entente et par la
collaboration des comrnunes?

Il sererit vraimeut douloureux que I'historien dût
répondre négativement à cette questiou : ce serait
constater r-rne déviation de l'itinéraire providentiel
des peuples, puisqu'ils auraient dû demander ar-t

despotisme un progrès que leur promettait Ia libeité.
Jamais, ell dépit des apparences q.ui pourraient
induire ai croire le contraire, les commlutes ne
scraient arrivées par elles seules à cotistituer des

unités nationales. La commune était et resta jusqu'à
la fin Lln centre d'égoïstle local clui ne concevait
l'union avec les autres cofiImunes que solls la forme
tlufoedus iniquum, comme auraient dit les Romains.
On ne r-oit pas quelle influeuce aurait pu la faire
consentir ii se dépouiller, clans I'intérêt de tous, de Ia
moindre parcelle des droits qu'elle revendiquait dans
l'intérieur de son enceinte. A attcune éçroque cela ne
s'est vu. Une seule fois, une cofilmune cst Parvenue
zï réaliser une vaste unification : c'est celle de Rome,
et elle I'a fàit par la conquête et par la soumission
de toutes les autres villes italiennes à ses lois.
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De ces données historiques, il semble rd'sulter que
le desirotisme des rois a été, à uu certaitr lrlomettt,
la forrne nécessaire bien que trausitoire clu p'rrsgp§5

social. Sans vortloir ni I'aflirmer, t'ti le nier, trous
avons à nous demander, etr finissant, pourquoi le

1-ronvoir central a fir-ri par I'emporter sur la liberté
loczrle. F-n d'autres terntes, pourquoi les commttnes
ont-elles succornbé, tôt or-r tarcl. clans lettr lutte avec

la royauté |
Pour la raisot-t très simple qu'entre deux forces qui

j sollt arrivées I'uuc et I'autre à ler-rr rnaxinturn d'irlten-
i sité, mais qr-ri sont clc proportions iuégales, la victoire
i.appartiendra nécessairetncrt à la plus grande. A partir
de Philippe-lc-llel ett Frauce, des Hoheustaufet-t
clans les Deux Siciles, cles dttcs de l3ourgoglle aLlx

Pays-Bers, l'État possècle utr cnsemble de resst)urces

tle toute espèce qui tre 1'rermet ;rlr-rs à ulle commllllc
c1e se mesllrer avec lui. Il représertte ult idéal supé-

rieur. I-e cri de Commttlle / por-rt,ait passionuer les

âmes en ult temps oit ce mot représerltait la lbrrle
la 1'rlus bierfàisante de la collectivité politique; il
perdit toute sa rnagie à partir du jour oùr les rois

1'rarlèrerrt au ltom de la patrie. Ce iour, il apprarut que

les comrnunes étaient uu obstacle au progrès; elles
ne défendaient plus, à leur tour, que le privilège,
et c'est la royauté qui représentait le droit corlmull.
Elles étaieut donc condamttées par la loi de I'histoire
à disparaître. Cornme tous les régimes surannés, elles
ne surent pas s'y résigner, et elles tombèrent les

arrles à la rlain sur le champ de bataille de Brus-
them, de Gavre et de Villalar. Leur destinée était
remplie : l'humar-rité, qui les salue dans leur passé,

n'a pas à regretter Ieur disparitiou, à moins de cou-

INTRODUCTION.
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clamner tout ce qui lâit la grandeur et la force de la
civilisation actuel le.

On le voit, les communes du moyen âge ont par-
couru, sur la scène restreinte des banlieues urbaines,
la carrière que les nationalités parcourent aujourd'hui
sur le vaste théâtre du monde. Elles ont créé cles

civilisations locales qui sont, en miniature, ce que
sout aujourd'hui les civilisations internationales. Elles
orlt traversé les mêmes phases, elles ont rencontré les

mêrnes problèmes, elles ont subi les rnêmes crises.
Le rlrame n'a pas changé : les pro;rortions seules ont
grandi. C'est là ce qui fàit pour les contemporairts
I'intérêt capital et parfois poignant cl'une histoirc
coûrme celle que raconte ce livre. En voyant clébr-rter

cle nos jours des tragédies dont il a suir.i toutes les

péripéties clans le passé, I'historien peut, sans être
prophète, entrevoir sous quels aspects elles se 1'rré-
senteront dans I'avenir. lit, sans cloute, ia société
mocierne y trouverait son compte, s'il était vrai que
jarnais les leçons de I'histoire ont serl'i à I'cnseigne-
ment de la postérité.

I

i
t
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[A CITE DE ttÈGE

AU MOYEN.AGE

CHAPITRE PREMIER

T-A NAISSANCE ET LES PREMIERS SIÈCI-ES
DU VILLAGE DE I-IÈGE.

Il y a deux mille ans, la belle vallée que la ville
de Liège emplit aujourd'hui du bruit de ses nom-
breuses industries et du va-et-vient de ses r75,ooo
habitants présentait l'aspect d'une vaste solitude. La
Meuse, qui, dans les temps préhistoriques, y avait
coulé à pleins bords, semblait ne pouvoir se résigner
à en céder la moindre partie à I'habitation humaine.
Elle s'y étalait à son aise er envoyait dans tous les
sens une multitude de bras qu'entouraient de grands
espaces marécageux et incultes. L'Ourthe, qui venait
la rejoindre, dessinait des méandres non moins
capricieux et se ramifiait de son côté en plusieurs
branches qui augmenlaient encore ce labyrinthe de
canaux. Vue d'en haut, Ia vallée apparaissait comme
un archipel, d'où émergeaient a.vec leurs bosquets
vierges les îlots destinés à porter un jour Ia Cité de
Liège.
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Pour lors, ils appartenaient à Ia sauvagerie. Aban-
donnant ces régions basses et humides aux castors,
aux loutres, aux cigognes, aux hérons à toute la
population amphibie des airs et des eaux, I'homme
était allé chercher à un niveau supérieur des habita-
tions plus salubres et moins incommodes. C,est au
penchant des côteaux, et de préférence dans les
vallons par lesquelles les ruisseaux des hauteurs déva-
laient dans le fleuve, qu'il avait, ici cornme ailleurs,
commencé son travail de colonisation.

A I'endroit où devaient surgir plus tard les pre_
mières maisons de Liège, un de ces ruisseaux, né
dans Ia vaste forêt qui couronnait les crêtes, débou-
chait d'une gorge ombreuse pour se précipiter dans
le fleuve un kilomètre plus loin. 11 s,appelait le
Glain, comme un grand nombre de courJ à'eau de
l'Europe occidentale, et ce vocable, dans I'idiome
celtique.q.arlé par les populations d,alors, désignait
la limpidité de ses eaux (r). Le Glain a clonnàson
nom à la forêt qui le voyait sourdre {z) et, selon
toute apparence, au village qui surgit sur ses bords.
Liège se sera donc appele primitiiemenr Glain ou
le village du Glain. Lorsque, plus tard, cette vieille
appellation eut fait plar:e au nom actuel de la Cité,
elle. fut reprise par un autre village, qui, dans l,inter-
valle, s'était formé sur Ies halteürs boisées qui
dominent Ie vallon. Aujourdhui que les coteaux s6nt
entièrement défrichés, que le ruisseau a perrJu son
vocable primitif et que Ia ville est elle_même débap_

1,1 Y. G.Kurth, Zq Légia, éhrd,e topony?tuique (BIAL, XXXVII, rgoT).(z) Dans les Archioes Betges d,e décembre ,io7,'"rr, z9o, M. le chanloiïe
Roland me fait remarquer que le méme 

"u. 
".,é.t 

produit pour l,Heure,
(-Eeda'a) rivière qui, elle aussi, a passé son nom à ra iorêt *aversée par elle,
Cf. Roland, Toponymie namu,roiie, t. I, pp. rzg-r3o,
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tisée, le nom du village de Glain, qui occupe l'em-
placement de l'antique forêt, est le seul témoin de

ces âges sans histoire. C'est au toponymiste, à défaut
des chroniqueurs, qu'il était réservé d'en ressusciter
au moitts le vague souvenir.

Le berceau de Liège, nous venons de le dire, doit
être cherché précisément à l'endroit où le Glain,
s'échappant de l'étroit goulot qui le canalisait, se

déverialt dans la vallée de la Meuse, avec laquelle
il allait confondre ses eaux,

C'est là, au pied du promontoire qui séparait le
fleuve et le ruisseau, que les premiers essarteurs

avaient commencé le défrichement de la forêt vierge.
Le site était d'un pittoresque non encore effacé
aujourd'hui, après tant de siècles d'occupation
humaine intensive. Le Glain pénétrait joyeusement,

avec un volume d'eau fort supérieur alors à celui
qui lui reste, dans le large cirque dont les terres
descendaient en pente douce à partir de la gorge du
ruisseau jusqu'au niveau du fleuve. A la gauche
d'un voyageur qui serait venu d'amont se dressaient-
les hauteurs escarpées de Pierreuse, avec les filets
d'eau, aujourd'hui desséchés, qui en tombaient à peu
près à pic et donnèrent naissance au nom de Pisse-
vache (r). A droite surgissait, avec des contours plus
arrondis, la belle colline qui porta au moyen âge le
nom de Publémont, et que la piété des générations
devait peupler de sanctuaires. Mais à la date reculée
dont nous parlons, Publémont n'était encore qu'une
solitude boisée formant le dernier prolongement de

(r) V. Jean d'Outremeuse, Ly Myreur d,es Etstors, t. III, p. 7. Sur la
ruelle de Pissevache en r366, v. Poncelet, Inoentaire anal,ytique d,es chartes
d,e l,a collégiale de Saint-Pierret p. 74.

)
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la forêt de Glain vers la vallée. Le somntet et les

flancs de Pierreuse étaient couronnés également
d'une chevelure de forêts. De toutes parts, Ia nature
sauvage et inviolée cernait Ia petite oasis de culture
qui occupait l'extrémité inférieure du vallon.

Buelques cabanes en torchis et au toit pointu,
disséminées le long du ruisseau et au pied de la
colline, voilà tout ce qui constituait, il y a vingt
siècles, ce qu'un vieux chroniqueur appelle naïve-
ment « le premier visage de Liège , (r).

A quelle époque remontait ce village?
A en juger d'après le résultat de fouilles récentes,

I'endroit était déjà habité pendant l'âge préhistorique.
Au milieu de Ia place Saint-Lambert, l'exhumation
d'un ,, fond de cabane » est venu soudain révéler
aux Liégeois ce que I'histoire était impuissante à leur
apprendre (z). On sait aujourd'hui que longtemps
avant l'arrivée des Celtes dans Ie pays, des hommes
dont on ne connaît ni la race, ni la provenance,
avaient pris pour siège d'un de leurs campements
le site prédestiné où devait plus tard s'élever la
grande ville. Ils y passèrent des siècles peut-être,
sans annales et sans avenir, en lutte avec les bêtes

sauvages de la forêt, jusqu'au jour où enfin péné-

trèrent dans le pays les premiers conquérants cel-
tiques. Avec ceux-ci commence I'histoire.

Pour la ville de Liège, il est vrai, cette histoire
reste plongée dans un demi-jour crépusculaire. Elle
débute par les renseignements imprécis que nous
ofire la linguistique. Ces renseignements se réduisent

(r) Manusoit r867o de la Bibliothêque Royale de Belgique, f. r.
(z) V. sur ceci 7a Chrontque de l;Instttttt archëologique liégeois annêe

1907.
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à la forme d'un petit nombre de noms géographiques :

Glain (Glanis), Jupille (lopila), Angleur (Angle-

dura), Nivelle sur Meuse (Niui6ella), voilà les traces

irrécusables de la nationalité des hommes qui ont

créé à Liège et dans les environs de Liège les plus

anciens noms de lieu. Tous ces noms font partie de

la langue parlée par les braves qui défendirent notre

pays contre les armées de César. Ils nous aPprennent

(oê t"t Belges appartenaient à la race celtique et

qu'ils en parlaient un des dialectes. Mais ils ne nous

fônt rien savoir de plus, et I'on perdrait son temps

à les interroger davantage.
Pendant les premiers siècles de notre ère, I'exis-

tence du village du Glain s'est déroulée obscure et

ignorée. La civilisation romaine, qui, à quelques

lieues de là, s'épanouissait avec opulence dans la

cité de Tongres, a certainement effleuré les pacifiques

habitants de la vallée (r). Les nombreuses traces

d'une villa découverte en rgoT à la place Saint-

Lambert, tout près du fond de cabane de l'époque

préhistorique, ne permettent pas de douter que
-I-ieg" 

ait iontinué d'être habité pendant la période

romaine. Le moyen âge en était convaincu et racon-

tait à ce sujet une légende assez bizarre. u Au temps

d'Auguste, écrit un chroniqueur du XIII' siècle, il y
avaitiu revers de Publémont, du côté qui regarde la

Meuse, une habitation des plus agréables que s'était

bâtie un certain Asiulf. Non loin se trouvait un

ravin qu'on appelait le Puits d'Enfer. C'est de là,

selon lés habitants, que sortaient les tempêtes et les

(r) 1l n'y a aucune conclusion à tirer de la découverte de monnaies

,oàrir", àn Basse-\il'ez an commencement du XIXe siècle I cf' Gobertr

Les rues tl,e Liège, t. I, p. roz.
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éclairs " (r). Il n'y a dans cette tradition qu'une
preuve de la tendance très ancienne des peuples
modernes à se rattacher aux maîtres du monde, tout
comme ceux-ci eux-mêmes affectaient de revendi-
quer une origine troyenne. Et il manquerait singu-
lièrement de critique, celui qui invoquerait à I'appui
de la légende les récentes révélations de I'archéologie
sur I'ancienneté de la ville de Liège.

La ville, au surplus, serait bien loin de pouvoir
se vanter d'une si haute antiquité, si I'on pouvait
ajouter plus de foi à une autre tradition liégeoise, de
provenance ecclésiastique, et consignée par écrit un
bon siècle avant Gilles d'Orval. Elle raconte que
saint Monulfe, évêque de Tongres vers la fin du V["
siècle, passant un jour sur les hauteurs de Liège, y
eut une vision et prophétisa le grand avenir réservé
à la localité, qui serait gloriÊée par le martyre d'un
saint. Et elle ajoute que l'évêque ordonna aussitôt
d'y bâtir une petite église, qui fut dédiée en I'hon-
neur des saints Cosme et Damien (z). Mais cette
prétendue tradition a beau invoquer le témoignage
de I'antiquité et les écrits du passé (3) : elle a tout
l'air de n'être autre chose qu'un thème littéraire
développé par un écrivain qui avait des prétentions
au style. C'est une prophétie faite après coup, dont
I'historien n'a pas autrement à s'occuper.

Ecartant donc à la fois la fable classique et la
légende ecclésiastique, nous reliendrons, mais exclu-
sivement sur la foi des données toponymiques et
archéologiques exposées ci-des.ur, q,i. l;origine du

(r) Gilles d'Orval, I, 5o, p. 58.
(z\ Yita Lamberti par le chanoine Nicolas dans Chapeaville, t, I, p.3gg.
(3) Sicut narrat antiguitas et scripta patrum edoceut, Nicolas, 1. c,
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village de Liège remonte au-delà de notre ère, dans
les ténèbres d'un âge qui n'a pas eu d'historien.

Il était compris dans un de ces fundus qui parta-
geaient alors tout le sol de la Gaule en un certain
nombre de domaines territoriaux concentrés dans
les mains de la classe riche. Sans doute, le grand
propriétaire tongrois auquel il appartenait vivait
dans le domaine de Liège au milieu de son exploi-
tation, entouré d'un peuple de colons et d'esclaves
dont le travail pourvoyait à ses besoins. Les écri-
vains des derniers siècles de l'empire nous ont tracé
un tableau vivant de cette existence des landlords du
temps, qui avaient transporté dans leurs villégiatures
tout le luxe et toute l'élégance raffinée de la civilisa-
tion impériale.

La conquête de la Gaule par les Germains vint
bouleverser cette heureuse condition. De bonne
heure, la vallée de la Meuse, trop rapprochée des

frontières de I'Empire, vit la paix romaine troublée
par l'apparition des grands barbares aux moustaches
rousses, qui venaient, comme les Normands du
IX" siècle, massacrer, piller et incendier. L'invasion
des Chauques en r7o (r), mais surtout les invasions
successives et réitérées des Francs pendant la seconde

moitié du III. siècle (z\ ont semé de ruines toute la
Gaule, et il est peu probable que la villa des bords
du Glain ait échappé aux flammes de l'incendie. Si
elle fut rebâtie au IV. siècle, ce ne fut, certainemetlt,
que pour finir d'une manière définitive pendant le
terrible cataclysme de 4o6, qui semblait avoir arraché

Q) Y. Bull,ctin d,es commisstons royal,es d,'art et d,'archëol,ogie, t, Y, et

Schuermans dans BIAL, XIII (1877).
(z) G. Kurth, Clorsis, t, I, pp. 6o-76.
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toute Ia barbarie germanique à son sol pour la jeter
comme un torrent sur les provinces romaines. Toutes
les villas romaines furent incendiées - c'est'l'archéo-
logie qui nous l'apprend - et, il n'y a pas moyen
d'en douter, celle de Glain fut du nombre. D'un
passé de cinq à six siècles il ne resta rien.

Lorsque I'invasion se fut écoulée, le pays n'était
plus qu'une proie pour le premier conquérant venu,
et les Francs purent s'en emparer sans difficulté. Ils
s'y répandirent en masses compactes le long d'une
frontière marquée, en général, pâr la chaussée mili-
taire qui courait de Bavay à Cologne, en passant par
Tongres et par le Pont de Meuse (Pons Mosae), plus
tard Maestricht. Ces deux localités tombèrent entre
leurs mains; ils en exterminèrent ou asservirent la
population belgo-romaine et se flrent ses héritiers.
C'est peu en aval de Liège que vinrent expirer, sur
les bords de la Meuse et dans les plaines fertiles de
la Hesbaye, les postes nombreux de la colonisation
germanique. La frontière actuelle des provinces de
Liège et de Limbourg coincide à peu près avec celle
qui, au V. siècle, sépara les immigrants des indi-
gènes. Au sud de cete ligne, la population belgo-
romaine semble s'être conservée compacte, ou du
moins avoir absorbé rapidement les barbares qui
sont venus s'établii au milieu d'elle (r).

Le fundus dont faisait partie le village du Glain
conserva donc, comme ceux qui l'avoisinaient, sa
population belgo-romaine avec l'usage de la langue
latine. Mais sa destinée ne fut pas la même q,.re la

(r) G. Kurth, La Frontière ltnguistique en Bel,gique et dans le nord d,e
la lrance, t. I, pp. 5++-5+2,
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(t) Leu.d,ictts, (peut-être identique à laeticus) est formé du germanique
liod, qui signifie le peupl,e, et a par conséquent le sens de ptùl,ic. Leterme
mérovingien de l,eudes et I'allemand actuel leute sont des üanscriptions de
liod'.

(z) Cf., les iudicieuses observations de M. Mahieu dans la conclusion de
son article Yil,l,a romatne d,e Neufchd,teau à Marlagne (Jemelle), A§Anf,
xXI (1895) p. 44q et 445.

(3) Sur tout ceci, voir mon mémoire intitulé : Les origines rle laoille d,e

Lièqe dans BSAEL, t. II (r882) pp. 3z-45.

i.

Ieur. Il n'échut pas en partage à quelque barbare
introduit par la conquête, il resta dans le lot des rois
francs, héritiers des empereurs romains, et continua
de n'avoir d'autre maître que le chef de l'État. Il
devint un domaine public, une yilla publica, comme
disaient les Romains, :une yilla leudica, comme
disaient les barbares en fabriquant un mot hybride(r)
pour marquer cette relation de sol avec l'État. Il
faut croire que I'immense majorité des domaines
avoisinant Liège avaient fait I'objet de l'appropriation
privée, puisque ce qualificatif de leudique finit par
devenir, dans Ie latin barbare issu de Ia conquête,
Ie nom même de Liège. Ce nom ne s'appliquair
pas spécialement au village, mais au domaine tout
entier dans lequel le village était compris, et qui
n'avait d'autres limites que celles d'Avro,r, au sud et
de Herstal au nord (z). On disait ,xernus leudicum
pour toute la partie de ce domaine restée boisée, on
disait Leudicum sans plus pour I'agglomération
habitée (3). Insensiblement, Ie nom nouveau se sub-
stilua au nom primitif de Glain, qui a fini par dis-
paraître totalement. L'ignorance de ce phénomène
toponymique a induit les historiens liégeois à rajeunir
singulièrement leur ville : Ia trouvant dotée d'un
nom germanique, ils en ont conclu qu'elle n'était
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pas antérieure à l'époque de la conquête franque, et
ils lui ont enlevé une bonne demi-douzaine de siècles
d'existence (r ).

Il vint un jour ott le domaine public des bords de
la Meuse perdit la qualité qui lui avait valu son
nouv,eau nom : je veux dire qu'il cessa d'appartenir
à l'Etat. Les rois mérovingiens, on le sait, distri-
buaient en libéralités des quantités énormes de terres,
et l'Église était au premiér rang des privilégiés sur
lesquels pleuvaient ces largesses. Le diocèse de
Tongres, qui comprenait à peu près toute la Belgique
orientale, ne tarda pas à être gratifié, lui aussi, de
nombreuses donations royales. Les souverains le
visitèrent à plus d'une reprise : on voit Childebert II
tenir un plaid à Maestricht en 5g5, et plusieurs tradi-
tions qui semblent dignes de foi nous affirment les
relations entre la dynastie et les évêques de Tongres.
Ceux-ci acquirent d'assez bonne heure Ia posses-
sion de leur ville épiscopale et de divers autres
domaines grands et petits. De plus, en vertu d'une
autre libéralité royale, ces domaines jouissaient du
privilège de I'immunité, c'est-à-dire qu'il était inrer-
dit à tout fonctionnaire public d'y pénétrer pour
exercer un acte d'autorité quelconque. Seuls, les
agents du seigneur ecclésiastique avaient le droit d'y
fonctionner, étant les intermédiaires entre le pouvoir
public et la population du sol immunitaire. Liège
fut du nombre des terres ainsi soustraites aux agents
de l'État pour ne relever que de l'Église.

On ignore la date précise à laquelle les évêques en

(r) J'ai encore partagé l'opinion commune dans le mémoire que je viens
de citer, et dont diverses assertions ont été rectifiées depuis dans mon étude
intitr:Jêe Legia.



LA NAISSANCE DU VILLAGE DE LIEGE

firent I'acquisition, mais on sait que saint Lambert
en était déjà possesseur dès les premiers iours de son

épiscopat, et qu'il la faisait administrer par un iuge
privé (r). Ce n'est donc pas après le milieu du VII"
iiacte qu'il faut placer la transformation du domaine
public de Liège en terre d'Église. Cette fois encore,

I'histoire a négligé de consigner les faits que nous

exposons ici, mais elle les implique, et l'érudition
moderne n'a que la peine de les dégager.

Le voile qui couvre les destinées du village de

Liège commence enfin à se lever vers 66o. C'est en

ce moment que saint Lambert devient évêque de

Tongres, et c'est dans sa vie que nous trouvons les

premiers renseignements explicites sur la future cité.

Maestrichtois d'origine et appartenant à une des

grandes familles du pays. il avait achevé son éduca-

iion à la cour, sous la direction de saint Théodard,
évêque du diocèse. A la mort de ce prélat, il était,

grâce à la faveur royale, monté sur le siège épiscopal

de Tongres. Au moment de son élévation, Liège,

aror.-.tô,rs dit, faisait déià partie du patrimoine de

ce diocèse. Le saint avait une prédilection pour la

solitaire et tranquille vallée dont rien encore, à cette

époque, ne faisait présager les grandes destinées. Dès

les débuts de son pontificat, il y avait transporté les

restes de son prédécesseur (z). Lui-même y avait sa

résidence d'été à côté de l'église, dans une grande

maison où il vivait avec un assez nombreux person-

nel de jeunes clercs qui se formaient sous sa direction
au ministère sacré (3,1. Essayons de nous représenter

(t) Yita Lamberti, ao 27, p. 579.

(z) Ytta Theodard,i, no 18, P. 592.

(3) Yita Lamberti, * $, p. 577,
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l'aspect du village au moment où il va être introduit
dans l'histoire par un drame sanglant qui décidera
de son avenir.

Né dans Ie vallon du Glain, Liège s'est répandu
hors de cet étroit goulot et s'est développé en éven-
tail au pied de la colline de Publémont, dans la
vallée de la Meuse. C'est là que surgit un modesre
sanctuaire en bois, dédié à Notre Dame, ainsi que
la maison de l'évêque (r). Les autres habitations
sont groupées dans Ie vallon ou disséminées dans la
vallée. Ce sont de simples constructions en torchis,
sans étage et couvertes d'un toit de chaume, comme
la demeure épiscopale elle-même. Une pierre jetée
sur le toit peut tomber dans l'habitation et tuer
l'homme assis près de son foyer. Un voleur peut, en
montant sur le toit qui descend fort bas, pénétrer
sans difficulté dans I'intérieur. Cette simplicité de
construction n'est pas incompatible d'ailleurs avec
un certain progrès dans l'art d'aménager les habita-
tions. Celles-ci sont précédées de cortils clôturés au
moyen. de haies. Liège n'est pas une agglomération
de demeures contiguës les unes aux autres, c'est un'
groupement assez lâche de maisons éparpillées de
ci de là, dans le pittoresque désordre de la vie. Le
batelier s'est établi à proximité du fleuve, le culti-
vateur dans le champ qu'il exploite (z). Sur le pro-

(r) La question de savoir sous quel vocable était la primitive église de
Liège n'est pas d'une solution facile. Selon une tradition qu'on rencontre dês
le XIc siècle ( ÿita §eroalii manuscrit) c'était celui des saints Cosme et Damien.
M. Joseph Demarteau, dans une lettre adressée à l'auteur de ce livre
(BSAEL, t. VI, r89z), a entrepris de.prouver que cettetradition est erronêe,
et que Cest la Vierge qui fut la patroDne de la plus ancienne église de Liêge.
Tout compte fait, et malgré les rêserves que j'ai formulées dans mor. Notger
de Liège, t. I, p. 164, note 2 et ailleurs, je me ralüe à ce point de vue.

(2) Sur tout ceci, cf. G. Kurth, Les origines d,e la oil,l,e d,e Liège, pp. 5o et 5 r.
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montoire que forme l'extrémité de ia collinè de
Publémont frappée par les rayons du soleil levant,
on a, selon I'habitude franque, disposé le cimetière.
Des travaux de pavement exécutés en t3z6 firent
découvrir ce Liège des morts, avec les tombes orien-
tées des premiers Liégeois ayant à côté d'eux leurs
armes. Par une de ces erreurs d'interprétation dont
il existe nombre d'exemples, on crut reconnaître
dans ce cimetière un champ de bataille, et un chro-
niqueur liégeois du temps raconta une dramatique
légende pour rendre compte de la découverte (r).

La population de bateliers et d'agriculteurs qui,
après les labeurs de la vie, allait goürter le repos
éternel dans Ie cimetière de Publémont avait, quoi-
que romane, adopté insensiblement le genre de vie
des conquérants barbares. Ceux-ci donnaient le ton
et, s'il est permis de parler ainsi, faisaient la mode
dans le royaume des Francs. A Liège, comme
ailleurs, on affectait de porter des noms empruntés
à leur langue(z), et I'on se faisait un point d'honneur,
comme eux, de ne se séparer de ses armes ni dans
la vie ni dans la mort, Au surplus, le christianisme,
qui, à partir du baptême de Clovis, avait repris
possession du pays, était la religion de tous les habi-
tants, encore que mélangée, comme ailleurs, de
superstitions sans nombre et de pratiques barbares.

(r) Jean d'Outremeuse, Ly Myreur d,es Eistors, t. VI, pp. 3rr etb73-674,
ett. IV, p.86. Cf. G. Kurth, Notger de Liège,t, I, p. r35, note 2. D'autres
tombes ont été découvertes au même endfoit en r556 et en r86o, v. Gobert,
t. III, p. r59.

(:) Sur vingt noms de Liégeois cités par \e Yita Lambertl, dix-huit sont
germaniques, un roman et un douteux. De même, à la fin du IXe siècle, sur
douze noms de paysans du pays de Stavelot, dix sont germaniques et deux
sont latins. Cf. Kurth, Les <trigtnes d,e l,a oille de Liège, p, 52.
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La rudesse'des mæurs restait grande, les actes de

violence et de spoliation étaient quotidiens. Il régnait

beaucoup d'insécurité dans le village de Liège, puis-

que nous voyons que la maison de l'évêque était

gardée toutes les nuits par des veilleurs (r).
Cette précaution n'était pas inutile. Depuis quelque

temps, une querelle d'une certaine gravité avait
atteie les relaiions entre l'église de Tongres et I'ad-
ministrateur des domaines royaux, le domesticus

Dodon. Cetle querelle n'est qu'un épisode isolé dans

une lonsue et monotone histoire. Partout, au VIIe
siècle, l'"Église, propriétaire territorial à la fois riche
et désarmé, se voyait en butte aux entreprises des

grands, toujours avides d'augmenter leurs propriétés,

ftrt-ce au moyen de violences sacrilèges. Le moment
était proche où la spoliation allait être généralisée et

rendue légale par la mesure qu'on a appelée la sécu-

larisation de Charles-Martel. En attendant, les

grands préludaient à cet acte par toutes les mesures

de brigandage imaginables. De quelle nature au

juste fut la querelle que Ie domesticus Dodon chercha

â t'egtir. de tongràs ? Revendiqua-t-il le domaine

de Liège comme une ancienne propriété de I'Etat,
o., ,oul.uu-t-il des difficultés de frontières, ou dis-

putat-il à 1'évêque quelque autre terre ecclésiastique,

nous I'ignorons. Ce que l'on sait. c'est que les gens

de saint Lambert en venaient fréquemment aux

mains, à l'insu de leur maître, avec ceux du' domes'

ticus, Dans une de ces rencontres, deux parents de

celui-ci, nommés Gall et Riold, furent tués et le
domesticus résolut de les venger par la mort de

l'évêque lui-même.
(r) V#a Lamberti, to 17, P. 577.
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Saint Lambert résidait alors avec ses disciples
dans sa retraite de prédilection, à Liège. Un matin
'd'autcrmne, 

- c'était vers 7o5 - à l'heure où les
ténèbres de la nuit luttaient encore avec les premières
lueurs de I'aube, il y fut surpris par une troupe
d'hommes armés aux ordres de Dodon, qui enva-
hirent le cortil de sa maison et donnèrent un violent
assaut à celle-ci. Pendant que les fidèles du saint,
avec un courage que leur petit nombre rendit stérile,
s'eflorçaient de repousser les assaillants, l'évêque se

préparait à la mort. Dans le premier moment de
trouble, il avait saisi une épée qui se trouvait pendue
dans sa chambre, comme s'il était disposé à vendre
chèrement sa vie, mais aussitôt il la jeta, et il exhorta
les siens à accepter la mort en expiation du meurtre
dont ils étaient coupables eux-mêmes. Puis, pendant
que la lutte continuait au dehors, il alla se prosterner
en prière dans sa chambre, où il attendit le coup
mortel. Bientôt les quelques défenseurs de l'évêque
eurent succombé sous le nombre, et alors, dans son
impatience d'en finir, un des soldats de Dodon, au
lieu de perdre du temps à enfoncer la porte proba-
blement barricadée, s'élança sur le toit de la maison,
écarta les chaumes qui la couvraient et d'un coup de
lance tua le saint prosterné (r). Leur crime commis,
les meurtriers se retirèrent, et alors ceux des clercs
qui avaient pris la fuite revinrent pleurer sur les
cadavres de l'évêque et de ses généreux compagnons
de martyre. Aidés des habitants de Liège, ils recueil-
lirent ces restes sacrés, Ies déposèrent dans une

(r) En 1896, lors de I'ouverture de la châsse du saint. à laquelle on avait
oublié de convoquer les historiens, lê médeein qui examina le çrâne constata
à l'occiput une blessure profonde,
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barque et gagnèrent par la Meuse la ville de Maes-
tricht, où ils enterrèrent le saint à côté de son père,
dans l'église Saint-Pierre située en dehors des murs
de la ville (r).

Rien cle mieux attesté que cette dernière page de
la vie de saint Lambert, qui est aussi la première
page de I'histoire de Liège. Pendant que le biographe
anonyme du martyr la racontait à ses contempo-
rains, un épilogue de la tragédie se passait à I'abbaye
de Saint-Denis en France.

Dans cette célèbre maison, on vit arriver un jour
un pèlerin boiteux qui déclara s'appeler Godobald,
du village d'Avroy en Hesbaye, et avoir été complice
de Dodon dans le meurtre de saint Lambert. Il
disait que l'infirmité dont il souffrait lui était sur-
venue après le crime, qu'il y avait vu un châtiment
de Dieu, et que, plein de repentir, il avait visité plu-
sieurs sanctuaires pour obtenir sa guérison. Enfin,
à Rome, il avait appris par une révélation d'en
haut qu'il guérirait au tombeau de saint Denis.
Son espoir ne fut pas déçu : il guérit en effet et fut
reçu par I'abbé Chillare au nombre des moines.
Comme il ne cessa par la suite de se montrer excel-
lent religieux, il fut plus tard élu abbé par ordre de
Charles-Martel et il gouverna l'abbaye pendant
vingt-cinq ans d'une manière digne de louanges. Il
mourut vers 748 (z).

Il est difficile à un lecteur moderne de se figurer
l'émotion dont la mort tragique de saint Lambert

(r) Sur tout le dêtail de cet épisode, v. G, Kurth, Ètud,e crttique sur saint
Lambert et son premïer biographe, pp. 5z-56.

(z) V. G. Kurth, Uæ témoignage d,u IX" siècl,e sut l,a mort d,e saint
Lambert (BCRE, V, rn, r893, pp. 4r4-4zz),
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rempiit le diocèse et les pays avoisinants. Un évêque,
un oint du Seigneur était loilbé sous les coups des
assassirrs pour'la défcnse des droits de son église :

c'était un martyr; ses prières étaient toutes puissantes
auprès de Dieu, et les populations trouvaient en Iui,
si elles l'invoquaient, un protecteur dans tous leurs
besoins. Lambert devint, dans les régions de la
Gaule Belgique, ce que peu d'années auparavant
avait été dans la Gaule entière saint Léger d'Autun,
martyrisé par ordre d'Ebroïn : la mémoirr popu-
laire par excellence, le saint national. De toutes parts,
les multitudes affluèrent à Liège, pour le vénérer
aux lieux qui avaient été témoins de sa passion.
Bientôt, la dévotion des fidèles fit surgir, à côté du
modeste oratoire dédié ii la Vierge, un superbe sanc-
tuaire consacré spécialernent au culte de saint Lam-
bert. Ce sanctuaire, à l'érection duquel le nouvel
évêque de Tongres, saint Hubert, avait prêté un
concours actif, était un édifice remarquable pour
l'époque (r) : il fut pendant près de trois siècles la
cathédrale de Liège, et c'est seulement vers I'an mil
qu'il disparut pour faire place à une construction
plus grandiose. Tous les princes carolingiens ont
prié sous ses voiites, et l'un d'eux, Grimoald, lils de
Pépin d'Herstal, pd.rit assassiné pendant qu'il y fai-
sait ses dévotions.

Mais la construction d'une basilique ne suffi.sait
pas à I'enthousiasme des multitudes : elles voulurent
posséder les reliques du saint patron dans l'église
bâtie en son honneur. [-e (]iel semblait s'intéresser
à leur væu : saint Lambert, disait-on, était apparu

(r) Ytta Lamberti no 25, p. 579; Yita ûluberti de Jonas, no 3, p. Bog
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à quelqu'un pour ordonner que son corps ffit rap-
porté à I-iège. Cédant à d'aussi pressantes instances,
saint Hubert se décida enfin à faire la translation
demandée. C'était Ia treizième année après la mort
de saint Lambert, c'est-à-dire, à peu près, en 718.
Une procession solennelle, conduite par l'évêque
lui-même, rapporta aux Liégeois les restes tant
vénérés. Au son des cymbales, au chant des psaumes,
le cortège sacré s'achemina à travers les méandres
de la vallée de la À'Ieuse, déroulant l'immense ruban
de ses innombrables fidèles. Aux hymnes entonnés
par la pieuse multitude se mêlaient, dit I'hagiographe
contemporain, les accents des anges qui, du haut du
ciel, se joignaient au triomphe du saint, et dont la
présence, continue-t-il, fut attestée par des témoins
dignes de foi. A Nivelle et à Hermalle, on f,t des
haltes pendant lesquelles la foule assista à des mira-
cles qui portèrent son enthousiasme au comble.
Quand on approcha de Liège, toute la population
de ce lieu vint au devant du saint et lui fit escorte
jusqu'à la superbe basilique où il devait reposer
désormais au milieu de son peuple (r).

Cette fête religieuse, qui fut, pour les habitants de
Ia vallée de la Meuse, le grand événement du VIll"
siècle, eut des conséquences que n'avaient prévues
ni ses téruoins ni ses acteurs. La translation des
reliques de saint Lambert entraîna la translation du
siège épiscopal de Maes:richt à Liège. Elle fit de
Liège ur-re Cité et le futur chef-lieu d'une principauté
indépendante, tandis qu'elle faisait rentrer dans
l'ombre la ville qui, depuis plusieurs génératiot-ts, se

(t) Vild, Lanzberti, no:g-3:, p. 58o.
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flattait sans doute d'avoir fixé à jamais dans ses murs
Ies évêques de Tongres. Cela se passa, semble-t-il,
d'une manière en quelque sorte inconsciente. Per-
sollne, à Maesricht, ne paraît s'être opposé à Ia

translation de saint Lambert, dont le culte tout
récent venait contrebalancer, peut-être menacer celui
de saint Servais, la plus grande mémoire du diocèse.
Il est peu probable d'ailleurs qu'au moment où il rap-
portait à Liège les reliques du martyr, saint Hubert
eût déjà conçu le projet d'y transporter aussi le siège

épiscopal.
Liège, à cette époque, n'était qu'un village, et les

canons défendaient d'établir les diocèses dans des

villages. En y venant résider auprès du tombeau de
son saint prédécesseur, il se peut que Hubert ait cru
se borner à suivre I'exemple de celui-ci, qui se plai-
sait à y vivre auprès des cendres de saint'Ihéodard.
Tout au plus pouvait-on prévoir à cette date que
Liège serait pour les évêques de 'Iongres ce que
furent par la suite Huy ou Seraing pour les évêques

de Liège, ou Brühl pour ceux de Cologne : une
villégiature de prédilection qui ne porterait en rien
atteinte aux droits de Ia Cité épiscopale (r).

Il en alla tout autrement, et cela, si je puis ainsi
parler, par le fait de saint Lambert lui-même. L'at-

(r) Le point de vue que i'expose n'est pas celui des historiens, qui voient
dans la translation de saint Lambert une translation du siège et qui cherchent
les raisons de cclle-ci. Selotr Warnliü nig, Ilettrtige, p. 5, saint Hubert voulait
se rapprocher de la cour carolingienne séjournant à Herstal I Selon Fisen, t. I,
p. 95, i1 r,oulait se soustraire au voisinage et, éventuellement, à la tyrannie
du comte qui rêsidait à Maestricht.

Ânselme c. r6, p. r98, est le premier à parler d'utt changcment de résidence

épiscopale. Cf. le P. De Smedt, dans le Comntentarius praeutus dt Vita
Huberti, no r58, p. 797. Somme toute, il semble qu'on ait vu dans un résultat
fortuit le fait d'une intention formelle.
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traction que son tombeau exerçait sur les multitudes,
il I'exerça aussi sur les pasteurs. Les évêques de
Tongres ne purent plus se détacher de ce voisinage
sacré : une force mystérieuse semblait les enchaîner
auprès de la châsse du martyr. On vit se produire,
pour la seconde fois dans I'histoire du diocèse, un
phénomène qu'explique la puissance du sentiment
rellgieux à cette époque. De même qu'au VII" siècle
une tombe avait retenu les évêques à Maestricht, de
même, au VIII., une autre tombe les retint à Liège.
Seulen'rent, cette fois, la translation fut délinitive.
Maestricht ne revit plus ses pontifes, ni Tongres
davantage. L'humble village sans murailles, sans
monuments, sans souvenirs, eut plus de charmes
pour eux que la vieille cité rornaine qui avait vu
naître la foi chrétienne dans le pays, que la belle
ville mosane sur laquelle planait le souvenir de saint
Servais. Celui-ci cédait le patronage du diocèse à

saint Lambert, et Maestricht abandonnait à Liège
Ia gloire d'en être la capitale.

C'est donc dans toute la force du ternre qu'on peut
dire que le tombeau de saint Lambert a été Ie ber-
ceau de la Cité de Liège.

,
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Une fois établi à Liège, il semble bien que saint
Hubert ait pris à tâche de faire de cette bourgade une
résidence digne de ses nouvelles destinées. Aucun
document contemporain ne nous I'atteste, il est vrai,
parce que Ie VIII" siècle ne nous en a guère laissé,

mais la tradition des âges suivants est ttnanime à

regarder ce prélat comme le créateur de la ville, et,

de temps immémorial, l'Église a vénéré en lui le
patron de Liège. Un écrivain du XI' siècle, qui se

fait manifestement l'écho de la tradition, résume en
ces mots Ie rôle du saint dans sa ville épiscopale :

" Il donna aux habitants leurs cot-ttumes urbaines,
il assujettit leur vie et leurs mæurs au frein des lois,
il fixa sagement les poids et les mesures de capacité
qui sont encore en usage chez uous , (r). Sous une
forme déjà un peu légendaire. ces paroles con-
liennent une bonne part de vérité historique.

(r) Anselme c. 16, p. r98: Jus civile oppidanis tribuit, et mores ipsorum
disciplinae freno composuit, libram panis, libram vini modiumgue - - -
sapienter constitttit,

COMNltrNT LE VILLAGE DE LIÈGE DEVINT UNE CITÉ.
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Saint Hubert excrçait à Liège I'autorité du pasteur
et du grand seigneur immuniste à la fois ; il y
représentait le pouvoir public, il y avait, en outre,
certaines attributions spéciales que les capitulaires
des rois carolingiens confiaient aux évêques, notam-
menr la police des vivres avec la surveillance des
poids et des mesures (r).

Au surplus, la seule présence de l'évêque et de son
clergé, avec le mouvement qu'elle imprimait à la
vie sociale et l'éclat qu'elle prêtait aux solennités du
culte, était déja un sérieux élément de progrès pour
la jeune Cité.

Liège s'agrandit et se peupla rapidement. Il faisait
bon vivre sous la crosse, au dire du proverbe, et,
dans ces âges de violence, une ville qui ne connais-
sait pas d'autre joug que celui de son évêque devan-

çait son temps dans Ia paix et dans la civilisation.
Avec saint Hubert Liège gravir la hauteur de Publé-
mont et, à l'extrémité de cette colline, dans le vieux
cimetière mérovingien, il surgit une nouvelle église
que l'évêque dédia à saint Pierre, prince des apôtres.
La ville avait dès lors trois sanctuaires. Celui de
Publémont fut confié par I'évêque à cles moines
bénédictins, qui le desservirent pendant un siècle
pour faire place ensuite à des chanoines séculiers.
La vieille église du VII" siècle resta, sous le vocable
de Notre-Dame-aux-Fonts, l'église paroissiale de
toute la Cité. Quant à celle de saint Lambert, elle
devint Ia cathédrale du diocèse et fut placée désor-
mais sous un double vocable : celui de saint Lam-

(r) Capitularia lvrancorum t. I, ed. Boretius, Suession (lcù, c.6 p. 3o :

Et per omnes civitatis (episcopus) legitimr.rs forus et firensuras faciat secun-
dum haburrdantia temporis.
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bert, son patron primitif, et celui de Ia Vierge, qui
était la patronne du diocèse ainsi que des deux cathé-
drales de Torrgres et de Maestricht. Notre-Dame et

Saint Lambert, telle f'ut donc désormais l'appellation
Iiturgique de la cathédrale de Liège. En réalité,
toutefois, la Vierge ne déposséda pas le saint et celui-
ci resta pour son peuple le patron éponyme du sanc-

tuaire national.
La légende ne s'est pas contentée des données

sommaires de l'histoire sur le premier évêque de

Liège. Du fondateur de leur ville, les Liégeois du
moyen âge ont fait un de ces ancêtres surhumains à

qui, dans les cités antiques, on altribuait l'origine de
toutes les institutions divines et humaines. Comme
Numa Pompilius à Rome, il aurait tout créé à

Liège : le tribunal échevinal, avec son maïeur et

ses échevins, le conseil communal, avec ses deux
maîtres et ses jurés, l'enceinte fortifiée de la ville et
enfin le Perron, cet ernblême des libertés munici-
pales de la Cité (r).

Ce sont Ià autant de fables qui n'ont plus besoin
de réfutation aujourd'hui. Rien ne se crée d'une
pièce dans les sociétés humaines; tout, les insti-
tutions comme Ies édifices, est Ie résultat d'une
longue évolution sociale et non de l'activité créatrice
d'un génie unique. Ce n'est pas diminuer les grands
hommes que de les ramener à leurs proportions
naturelles, c'est rendre service à leur mémoire en
les enlevant à la fable pour les restituer à l'histoire.

A partir cle la lumineuse personnalité de saint
Hubert, I'histoire de Liège retombe dans une obscu-

(r) V. Fisen, l, p, 97
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rité profonde. C'est à peine si, çà et là, la ville est
encore nommée dans les sources à l'occasion de la
résidence qu'y fait un personnage de marque, ou
d'une calamité extraordinaire qui s'impose à I'atterf,
tion des annalistes. Elle était trop voisine des villas
royales de Herstal et de Jupille pour ne pas recevoir
plus d'une fois la visite des souverains. Carloman,
frère de Pépin-le-Bref, y vinr en 743 assister à l'élé-
vation des reliques de saint Hubert, et transporta sur
ses propres épaules Ia châsse qui contenait ces restes
sacrés (r). Charlemagne y célébra les fêtes de pâques
en 77o (z). En 854, Lothaire I et Charles-le-Chauve
s'y rencontrèrent pour conclure une alliance contre
leur frère Louis-le-Germanique. (3).

Ces visites royales ne furent certainement pas les
seules que Liège reçut au cours du IX" siècle. Char-
lemagne, notamment, qui s'intéressait tant aux choses
ecclésiastiques, n'aura pas manqué de visiter plus
d'une fois l'évêque du diocèse otr il résida si souvent,
à Herstal d'abord, à Aix-la-Chapelle ensuite (+). Il
est loin d'être établi, à Ia vérité, qu'il ait confié son
prisonnier Didier, roi des Lombards, à la garde de
l'évêque Agilfrid (5). Par contre, c'est une circulaire

(r) Ytta Etùerti prim,a, no u z, p. 8o5.
(z) celebravitque Natalem Domi,i in villâ Duria, et pascha apud sa.ctunr

Lantbertum in vico Leodico. Annales Laurisse,ses er antrules Einhard,i,
pp. r48 et r49.

(3) Annales de Hincmar, p. 4.18.
(4) Nous trouvons Charlemagne à Herstal eî j7o, 772, ll3,.il6, n7, ZtB,j1g, 78r,782,78q et 798. C'est la prédilection pour les eaux thermales d'Aix_

la-chapelle qui rendit le grand empereur inûdèle à Herstal. Nous lui vovons
faire son premier séjour à AixJa-chapelle en 7g6, et, à partir de cette date, il
ne séiournera plus à Herstal qu'uue seule fois. V. les Rcgesta hn|terti de
Boehmer-Mühlbacher, t. I.

(5) n+, Ksrolus f)esiderium captun"t cum uxore et filiis exulandum direxit
in F-rantiam ad locum qui dicitur pausatio saucri Lamberti martyris, atu.tales
Iobienses p. r95;cf. Gilles d'Orval, IIr 3z, p, 47,
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de l'évêque Gerbald (785-8ro) à ses prêtres qui nous
a conservé les prescriptions de Charlemagne relatives
aux études du clergé (r). Walcaud (8ro-832), succes-
seur de Gerbald, fut honoré de la confiance de
l'empereur et figura au nombre de ses exécuteurs
testamentaires (z). Ces quelques faits, relativement
nombreux si I'on songe à la pénurie des sources,
laissent entrevoir entre Charlemagne et les évêques
des relations qui ont certainement contribué à la
prospérité de la ville de Liège. Celle-ci n'a pas été
ingrate envers le grand empererlr. Elle lui a fait, à
côté de saint Hubert, une place d'honneur dans son
histoire légendaire. Elle a voulu tenir de lui son
étendard national, comme elle prétendait tenir son
perron de saint Hubert; de même qu'elle a fait
remonter à l'évêque I'origine de ses institutions, elle
a voulu dater de I'empereur celle de ses coutumes.
Enfin, depuis un temps immémorial, elle s'est plu à
le revendiquer comme le plus illustre de ses enfants.

Aussi le Liège carolingien n'est-il p|us une uilla
comme au VII. siècle; on lui donne nraintenant le
titre de ?icus, c'est-à-dire de bourgade. Il a même le
droit de porter déjà celui de Cité, car Cité, dans Ia
Iangue du temps, c'est toute localité oùr est fixé un
siège épiscopal. Sans doute, cette Cité n'a pas encore
son aspect moderne, mais déjà les construitions
s'élèvent nombreuses autolrr de ses trois sanctuaires.
Les maisons continuent d'être bâties en bois ou en
torchis et couvertes de chaume; cependant, la pierre
commence à faire son apparition dans les construc-
tions civiles. Nlais I'architecture est loin d'avoir la

(r) Boretius, Capitu,larire regttnt Fntncorunt, l. l, p. zqz.
(z) Eginhard, Vita l{droli c. 33, p.463.
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solidité que lui donneront les maçons du moyen-âge.
En 858, des pluies torrentielles crevèrent sur la ville
avec une telle impétuosité qu'elles renversèrent tout :

maisons de bois et maisons de pierre, et raînèrent
jusqu'à la Meuse, dans un eflioyable pêle-mêle,
hommes, bêtes et édifices (r).

Surgissant par dessus ces chétives constructions,
le palais épiscopal, qui se dresse à côté de Saint-
Lambert, est une résidence digne du grand seigneur
qui I'habite : large et spacieux, il est percé de fenêtres
qui laissent passer le jour à travers de beaux vitraux;
Ies murs en sont ornés cle peintures représentant,
comme au palais d'Ingelheim, des scènes de l'his-
toire sacrée et profane; tout y est opulent, grandiose,
princier (z). Déjà Ia vie littéraire fait son apparition
à Liège. IJn poëte irlandais du nom de Sedulius,
enfant de cette poétique contrée qui fut au haut
moyen-âge une vraie oasis d'intellectualité dans la
barbarie européenne, est venu s'y reposer comme
un oiseau de passage, et le charme de I'hospitalité
liégeoise I'a retenu pendant des années dans cette
ville qui devient pour lui « douce comme une tendre
mère, (3). Sedulius est un poëte de cour; il chante
en vers faciles ses protecteurs, les évêques Hartgar et

Francon, ainsi que les princes carolingiens. Harlgar
et Francon font d'ailler-rrs grande figure dans le
monde politique. Tous derux prennent à l'occasion

(t) Annales de Prudence de Trol'es, p. 45: : Meuse maio in vico Lcudico,
in quo corpus sancti Lamt,t:rti quiescit, tanta subito pluviarum inun.latio
effusa est, ut domos eI muros lapideos seu quaecunque aedificia cum homi-
nibus et omuibus quaecurque illic invenit usque ad ipsam ecclesiam memo-
riae sancli Lantberti violentâ irruptiorre in Mosam fluvium praecipitaverit.

(z) Sedulii Scotti Carmirta, ll,4. Cf. Pirenne. Sedulius de Liège,
(3) .., Tibi Leodium dulcescit ceu pia mater. Sedulius 11,7, 41.
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les arntes contre les envahisseurs normands, et leur
poëte ne se fait pas faute de célébrer, sans doute en

Ies grossissant, les victoires qu'ils ont remportées sur
ces féroces pillards. Hélas ! elles ne devaient pas

préserver Liège de la destinée commune de toutes

les villes des Pays-Bas. En 882, les Normands y
pénétrèrent (r) et la livrèrent aux flammes avec sa

cathédrale. L'église Saint-Pierre ne fut pas épargnée,

el c'est elle qui a conservé la trace éloquente de ce

fatal événement, presque passé sous silence par les

chroniqueurs liégeois, dont il humiliait le patriotisme.
Pendant des siècles, on y alla vénérer les ossements

des moines massacrés par les Normands, et leurs
crânes percés de clous par ces féroces aventuriers(z).

Mais les Normands passèrent comme un cyclone.

IJn certain nombre de personnes égorgées, des

maisons de bois réduites en cendres, des églises que

les flammes léchèrent sans les détruire, tel fut le
bilan de la journée. L'ott peut croire que les trésors

de I'art échappèrent, abrités derrière les imprenables
murailles du château de Chèvremont, qui défiaient
la fureur des barbares

Après leur départ, la vie civilisée reprit à Liège
sorl cours tranquille et régulier, et les évêques s'em-
ployèrent de,leur mieux à fermer les plaies faites par
I'invasion. Étienne et Richaire furent des pontifes

(r) Arnmles de Hincmar, a. 88:, p. 5t4 et ('ltroniqzrc de Réginon al antt.

88r, p. 592; relation du XIe siêcle publiée d'après un manuscrit de la Biblio-
thèque royale de Belgique, par J. Demartea:rr, BIIL, t' XilI, p.5r5.

(z) V. Gilles d'Orval, II, 37. p. 49; cf. Fisen, t. I' p. r r7 et E Poncelet,

Inxcntaire cle. &tint-!'iert'e, p. \/lll, nole 2- Quant au prétendu miracle qui

aurait empêchê les Normands de dépouiller la chàsse de saint I-amhert,

Gilles d'Orval l, c. vient trop tard pour nous apprendre ce qu'ont ignoré

tous ses devanciers, et Daris, t. I, p. zc'5, fait preuve de peu de critique en le

racontant sur la foi de Gilles d'Orval comme un fait avéré.
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réparateurs, qui rebâtirent les églises et les monas-
tères incendiés. La ville continua de se développer
et d'attirer dans son sein Ie peuple des campagnes.
Ileaucoup de ces nouveaux habitants étaient des

fiscalins, c'est-à-dire des gens de condition servile qui
vivaient dans les domaines du fisc; toLts, quelque
fût leur lieu de provenance, furent donnés à l'évêque
de Liège par I'empereur Charles-le-Gros en 884,
c'est-à-dire deux ans après le raid normand (r). Un
autre indice des progrès de la ville, c'est la construc-
tion, par l'évêque Richaire, de l'église Saint-Servais
dans le vallon de la Légia (z). Il fallait que la popu-
Iation filt déjà nombreuse dans ce quartier, puisqu'on
éprouvait le besoin de lui donner un centre parois-
sial. La tour massive et trap'rue de ce sanctuaire,
debout depuis près d'un millier d'années, surgit
encore aujourd'hui au milieu du vallon comme Ie
témoin toujours vivant de la jeunesse de la Cité.

C'est quelque ternps après Ia mort de Richaire
qu'on voit se produire à Liège la première mani-
f'estation de la vie publique. C'est une émeute qui
aboutit à renverser l'évêque Rathier (956) (3). Fut-
elle l'æuvre de la population liégeoise, et faut-il y
voir le début de ces mouvemellts séditieux qui ont si
souvent troublé la Cité? On pourrait le supposer, en
rapprochant de cet épisode celui qui se passa deux
ans plus tard à Cambrai : Ià, l'évêque, revenant de
la cour impériale, se vit f'ermer les portes de la ville
par les bourgeois soulevés contre lui, et il ne parvint

(r) Bormans et Schoolmeesters, t. I, p,6.
(z) Gesta abt,rea;ata, p. r3o.
(3) Ruotgerus, Yita Erunortis, c. 38, p.27oi !'olcuin, Gesta abbatttm

lobtensiu'rn, c. 23, p. 65; Anselme, c, 23, p. zor, et Rathier lui-même dans le

proæmium de son écrit int\tulê Phrenesis, r ,
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à y rentrer qu'avec l'aide de puissants alliés (958) ( t ).
Mais à y regarder de près, on s'aperçoit que les

troubles de Liège eurent un tout autre caractère : ils
furent l'æuvre des grands seigneurs, et si la popula-
tion y prit part, ce fut comme un simple instrument
aux mains d'autrui. Depuis un certain temps, la
noblesse du pays se fatiguait de voir le siège épisco-
pal de Liège couféré par les empereurs à des étran-
gers, parfois même à de simples moines, alors
qu'elle croyait avoir le droit d'y faire monter les

siens. Sans doute, I'inexpérience de ccs prélats, lcur
manque de prestige, et aussi la courte durée de leur
pontificat - Hugues régna deux ans et Farabert
quatre .-- durent crrntribuer à affaiblir l'autorité
é;riscopale vis à vis de la remuante féodalité de leur
diocèse. Aussi, sous le troisième de ces moines
évêques, R.athier, prélat d'un caractère incommode
et qui ne savait pas manier les hommes, le mécon-
tentement éclata, et les grands seigneurs qui I'avaier-rt
fomenté eurent la satisfaction de mettre sur le siège

épiscopal Baldéric I, un mernbre de Ia puissante
famille de Régnier atr Long Col.

Sont-ce les grands encore dont il faut retrouver la
main dans les troubles qui agitèrent le por-rtilicat
d'Éracle, successeur de Baldéric I ? Eracle était un
homme d'église et un homme d'école; il était de
petite naissance et, de plus, étranger au pays : ell
fallait-il davantage pour qu'ol1 imaginât de le traiter
comme Rathier ? Du moins, on se demande quel
grief le paisible savant aurait pu donner au peuple
de sa Cité. Ce qui est certain, c'est que les derniers

(t) Gcsta epp. Cumerac. c. 8o-83, p. 43r; cf' Dubrulle, Cantbrai it la /itt
du nroyen àge, t, I, p. 9; Reinecke, Gesch.icltte tler Statlt Ctunltrai.
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ten-tps de sa vie furent attristés par une violente
émeute : la foule envahit son palais, et, dit un chro-
niqueur, fit couler dans la Meuse Ies flots rouges de

son vin de Worrns (r).Ce ne fut pas une simple
échauffourée : nous savons qu'Eracle en laissa les

auteurs impunis, ce qui témoigne peut-être d'autant
de faiblesse que de mansuétude (z;. Et son successeur

Notger dut, au début de son règne, déployer la
plus grande énergie pour avoir raison des perturba-
teurs (3).

Cependant, la ville ne cessait de croître. L'lle et

la colline de Publémont, deux quartiers d'avenir, se

peuplaient rapidement : il fallut, de nouveau, édifier
des sanctuaires à ces deux extrémités de I'aggloméra-
tion. Éracle y pourvul. En Publémont, il bâtit
l'église SaintMartin, qui devait rester, iusqu'à la fin
de l'ancien régime, I'extrême limite de la Cité du
côté de l'ouest. Dans I'lle, il jeta les fondements de

l'église Saint-Paul, que la mort ne lui laissa pas le
temps d'achever. Sans doute, les espaces qui s'éten-

daient entre ces deux églises et le cenre de la ville
étaient loin d'être entièrement habités, mais il est

certain qu'Éracle n'aurait pas élevé des constructions
de cette importance dans des solitudes. Chacune était
desservie par un collège de chanoines et pourvoyait,
selon toute apparence, aux besoins religieux de la
population avoisinante.

A ce mouvement de croissance lente et organique,
l'énergique et génial successeur d'Éracle allait donner
une impulsion extraordinaire. Pendant sol1 long

(r) Anselme, c, 24, p. 2oz.

(z) I.e même, 1. c.

13) Yita Notgeri, c. r, p. ro.
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pontificat de trente-six ans, Notger fut à la fois le
créateur de I'Etat liégeois et le second fondateur de
Liège. De ces deux grandes æuvres, l'une explique
I'autre. On sait comment, par les concessions que
lui firent successivement les empereurs de la rnaison
de Saxe, il devint le chef d'une véritable princi-
pauté (r). A cetre principauté il fallait une capitale,
et cette capitale ne pouvait être que la ville consacrée
par le tombeau du saint patron du diocèse ct par
deux siècles de résidence épiscopale. Tongres avait
beau être le chef-lieu ofÊciel, les évêques avaient
beau continuer de s'appeler évêques de Tongres, ils
étaient en réaliré les évêques de Liège, er le jour ne
devait pas tarder à venir où, jusoue dar-rs le titre de
leur dignité, le nom de l'ancienne ville serair rem-
placé par celui de la nouvelle. Ce ne fut donc ;ras un
acte formel des évêques qui mit Liège en possession
du siège épiscopal, c'est l'action lente et latente du
temps qui finit par créer la prescription.

Il s'en fallait de beaucoup, toutefois, que la Cité
épiscopale offrit à ses princes-évêques toute la sécu-
rité désirable. Ouverte à tout venant, ne possédant
pas même une tour dans laquelle on eût pu trouver
un refuge provisoire, inférieure de beaucoup, sous ce

Ia.pport, à Huy, qui était la vraie citadelte du pays,
Liège était exposée, par sa richesse, à toutes les côn-
voitises et, par son défaut de murailles, à tous les
coups de main. C'était ceite époque d'anarchie féo-
dale oir tout seigneur se bâtissait une maison forte
qui le mettait à l'abri non seulement des pillards, nrais
aussi de scn prince légitime, et d'où il pouvait irnpu-

(r) C. Kurth, Notger tle Liège, r. I, pp. rr5_rzg.
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nément exercer sa tyrannie sur les populations du
voisinage. En vain les empereurs avaient-ils essayé

de s'opposcr à la multiplication de ces bastilles;
les mesures d'interdiction prises par saint Brunon
avaient déterminé en Lotharingie une formidable
insurrection des vassaux lr), et il avait bien fallu
que l'autorité fermât les yeux sur des abus qu'elle ne
pouvait pas empêcher. Une telle situation, dange-
reuse partout, l'était particulièrement dans une prin-
cipauté dont la capitale, à la différence de I'immense
majorité des villes épiscopales, était absolument sans
défense. Aussi la détresse de Notger fut-elle au
comblc lorsqu'un jour r-rn féodal lui demanda I'au-
torisation de bâtir sur les hauteurs de Publémont un
château-fort qui, disait-il, servirait à protéger la ville.

Le terrain qu'il demandait dans ce but était admi-
rablement choisi pour protéger, mais aussi pour
op;rrimer la Cité : c'était la hautcur qui formait la
Iigne de faîte entre le ruisseau et Ie fleuve, c'est-à-dire
entre les deux parties cle la ville, qu'elle dominait à

la fois. Céder à cette demande, c'était, à n'en pas

douter, mettre Ie prince et son peuple à la merci
d'un puissant qui les courberait sous un joug de fer.
Notger n'osa pes répondre par un refus catégorique
au redoutable solliciteur, mais, sous main, il poussa
le prévôt de sa cathédrale à bâtir une église en l'hon-
neur de la Sainte Croix, à l'endroit même convoité
par l'ambitieux vassal. Quand celui-ci réclama, le

prince affecta d'être resté étranger à I'entreprise du
prévôt, mais, ajouta-t-il, « maintenallt que l'église
s'élève, il ne saurait être question d'en expulser

) Flodoard, Annal,es a. 96o, p. 4o5; Cf. G. Kurth, Le comle Intmon,
28.

(r
p.3

/



COMMENT LE VILLAGE DE LIÈGE DEVINT UNE CITÉ. 33

Dier-r pour la livrer à un homme ,, (r). Cette anec-
dote montre avec quels ménagements Ie prince se

croyait tenu de parler à son vassal, et on ne se

trorrpera pas, sans doute, si I'ott identifie celui-ci
avec le puissant personnage qui fut I'avoué de Saint-
Lambert.

Mais à quoi bon empêcher Ia construction du
châtear-r de Publémont, tant que celui de Chèvremont
restait debout? Chèvremont, c'était, en toute vérité,
une épine dans l'æil des princes-évêques de Liège.
De leur Cité, ils pouvaient voir au loin se profiler
les tours puissantes de cette forteresse, dominant un
rocher abrupt au bord de la Vesdre. Derrière ces

formidables murailles, les grands seigneurs rebelles
avaient, à plus d'une reprise, bravé les rois et soutenu
contre eux des sièges prolongés La légende racontait
les exploits fabuleux du comte Immon, qui avait
possédé le château en dernier lieu (z), et dont aucull
souverain n'avait pu avoir raison. Le personnage

inconnu qui avait succédé à Immon comme châte-

lain de Chèvremont était pour Liège un danger
permanenl; aucun prince-évêque ne pouvait dormir
en paix dans son palais, tant qu'à l'horizon de la
Cité se dressait la sinistre bastille.

Notger comprit dans toute son étendue la gravité
de la situation. Les vassaux vivaient dans des

châteaux-forts et le prince dans une ville ouverte :

il décida de fermer la ville et de renverser les

châteaux. Arracher et planter, tel fut, au dire de

son biographe, le programme de son pontificat (3),

(r) Anselme, c. 26, pp. zo3-2o4.
(z) G. Ktirth' Le comte Immon.
(3) Yita Notgeri, c. r, p. ro.
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et il sut le réaliser. Ce n'est pas ici le lieu de raconter
comment, avec I'aide des armées impériales, il par-
vint à détruire Chèvremont, et à débarrasser la Cité
de ce voisinage néfaste(r). Nous n'avons pas davan-
tage à relater les travaux de défense qu'il fit à

f-huin, à Fosse, à Malines et sur d'autres points
encore de la principauté. Mais il importe d'exposer
avec quelque détail la manière dont il pourvut à la
sécurité de sa ville épiscopale.

Il n'était pas facile de fortifier Liège. Cette ville se

composait alors de deux parties bien distinctes. La
Cité proprement dite occupait les deux rives du
Glain, gravissait les côteaux du vallon et se déversait
jusque dans la vallée de la Meuse. A.u sud de Ia
Cité s'étendait I'lle, partie contiguë à celle-ci, partie
séparée d'elle par la côte escarpée qui formait le
revers de Publémont et qui allait expirer en face de
l'église Saint-Lambert. Cette côte s'appelait la Sauve-
nière; elle n'était pâs comprise dans la ville de Liège
et ne relevait pas de l'autorité directe du prince;
c'était une de ces terres que Notger, à I'heure où il fit
la distinction de sa mense et de celle des chanoines,
avait laissée dans le lot du Chapitre.

Étant donné une telle disposition des lieux, il ne
pouvait être question d'enfermer I'Ile et la Cité dans
une même enceinte. Outre que la Sauvenière, qui
était entre les deux, appartenait à un autre seigtteur,

le travail ett cotrté des frais énormes et exigé un
chiffre de dépenses disproportionné' Notger élabora
un plan d'ensemble ingénieusement aclapté aux cir-
constances locales. Il se préoccupa avant tout de

(r) G. Kurth, Notger cln Lië.7e, t. I, p' r85.
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fortifier la Cité de son mieux, se bornant à faire pour
I'lle ce qu'il pouvait. L'IIe, dans sa pensée, devait
principalement servir de première ligne de défense
à la ville. Il se contenta donc d'approfondir le bras
de la Meuse qui I'entourait, la protégeant de la sorte
contre une surprise, et permettant à sa population,
en cas de danger, de se replier sans désordre sur la
Cité.

Quant à celle-ci, il l'enferma dans une vaste
enceinte qui comprenait tous les quartiers habités et
aussi, étant donné I'irrégularité de la ville, de grands
espaces encore déserts, qui attendaient les extensions
ultérieures. Le pourtour de cette première enceinte
de Liège peut être déterminé avec une précision
relative. Partant de l'église Saint-Martin, qui marqua
jusqu'à la fin de l'ancien régime la limite extrême
de la ville, I'enceirrte muraillée dévalait vers l'ouest
dans le vallon de la Légia, longeair ce ruisseau
qu'elle prenait pour fossé, ce semble, jusqu'au-
delà du palais du prince-évêque, u courait ensuite
, dans la direction du nord, parallèlement à la rue
, Hors-Château, jusque près de la caserne des
» Pompiers, où elle obliquait par la rue des Airs
» et par I'impasse Babylone pour gagner la rue
» Féronstrée. Là s'ouvrait, dans l'axe de Ia rue,
» une porte à laquelle les vieux chroniqueurs
, donnent le nom de porte Hasseline. L'enceinte,
» continuant dans la même direction, passait entre
» les rues actuelles de la Clef et Sur-le-Mont, gagnait
, ensuite la Meuse au quai de Ia Goffe, remontait
» par un nouveau coude le long de ce fleuve jus-
, qu'au-delà de la rue Chéravoie, puis, faisant un

" angle droit à Ia hauteur du bâtiment actuel de la
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» poste, allait encastrer la tour de l'église Saint-Denis,
, revenait par Ia rue de la Régence en longeant le
, bras de la Meuse avec I'Ile qu'il entourait, et
» remontait ensuite la rue Haute-Sauvenière jus-
» qu'au Publémont, qui la ramenait à son point de
» départ près de l'église Saint-Martin » (r).

Cela faisait un grand quadrilatère allongé et irué-
gulier, orienté du sud-ouest au nord-est, très étroit
dans le vallon et s'élargissant considérablement dans
la vallée. L'enceinte, rnunie d'un grand nombre de
tours hémisphériques, présentait une particularité
bien intéressante : presque tous les édifices de Liège
faisaient partie des ouvrages de défense, les uns
encastrés dans les murailles, les autres I'avoisinant
de telle sorte que de leur sommet on pouvait obser-
ver et même combattre l'ennemi. C'est ainsi que
Saint-Martin, au témoignage formel du biographe de
Notger(z), le Palais, dont la Légia baignait les assises,
Saint-Denis, dont les hautes et sévères constructions
gardent toujours une physionomie de forteresse,
Saint-Lambert, dont I'encloître était protégé à la fois
par les murs de la ville et par les fl,lts de Ia Meuse
qui en battaient le pied, Sainte-Croix qui occupait à
Ia pointe de Publémont une place exceptionnellement
forte, Saint-Jean, enfi.n, bâti sur une éminence qui
dominait I'extrémité de 1'Ile, devinrent autant de
bastions qui, dans le cas d'un siège ou d'un assaut,
pouvaient rendre d'inappréciables services aux défen-
seurs de la ville. Saint-Pierre et Saint-Paul furent
les deux seuls édifices sacrés qui, à raison de leur

(r) G. Kurth, Notger d,e Liège,t, I, p. r4r, Surle tracé ici décrit, voirle
même ouvrage, t. II, pp. r6-28, et I'appendice II du présent volume.

(z) Vita Notgeri, c.3, p. rr,
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site, ne furent pas appelés à faire partie de Ia savante
combinaison stratégique de Notger.

Le vaste pourpris que formait cette enceinte était
traversé, dans toute sa longueur, par la route royale
qui, venant de la Hesbaye, gagnait, par la vallée de
Ia Meuse, Ia ville de Maestricht. Elle passait, en
entrant en ville, sous la porte Saint-tr{artin près de
l'église du même nom, et elle en sortait par la porte
Hasseline dans la rue Féronstrée. Une troisième
porte, celle de Vivier, s'ouvrait sur Ie fleuve et
mettait la ville en communication avec la région
d'Outremeuse.

En même temps qu'il traçait le pourtour de sa Cité,
l'évêque bâtisseur, obéissant aux inspirations de son
grand cæur, - 

g'ssf le mot de son biographe (r), -'
faisait sortir de terre, comme a-lec une baguette de
magicien, tout un merveilleux ensemble d'églises, de
cloîtres, d'écoles, d'hospices et de palais qui devaient
frapper de stupeur et d'admiration les indigènes et
les étrangers. A part Saint-Pierre et Saint-Servais,
tous les monuments que la ville de Liège possédait
au XI" siècle sont de Notger, soit qu'il les ait tirés
du néant, soit qu'il ait achevé des constructions
commencées avant lui, soit qu'il ait rebâti des édi-
fices qui ne correspondaient plus à ses nobles ambi-
tions. La cathédrale, ceuvre de saint Hubert, fit
place à une superbe basilique à deux chceurs, d'une
ampleur et d'une richesse que les siècles futurs ne
devaient pas dépasser (z). EIle était flanquée d'im-
posants encloîtres oir vivait Ie chapitre de Saint-

(r) Juxta magnificentiam dilatati cordis sui. Ydta Notgeri, c. 2, p. r l.
(z) V. l'essai de reconstitution de cette cathéclrale dans mon Notger cle

Liège, t. II, pp. zg à 39.
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Lambert, avec des écoles qui renfermaient un tlom-
breux personnel d'élèves et un hospice otr la charité
de l'évêque avait pourvu de Ia manière Ia plus géné-
reuse à I'entretien des pèlerins et des pauvres. Le
palais épiscopal, abandonnant définitivement Ies
hauteurs de Publémont, où il s'était transporté à
l'époque normande, reprit, à côté de la cathédrale,
la place que lr-ri assignaient sa destination et son
passé. SaintMartin et SainrPaul, les deux sanc-
tuaires commencés par Éracle, furent achevés ;
Sainte-Croix et Saint-Denis furent bâtis sous les aus-
pices de l'évêque par des dignitaires de Ia cathédrale,
Saint-Jean enfin, construit avec ses deniers, fut son
(Euvre personnelle et lui offrit, avec une douce
retraite aux heures de loisir, I'hospitalité éternelle de
la tombe. Notger n'oublia pas les besoins du minis-
tère paroissial, et il le dota de deux sanctuaires :

pour la Cité, ce fut l'église Notre-Dame-aux-Fonts,
probablement rebâtie par lui; pour I'IIe, ce fut
Saint-Adalbert, qu'il érigea auprès de Saint-Jean en
I'honneur de son ami l'évêque de Prague, qui venait
de ceindre la couronne du martyre chez les prus-
siens. Toutes ces églises furent richement dotées et
pourvues par lui des ornements nécessaires. Dans la
cathédrale et dans les six collégiales, deux cent vingt-
cinq chanoines vaquaient aux offices du chæur, et
l'on reste probablement en-dessous de la réalité si
I'on porte à un millier Ie nombre des clercs de tout
grade qui vivaient alors à Liège. Les écoles, tant
celles de la cathédrale que des collégiales, regor-
geaient d'élèves que la réputation de l'évêque et le
zèlc des maîtres faisaient affluer de tous les pays
voisins.
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La science, la richesse, la sécurité règnaient
ensemble dans l'enceinte tracée par le génie d'un
grand homme, et ce n'est pas une vdine rhétorique
qui fait dire à un vieux poëte s'adressant à Liège :

Tu dois Notger au Christ et le reste à Notger (r).

L'impulsion donnée par Notger à la prospérité de

Ia ville de Liège ne se ralentit pas sous ses succes-

seurs. Quelques années après sa mort, elle nous est

attestée par le,même phénomène que nous avons
constaté sous Éracle, c'est-à-dire par l'érection de

deux importants sanctuaires aux deux extrémités de

la ville. C'est, en rot6, la fondation de la collégiale
de Saint-Barthélemy, au nord et en dehors de I'en-
ceinte (z); c'est, I'année suivante, celle de l'abbaye
de Saint-Jacques, à la pointe orientale de l'Ile, qui
n'avait été jusque là que Ie repaire des bêtes sàu-

vages (3). Peu de temps après, à I'ouest, sur les

hauteurs de Publémont, on voyait surgir aux portes

de Ia ville une autre abbaye bénédictine, celle de

Saint-Laurent, commencée par Eracle, négligée par
ses successeurs, achevée enfin par l'évêque Réginard
(rc25-ro38), qui la dota généreusement (4). Toutes

(r) Sur Notger et sur son æuvre, ie me sltis borné à résumer mon livre
intitulé : Notger cle Ltège, y reuvoyant le lecteur qui désire plus de détails

sur le Liège du Xe siècle.
(z) Anselme c. 3r, p. 2o7; Daris, Notices, t. YL

(3) Vitd Bal,derici, c. rg p. 73r; Anselme, c. 3r, p. p. zo7, Lt charte de

fondation, datée du 6 septembre tot6, est dans Miræus et Foppens, t. III,
P.297.

(4j Anselme, c.37, p. zro; Renier de Saint-Laurett, Yita Eracl'ii, Yita
Ylolborlotzis,vita Reginard,t; Rupert, Chronicon Sancti Laurentii, cc,3o'56,

pp.272-274t, chartes de Saint-Laurent dans Martène et Durand. Ampl,issima

Col,l,ectto, t. [V, col. r 164-r r7"1' Cf. Daris, Notice stc l,'abbaya de Saint'
Laurent tl Liège (BSAHL, t. II, ri38z), rééditée dans le même, Notices,

etc., t. XI.
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ces fondations laissent deviner plutôt qu'elles ne
prouvent les agrandissements de la ville; voici des

faits plus concluants, Entre le llarché et la Meuse
se forme tout un quartier nouveau, dont le nom de
Neuvice (no»us uicus) raconte assez éloquemment
l'histoire ( r ). Les agrarrdissements de l'Ile ne sont pas
moins certains : primitivement, si je ne me trompe,
ses habitants devaient se contenter de simples bacs
pour communiquer avec le voisinage; voici que
nous la voyons reliée à la campagne par le Pont
d'Avroy, mentionné dès ro56 (z), et à la Cité par le
Pont d'lle, qui est certainement fort antérieur â sa

première mention en r 196 (3).
Et ce n'est pas tout. Malgré ces agrandissements

considérables, la ville se trouve à l'étroit sur la rive
gauche. Et c'est Réginard encore qui lui permet
d'enjamber le fleuve en construisant le Pont des
Arches, le premier que la Meuse ait porté en Bel-
gique depuis les Romains (+). Liège prenait posses-

sion des vastes prairies qui s'étendaient de ce côté
entre Ie fleuve et ses coJlines; elle poussait une
pointe jusqu'à Amercæur, et deux ponts jetés sur les
bras de l'Ourthe mettaient la Cite en communication
avec les îlots de cet archipel (51. Ainsi se rattacha à
la ville le quartier d'Outremeuse, le plus populaire
et le plus tumullueux des vinâves liégeois.

Et penclant que s'étendait ainsi, autour du noyau

(r) Il est d'ailleurs seul à la racoDterr car 1e plus ancien térnoiglrage que
nous a)'ons sur ce qualtier est du XIlle siècle, et la plus ancienne mention
du nom se trouve dans celui de Pierre de Neuvice, r:r r. Go'bert, t. II, p. 556.

(z; Relation du XIe siècle reploduite dans Gilles d'Orval II,6, pp. 8z-86.
(3) Annales de Renier de SaintJacques, p. 652.
(q) Anselme, c.37, p. zto.
(5) Renier de Saint-Laurent, Vtta Regtnartli, c. Â, p, 57i.
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primitif, le corps déjà considérable de Ia Cité, elle
projetait à distance des édifices religieux qui sem-
blaient jalonner l'itinéraire de ses conquêtes futures.
Amercæur voyait surgir vers rozr l'église de Saint-
Remacle-au-Pont. Sur la rive gauche, au sud de
Liège, s'élevait à Avroy l'église de Sainte Véronique,
et plus près, au pied même de l'enceinte, le sanctuaire
dédié à Saint Christophe; sur la hauteur de Publé-
mont naissait celui de Saint-Gilles; au nord enfin,
la chapelle de Saint-Léonard était affranchie par
Otbert, en r r rz, de la juridiction de l'Église Notre-
Dame. Tel était l'ensemble des sanctuaires qui,
comme autant de satellites, faisaient escorte à
« I,iège la sainte, fille de l'Église romaine ,.

Etablis au centre de cette grande agglomération
d'églises et de monastères, Ies évêques de Liège
exerçaient sur leur Cité une double autorité, et la
gouvernaient à la fois au nom de l'Église et de l'État.
lls étaient les propriétaires du sol en vertu d'antiques
donations; ils étaient les pasteurs spirituels des habi-
lants de par leur titre épiscopal; ils étaient les sou-
verains du pays et de son peuple à raison des droits
comtaux que leur avait cédés la maison de Saxe.
Ils n'avaient au-dessus d'eux que la majesté de
l'Empereur, envers leqr,rel, lui devant tout, ils
professaient une fidélité sans bornes. Elle leur faisait
souvent oublier qu'ils étaient prêtres et évêques.
pour ne leur laisser que le souvenir de leur devoir
de vassal. Lorsqr:e son service l'c'xigeait, ils ne
craignaient pas de prendre les armes, comme fit
Réginard qui revint mourant de Ia bataille de Bar-
sur-Meuse, oùr il avait aidé à défendre le royaume
de Bourgogne contre les prétentions d'un usurpateur
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qui le disputait à I'empereur Conrad II. C'est le
plus noble et le plus indépendant de ces prélats,
Wazon, qui a prononcé un jour cette parole signi-
ficative : u Quand même l'Empereur me ferait
, arracher l'æil droit, je ne laisserais pas d'em-

" ployer I'ceil gauche pour son honneur et son
, service , (r). Telle est la formule du loyalisme
des évêques de Liège : pendant près de deux siècles,

depuis Richer jusqu'à Otbert, il ne se démentit pas.

Les empereurs avaient en eux des vassaux dévoués
jusqu'à la mort, parfois mêtne, ce qui était plus
grave, jusqu'au schisme.

On le vit bien pendant la querelle des investi-
tures (z). Otbert, le prélat simoniaque placé par
Henri [V sur le siège de saint Lambert, ne cessa de

témoigner le dévouement le plus absolu envers le
maître à qui il devait son élévation : il lui sacrifia ses

devoirs d'évêque, maltraita les monastères qui vou-
laient rester fidèles au pape, s'attira I'excommunica-
tion, fit de Ia principauté de Liège le boulevard de

l'impérialisme. Cette fidélité ne se démentit pas dans
les jours d'épreuve. Lorsque, au terme de sa carrière,
Henri IV déposé, erranl, pourchassé par son Propre
fils, fuyait jusqu'aux extrémités de l'Empire pour y
trouver au moins un tombeau, ce fut Otbert qui
I'accueillit, le réconforta, lui procura des défenseurs.
Les derniers jours du malheureux empereur furent
consolés par le dévouement de l'évêque et des

(r) Anselme, c.6o, p, zz5.
(z) Ct Cauchie, La tluerclle tles Inaestilures dans les d,iocàses tle Liège

et dc Cambrai, t. ll, p. 97: « Peu d'évéques de ce temps, même des évêques

du parti impêrial, ont ett avec l'ertpereur des rapports si fréqtlents et si

constants ». P. t r8 : I-iège érait clevenue, dans l'Empire, la forteresse Ia plus

puissante peut-être de l'antigrégorianisme ». De même p. r64.
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Liégeois, restés fidèles au malheur. Liège adopta le
proscrit, lui rendit un peuplc'et h-ri donna l:illusion
d'être encore souverain. Une tradition digne de foi
nous le montre faisant le tour des remparts de
Liège et y ordonnanl des travaux de fortification (r).
[,'humiliante défaite que Ies Liégeois infligèrent au
pont de Visé à I'empereur Henri V, lorsqu'il vint
relancer son malheureux père dans ce suprême
asile, fut le dernier rayon de joie qui brilla sur
l'existence de ce prince : il expira dès le 7 août de
la rnême année et la seule aumône que l'évêque et
son peuple ne purent pas lui faire, ce fut celle d'un
tombeau. Après I'avoir d'abord enterré dans Ia cathé-
drale Saint-Lambert, Otbert se vit obligé d'exhumer
ses restes et de les déposer dans une chapelle dédiée
aux saints Apôtres, mais non encore consacrée, qui
surgissa"it au haut de la colline de Cornillon, à

l'extrémité septentrionale du ban de Liège (z). C'est
là qu'il dormit son sommeil provisoire jusqu'au
jour où les messagers de son fils vinrent le prendre
pour Ie déposer à côté de ses ancêtres dans Ie caveau
royal de la cathédrale de Spire.

(r) Deinde venit Leodium ibique honorilice ab episcopo et civibus est
susceptus.... Civesque illi cum jurarnento urbern sibi custodire promiserant
ac deinceps sicut edocti fuerant ab eo, intus et foris se optime munire
coeperunt. Annales Eildeshetmenses, p. l ro. Curn igitur audisset (Heiuricus)
dux et Colonielses cum Leodicensibus quod super se res esercitum ducere
vellet, arrna parabant, copias colligebant, urbes firmabant et ad resistendum
pari voto studioque se accingebant... Igitur prin:o Coloniam.., sic et alias

urbes quas invadendas credebant, munitione, machinis et lobore militutn
firmabant. Yita Eeint'ici dans §l?G,3e édition, p.4r. Gilles d'Orval, t. Ill,
c. r5, p. 92, nous a conservé la tradition locale de cet évènement : Hic tlicitur
perambulasse fo-"sata civitatis Leodiensis et posnisse fundamenta firmitatis
quae posl vastationern a duce Brabantino factam fuit consummata.

(z) Atunlcs Eildeshetruenses, p. r I r; Sigiberti Gemblucencts (iltronicott,

P.3zr.



44 CHAPITRE II.

Cette absolue fidélité des évêques de Liège à I'em-
pereur trouvait sa récompense dans I'autorité qu'elle
Ieur valait sur les habitants de leur Cité. Jamais ils
n'y furent plus vraiment souverains que pendant les
années oùr ils représentèrent le plus complètement
I'autorité impériale. Les puissants vassaux qui avaient
troublé les pontificats du X" siècle s'étaient résignés
à l'effacement. PIus heureux que beaucoup de leurs
confrères, les évêques de Liège n'avaient aucun rival
dans leur résidence. IIs n'étaient pas gênés par la
présence d'un comte, comme le furent les évêques
de Cambrai, qui eurent tant à souffrir au IX" et au
X. siècles de ce partage de I'autorité. I-e chapitre
de Saint-Lambert, qui entendait être le co-seigneur
de la principauté, n'élevait aucune prétention sur
le gouvernement de la Cité : il se bornait à y reven-
diquer son privilège d'immunité et se contentait des
droits qu'il exercait sur Ie faubourg de la Sauvenière.
D'autre part, Liège ne contenait pas, comme les
cités épiscopales d'origine romaine, un fbnd de
population qui avait sauvé sa liberté à travers les
orages de l'invasion barbare. Les habitants du village
de Liège étaient originairemenl des gens de condition
servile, dorrt l'évêque était le maître avant d'être
leur prince. La terre qu'ils occupaient était à lui, et
ils lui devaient le travail de leurs mains. Beaucoup
d'entre eux étaient « ses hommes » et lbrmaient la
classe nombreuse des ministériaux. A la clillérence
de ceux qLri devaient le service militaire et qui
vivaier-rt aux champs dans leurs f,efs, les ministériaux
de Liège étaient employés exclusivemcnt dans le
service civil : l'évêque prenait parmi eux ses
maïeurs, ses échevins, ses receveurs, ses monétaires,
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ses messagers et ses forestiers. Comme il y avait
honneur à servir le prince, ils constituaient parmi Ies
Liégeois une élite qui était très flère de sa prépon-
dérance et qui prit de bonne heure un rang inter-
médiaire entre le gros de la population urbaine et
la noblesse des anciens hommes libres. Avec le
temps, elle devint le noyau du patriciat de [,iège,
en même temps que les ministériaux établis dans
leurs fiefs devenaient cette belliqueuse noblesse de
Hesbaye,âussi brave qu'indisciplinée (r). tTn de ces
lignages nobles, établi aux portes de la ville dans le
quartier d'Outremeuse, fournissait à Ia fois des
échevins à la Cité er des sénéchaux héréditaires à
Ia principauté : c'esr celui des del preit ou de pré,
qui ont laissé leur nom à Ia principale rue du
quartier autrefois habité par eux.

A.l'époque dont nous parlons, l'évolution qui, des
ministériaux de l'évêque, devait faire des nobles ou
des patriciens venait de commencer. Le point de
départ de cette évolution se trouvait dans IC fortune
grandissanre de l'échevinage de Liège. Cette ville était

!ey.e1ue, à partir de Notger, une circonscription
judiciaire propre, ayanr son tribunal à elle et indé-
pendante de toute autre juridiction. Et ce tribunal
allait être, pendant bien des générations, l,expression
de son individualité politique et l'organe autorisé de
sa vie civile. Il avait été présidé d'abord par l,avoué
de Liège, qui était lui-même un des ministériaux de
l'évêque, et qui était parvenu à faire de ses fonctions

(r) Au XIVc siècle, on avait encore parfaitement conscience à Liêge de
l'origine de cette double aristocratie, En r3zg, Àdorphe de ra Marck écrivait
au roi_ de- France, en lui parlant des nobles du pays de Liège : euorum
nonnulli, feodales Ecclesiæ, ratione leudi episcopo quædam in clorno, quædam
extra exhibere ministeria certa telentur. Hocsem, p, 4oz.

--..-
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un fief héréditaire. Mais la juridiction de l'évêque
sur la Cité ne fut pas inféodée; l'échevinage de Liège
garda son caractère d'institution publique relevant
exclusivement du prince, et, de bonne heure, l'avoué
vit ses attributions effectives passer en d'autres
mains : c'est le maïeur, officier touiours révocable,
qui finit par le remplacer à la tête du tribunal local.
Ce tribunal, composé de quatorze échevins, était
constitué lout entier par le prince et tenait de lui sa
juridiction : venaitil à mourir, Ie maïeur n'avait
plus aucun pouvoir, le tribunal plus aucune juridic-
tion, et toute justice était suspendue dans la ville et
dans le pays. Le prince choisissait les échevins ir)
parmi ses ministériaux : Ieurs fonctions étaient en
règle viagères, mais ils parvinrent à les monopoliser
à peu près dans leurs familles. La population, qui
trouvait sous la crosse du prince et sous la juridic-
tion de l'échevinage la protection de ses intérêts
majeurs, ne marchandait pas son obéissance et ne
revendiquait pas encore l'autonomie.

Appuyés sur elle, les évêques tenaient tête aux
grands seigneurs de la Lotharingie et défendaient
vigoureusement contre eux les droits de l'autorité
impériale. Pendant que Godefroi le Barbu et ses
alliés mettaient la Lotharingie à feu et à sang, Liège,
protégée par sa cuirasse de murailles, donnait à son
évêque Wazon des témoignages réconfortants de
fidélité. Les portes de la ville éteient fermées, les
habitants faisaient la garde du haut des remparts,

(r) Une des pires bourdes de F. Henaux, et qui a le plus contribué à
fausser pour ses lecteurs l'histoire de Liège, ç'a étê de soutenir le contraire :
« Les échetsins, écrit-il (t. I, p, zo3), se recrutaient eua-mêrnes parmi les
citains d.e leru.s lignages. » M. de Borman (t, I, p. 4, note 2) a relevé cette
grossiêre imposture avec l'autorité qui lui appartient.
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les mâisons regorgeaient d'armes, l'évêque, partout
présent, encourageait la résistance, et ses espions
répandus au dehors le renseignaient avec exactitude
sur les allées et venues de I'ennemi (r).

Serrés autour du prince qui représentait à leurs
yeux la majesté impériale, les Liégeois lui vouaient
une fidélité exemplaire dans la bonne et dans la
mauvaise fortune. Rien, pas même les scrupules
religieux, ne parvenait à avoir raison de leur
ferveur royaliste. Indiffërents ou tout au moins
étrangers au conflit du sacerdoce et de l'empire, qui
passait en quelque sorte par-dessus leurs têtes, ils
voyaient dans l'empereur non seulement leur sou-
verain légitime, mais aussi le bienveillant protecteur
de leurs droits. Otbert fit tout ce qu'il pouvait pour
les entretenir dans ces dispositions; il se les attacha
par une multitude de faveurs. Il fut le premier
prince-évêque qui les invita à participer à ses actes
publics en qualité de témoins (z); il prit en mains les
intérêts de leur commerce (3); il n'hésita pas à leur
montrer une préférence marquée dans les débats
qui, dès lors. éclataient entre eux et le clergé (4).

Ralliés autour de lui, les Liégeois partagèrent son
loyalisme et c'est en grande partie à leur courage que
I'on dut la victoire du pont de Visé. Ils pleurèrent
I'empereur mort comme ils I'avaient idolâtré vivant;

(r) Anselme, c. 54, p. zoz.
(z) Ils y figurent avec la qualiflcation de ci»es : ainsi, dans une charte

inêdite de r r07 pour Saint-Adalbert, témoignent les cloes Mascelinus, Hezelo,
Herimannus. Comme leurs noms suivent immédiatement celui du oill,tcus
(maieur) Henricus, il y a apparence que ce sont des échevins. D'autres noms
dans une charte de r ro3 (Jean d'Outremeuse, t. V, p. 265).

(3) V. la charte de I ro3 citée ci-dessus.

(+) V. Plus loin.
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ils entourèrent ses restes d'une vénération supersti-
tieuse, et peu s'en fallut que ce « saint » IaÏque ne

devînt de leur part I'objet d'un culte véritable (r).
On comprendrait à peine cette aberration du senti-

ment en faveur d'un homme qui n'avait d'autre
auréole que celle du malheur, si I'on ne se rap-
pelait la raison d'être d'une telle passion. Le roi
d'Allemagne était pour les bourgeois des villes la
plus haute expression de Ia société politique en tant
qu'opposée à la conception féodale : il représentait
le droit commun en face du privilège, et la cause

qu'il incarnait avait une valeur idéale qui le dis-
pensait cl'avoir lui-même de la iustice et de la vertu.

C'est ainsi que la commune fidélité à la cause de

1'Empire créait entre les évêques et leur ville épisco-

pale un lien d'une rare solidité. Ce n'est Pas seule-

ment I'autorité de l'évêque qui y trouvait son compte,
c'était aussi le développement politique de la Cité.
Ses habitants apprenaient à se rendre compte de leur
valeur, et son échevinage s'affirmait en face des tré-
fonciers comme une puissauce rivale. La population
laQue de Liège, sous les auspices de son tribunal
local, apparaissait déjà avec les traits vaguement
indiqués d'une personnalité politique et juridique.

Au surplus, à défaut de la vie politique et de

I'activité municipale qui devaient I'animer plus tard,
Liège avait à cette époque d'autres occupations.
Les grands spectacles religieux et civils ne lui man-
quaient pas, et ses évêques s'employaient au besoin

(r) On lit à ce sujet des détails à peirre croyables dans Sigebert de Gembloux,

Chronica p, 372 et darrs le ÿita Eeinrici p. 43. Je n'ai pas osé accueillir dans

mon texte les dires de ces deux sources, cette deuxième étant très suspecte

d'exagération, tandis que le passage en question de Sigebert ne se trouve que

dans I'unique martuscrit A et semble aiouté aprês couPe, au dire de l'éditeur.
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à les lui fournir. Quantité de circonstances deve-
naient I'occasiorl de splendides fêtes liturgiques, où la
piété des hdèles trouvait un aliment non moins que
leur curiosité. L'histoire nous a conservé le souvenir
cle quelques-unes de ces scènes.

C'est, en ro56, la translation des reliques de saint
Jacques rapportées d'Espagne (r) et, en ro58, celle
des reliques de saint Laurent, dérobées à Rome, qui
remplissent les rues de l-iège de foules compactes et

entirousiastes (z). C'est, en ro7t, l'extraordinaire
dérnarche des moines de Stavelot, qui viennent, la
châsse de Ieur saint sur les épaules, réclamer auprrès

de I'empereur Henri IV conlre la mesure qui a

soustrait tr{almedy à la juridiction de leur abbé (3).
Puis, c'est I'arrivée de Ia comtesse Richilde de Hai-
naut, qui vient offrir au prince-évêque l'hommage
de son comté, à condition qu'il I'aidera à recon-
quérir la Flandre sur Robert le Frison (4). C'est
encore, en to8z, la fondation du Tribunal de la
Paix, qui aura son siège dans la Cité et qui y fera
affluer l'élite des seigneurs de la Belgique orien-
tale (5). Ce sont aussi les visites des rois d'Allemagne,
dont quelques-unes. comme celle de Henri IV en

l07 l, nous sont connues pardcs relationsdétaillées (6).
Les évêques étaient l'âme de loutes ces réunions
solennelles, et leur Cité recueillait Ie profit matériel
des fêtes de tout genre qu'elles y suscitaient.

Ce qui valait mieux encore, c'était la florissante

(r) Gilles d'Orval II, 6, pp. 8z-86,
(t) Pez, Tltesaurus,lV, 3, pp. r-1.

13\ Trù nn.ltlt u.s S.ütc ii Remacli tle ilo,Int,,-tncl,arie its i co ettobio,

(q) Gilles d'On'ai lll, 3, p. 8o.
(5) Gilles d'Orval III, r3, p. E9.

(6) C'est l'ouvrage cité ci-dessus, note 3. 
4
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situation faite à la ville, comme centre intellectuel,
par les grands évêques du X" siècle, dignement
continués au XI" siècle par Wazon' Ville de prêtres,

comrne Rome, ville d'étudiants, comme Oxford,
Liège était une ruche bourdonnante où le travail de

l'esprit, scandé par le son des cloches, faisait I'occu-

pation, voire même la passion d'une ardente et

nornbreuse jeunesse. Les écoles de Liège étaient

alors ce que devaient devenir, LIn siècle plus tard,

Ies universités. On y accourait de loin, et I'on s'en

souvenait avec émotion quand on les avait quittées'

Liège fournissait des maîtres savants à l'étranger et

des évêques à plus d'un diocèse. Ses professeurs

avaient tn r..ro- qui franchissait les frontières de

leur étroite patrie. Les uns excellaient dans les mathé-

matiques comme Francon (r\; les autres, comme

Egbeit, prenaient dans la littérature pédagogique

du temps uue place émitlente (z;. Ses chroniqueurs,
comnrc Hérigei, rasseublaient les matériatlx de I'his-

toire nationale (3;. Ses théologicns, comrle Alger (4)

et comme Rupert (5), défenclaient avcc talent les

doctrines oi'thodoxes sur l'llucharistie contre les

erreurs cle l3érenger de Tours. Liège n'avait pas

seulement des versificateurs habiles, qui maniaient
avec la mêtne aisalce l'hexamètre latin et le vers

rytlimique du moyen-âge; elle avait aussi de vrais

ptet". populaires, qui improvisaient sur la place

(r) G. Kurth, Ncttger tie Liàge,t' r, p. 284'

iri V..on livre iniitulê Ft:ct'1.rt.la, Ilatrs, édité par Voigt, Halle, r88q'

ilj sur tleriger, v. I(oepke dans ^ïJGII' Vll, introduction et G' Kurth'

B iograytl tie national,e, art. Fi ériger.
(+) V, sa notice dans l'Etstoire littérai're, t. Xl '

1Sj E. »oy"", Dte Eucharistielehre Rupet'ts Doll' Deutz, Metz r88g

(dissertation).
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publique des cantilènes à la gloire des saints, comme
ce jongleur qui, en ro7r, débitait dans les rues de
la Cité les merveilles que la châsse de saint Remacle
venait d'y opérer le jour même (r). Les Liégeois
avaient une telle maîtrise dans Ie domaine de la
poésie, qu'un érudit du temps .- il est vrai qu'il
était Liégeois lui-même -- déf,nissait ainsi le nom
de bardes rencontré par lui dans un passage de
Lucain : " Les bardes, ce sont des Liégeois dont
les chants assurent l'immortalité à leurs héros(r) ,.
Il n'y a là qu'unc exagération du patriotisme local,
semblable à celle de cet auteur liégeois qui décerne
à sa ville natale Ie qualificatif pompeux d'Athènes
du nord (3). Les contemporains, toutefois, n'auraient
pas hésité à ratifier un jugement si flatteur (4).

Telle était, en cet âge printanier de Ia civilisarion
européenne, la cité fondée par l'Église sur les bords
de Ia Meuse. Dans toute la Lotharingie, aucune
autre ne pouvait lui ôtre comparée. EIle les devan-
çait toutes, et de beaucoup, prar le nombre et I'impor-
tance de ses édif,ces, par le développement de ses

institutions politiques, par le rayonnement de sa vie
intellectuelle. PIus tard, d'autres centres urbains se

développeront qui feront pâlir l'éclat de la ville

(r) Triuntplitts Stncti Remacli, Il, c. r9, p. 456
(z) Bardi, id est Leodicenses, qui carnrinibus suis reddunt immortales

animas scribendo gesta regum, Jaffé et Warrenbacll , Ilccl,esiae metropol.i-
tano.e colontcnsis corl,ices ntanuscripli, Berlin r874, p. r-1o.

(3) Gozecbin dans Mabillon. Yetera Analecta, p, 43g.
(4) Voici celui d'Ekkehard dar.rs trIGE, t. VI, p 253 : Leodium Lorha"

ringiae civitas est beati Lamberti martyris ihicicm quondam pontificis pato-
cinio satis inclita, studiis etiam litcralum prae ceteris aciprinte famosa.
Cf. Balau, Etutle c:ilique stn- bs sotu"cps de I'ltistoire tlu po.ys cle Liège uu
nxoyen-ô,7e, dont le livre est une précieuse rnine de renseignemenls sur
i'histoire intellectuelle de la Cité.
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mosane. Le commerce et l'industrie prendront dans
les villes flamandes un essor prodigier-rx, et y engen-
dreronr une opulence rivalisant avec celle des cours
royales. Ailleurs, les universités, surgissaut comme
des météorcs, attireront à elles l'élite dc' la jeunesse

studieuse et feront le vide autour des vieilles écoles

qui s'étioleront à l'ombre des cathédrales. Mais, en

attendant cet avenir, et alt cours des années qui
s'écoulent de la f,n du X. siècle au. commencelnent
du XI[., Liège est incontestablement la première
ville des Pays-Bas.

T
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CHAPITRE III.

LA VILLE DE LIÈGE SOUS T-,ADMINISTRATION

DES ÉCHEVINS,

Le mijieu urbain dont nous venons d'étudier
I'origine ne tardera pas à évoluer rapidement, utle
fois qu'il se trouvera constitué à l'état d'unité juri-
dique et doté de sa magistrature propre. Il portera
désormais en lui-même le principe de son dévelop-
pement ultérieur : celui-ci sera déterminé exclusive-
ment par les besoins de Ia vie civile des Liégeois
et ne dépendra plus des conditions générales dans
lesquelles se trouve le restc du pays. De toutes
Ies transformations auxquelles nous allons assister
pendant des siècles, la raison d'être devra être cher-
chée à I'intérieur de l'enceinte. L'enceinte est avant
tout la protectrice de la paix; à I'abri de ses hautes
murailles règne une atmosphèrc, de calme et de
tranquillité contrastant avec les bourrasques de la
vie féodale qui sévissent au dehors. La société qui
grandit et se multiplie dans ce paisible milieu mo-
difie les conditions de son existence sous I'aclion
des nécessités sociales, I-e vieux dEoit franc qui
continue de régir tout Ie plat pays, et gue Ies Liégeois

I
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aimaient à appeler \a Loi Charlemagnc, ne suffit
plus aux relations rnultiples et complexes que la vie
urbaine a créées entre les hornmes. Ce droit rudi-
mentaire, dépassé de tous les côtés par le développe-
ment incessant des choses, est maintenant prour la
ville ce que serait pour un adulte le vêtement c1u'il
portait dans son enfance.

Un idéal supérieur de vie publique et de justice
sociale naissait dans I'esprit de Ia population d'ou-
vriers et de marchands qui se pressait dans l'enceinte
notgérienne, sous Ia houlette des pasteurs assis au
Tribunal de la Paix. Des besoins nouveaux, que
n'avait pas connus la société franque et qu'ignorait
encore la population des campagnes, réclamaient
une satisfaction. De vieilles coutumes qui avaient des
siècles d'existence perdaient toute raison d'être et
devenaient même incompatibles avec les mæurs
civiles. Tels étaient, en tout premier lieu, les orda-
lies, Ies dr-rels judiciaires, le droit de main-morte, la
confiscation, le traitement rigoureux infligé au débi-
leur insolvable. Comment, Lrar exemple, l'ouvrier
de Liège, qui ne vivait que du travail de ses bras,
aurait-il pu, cornrne Ie serf des campagnes, aban-
donner en mourant la totalité ou Ia meilleure partie
de ses biens meubles à un seigneur, puisqu'il ne
possédait pas autre chose et quc sa mort eût réduit
sa famille à une misère affreuse, alors que le serf
n-rral léguait du moins à ses enfants l'usufruit de ce
capital inépuisable qui s'appelle la terre? (r). La

(r) Raikeni et Polain, t. I, p. zo, font remarquer l,énergie avec laquelle
les échevins 1iégeois du Xllle siàcle r.epoussent le droit de main-morte : ils
déclarent à celui qui les consulte qr,re la justice ne prêtera pas son concours
à la perceptiondece droitodieux, Cf.le Pawailltars auæ articl,es,o. c., r. I,
no r5o, p. rrg.

I
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disparition du droit de maiu-morte était donc pour

ta vitte une nécessité de premier ordre : c'est assez

dire qu'il disparut de bonne heure (r)'
RiJn, sans doute, n'est plus difficile à vérifier dans

le détail que cette évolution du droit urbain, parce

que les côutumes se développent à la manière des

riegétations et par voie de croissance.Voici cependant

,ri.*.*pte qùi nous permet de constater un déve-

loppement considérable du droit dans une de ses

disiositions les plus importantes, en moins d'un

sieôle de temps. A la date de rrc7, un diplômeimpé-
rial défendaii au iuge séculier de mettre le pied dans

I'habitation des chànoines, protégée par l'immunité
ecclésiastique, mais lui permettait I'entrée des mai-

sons occupé., pu. des laTques (z)' Par contre, dès

rr75, te tiptOme qui contient la plus ancienne

réâaction de la coutun-re liégeoise protège le débiteur

dans sa maison contre les poursuites de son créan-

cier (3). Et en tzo8, faisant un pas de plus, Ia charte

de ehilippe de Souabe proclame formellement I'in-

violabiliié du domicile du bourgeois (4)' Voilà donc

une des plus précieuses liberlés communales de

Liège qui, en l'ôspace de deux ou trois génératiotls'

(r) Une légende du XlVe siècle (Magnttm ClLronicott bel'gtcum cité par

Ctr'apeavitte, i. ff , p' 67; Cltrottiqtte tte 't402, p-' r:8) attribue au prince-

Cuêqu" Attâron I (r,23-rrz8) la suppression du droit de main-morte' Mais

il résulte des documents du temps, ài en particuliet da Cartulaire de Saint'

\'rotul,, qrre la main-morle, à c"tt" date, n'existait plus en Hesbaye' V' à ce

suiet Simenon, Le ser»age ù l,'abbaye d'e Saint'TrontÙ, dans la Re»ue Apolo'

gétitpre, iuillet et aoirt r9o3.
" 

trj V. I'article 5 de I'àcte de Henri V dans Raikem et Polain' au t' I des

Cou.tum,es clu pays d'e Liège' p. 354'

(3) Cartulaire de Saint-Trotttl, t. I, p' rr4, cap' 6'

iaj èf.t""" de r r98'rzo8 dans -BIA-L, XXXV (r9o5) c' I I' p' 3o6' - Cf' sur

." point Zorn, lleitttatiav p. r59, et Raikem et Polain, t' I' p' 36t'
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naît, grandit et parvient à sa pleine maturité au point
d'avoir désormais la valeur d'un principe de droit
coltstitutionnel.

Nous avons heureusement consc.rvé, dans l'acte
de r r75 cité ci-dessus, un précieux document qui
nous permet de constater l'état du droit urbain de
Liège pendant les années de son évolution. Par cet
acte, le comte Gérard de l.ooz accorde à sa ville
neuve de Brusth€rr « le même droit et les mêmes
» libertés dont jouissent les bourgeois de Liège, et tels
» que des prudhommes, ses fidèles, Ies ont appris
, des prudhommes de cette ville. " Comme nous
le voyons par les dispositions de cette charte, Ia cou-
tume liégeoise ne connaît plus ni le droit de main-
morte ni celui de confiscation; elle garantit le droit
d'hérédité de la famille du condamné; elle restreinr,
er faveur des bourgeois, l'obligation du combat
judiciaire, enfin , elle accorde au débiteur insol-
vable trois quinzaines franches par âfl, pendant
lesquelles il peut aller et venir par la ville en toute
sécurité (r).

Si I'on considère qu'entre la charte de Brusthem
qui nous a conservé le droit liégeois du XII. siècle
et la charte d'affranchissement de Huy, en ro66, la
parenté se révèle fraprpante, autant qu'il est permis
d'en juger par l'état fragmentaire de ce dernier docu-
ment (2), on peul cclnclure, sans crainte de se trom-
per, que la coutume de Liège, dans ses dispositions
essentielles, plonge ses racines en plein XI" siècle.
Nous voilà ramenés tout près du moment où la Cité

(r) V. la note précédeure.
(z) C'est ce que i'ai montré dans Lcs origines t\e lr_r, t:ontnttntc. tle Liàge

pp.239-24r,
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s'est enfermée dans une enceinte de murailles et s'est

constituée à l'état de circonscription juridique à part
sous le règne de Notger.

C'est donc autour du tribunal échevinal que vient
se concentrer l'attention du lecteur soucieux de per-
cer I'obscurité des origines communales de Liège,
L'histoire de l'échevinage se confond avec celle de
la Cité dans ces âges crépusculaires. Il est l'interprète
et le gardien de Ia coutume; c'est lui qui est chargé
de l'appliqller comme aussi de la transmettre intacte
aux générations futures. Le titre officiel sous lequel
il est connu a, sous ce rapport, une singulière élo-
quence; il s'appelle la Loi, et l'on peut dire qu'il est

en effet la loi vivante et incarnée : elle n'existe pas
en dehofs du siège scabinal, car nul ne la connaît
à part lui, vu qu'elle n'est pas écrite. Ses archives
sont le trésor juridique du peuple liégeois; cl-raque

fois qu'il en est requis, il y puise la solution des

cas juridiques et il rafraîchit par voie de record le
point de droit sur lequel il est consulté. Et de
même, pour qu'un acte puisse avoir des effets lé-
gaux, il doit être'confié aux échevins, qui, selon
I'expression traditionnelle, le mettent en u garde de
Ioi ,, c'est-à-dire, se chargellt de l'incorporer à la
tradition.

Le siège scabinal avait une compétence singuliè-
rement étendue. Il jugeait en première instance et
sans appel toutes Ics causes civiles et criminelles de
la ville et de la banlieue de Liège, sar,tf des excep-
tions dont il sera question plus loin, ct en appel
celles d'uuc multitude de juridictior.rs subalternes,
qu'un témoin du XIV" siècle porte avec quelque
exagération à 3ooo, sans compter les cours jurécs et

f
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les cours basses n dont il n'est point de nombre , (r).
En vertu de cette suzeraineté juridique, l'échevi-

nage de Liège tenait sous son autorité toutes les ius-
tices de la principauté et donnait au droit de la Cité
une domination exclusive; aussi n'existe-t-il pas de
coutumes locales en dehors de la sienne; partout, à

Huy, à Dinant, à Tongres et ailleurs, on vient
à rencharge à Liège, c'est-à-dire que, dans les cas

difficiles, on se fait dicter d'avance par l'échevinage
de cette ville la sentence à reudre, pour échapper au
danger de la voir cassée en appel (z).

Outre sa compétence civile-et criminelle, l'éche-
vinage de Liège avait encore une juridiction gra-

cieuse qui faisait de lui l'équivalent d'un bureau
d'enregistrement et d'un bureau d'hypothèques. On
passait devant lui des actes de vente, des testaments

et des contrats de mariage, auxquels il donnait leur
valeur légale en les faisant transcrire dans ses regis-

tres (3). Il y avait là une ample matière à l'activité
des échevins; aussi siégeaient-ils pour ainsi dire sans

relâche i4). D'abord, comme tous les tribunaux de

l'époque franque, ils tenaient leurs séances en plein

(r) V. Jacques d'I{emricourt, Ly patron tlel, Ternporaliteit, p' 267' Sur ce

point comme"sur toute la question des échevins, v. de Borman, t. l, P. to et

t- II, à pP.51g et suivaDtes, où se trouve la liste des cours clui ressortissaient

l'échevinage de Liège à la fin clu XVe siècle'
(z) Il faut excePter rr.rutelbis le duché de Bouillon et le comtê de Looz, qtti

n,ont étê annexés à la principauté qu'à une date otr le règne cle la cotttttrne

de Liège érait déjà affermi: Bouillon elLooz ont, Par slrite, leurs couttlrnes

particulières.
(3) de Borman, l. c.
(4) Le NoweaLr Régin'tent de Jeau de Heinsberg, émané en r'1:4, décide

qu'ils siégeront tous les iours à partir de huit heures du matin (V, dc Borman

t. I, p. rt3; et il est certain que ce règlement ne fait que confirmer, sous ce

.uppà.t, cles dispositions antérieures. Il 1'avait ci'ailleurs, de par le Nouueo'u'

Régiment, diverses époques de vacances.
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air, uon loin de la cathédrale, dans un endroit que
nos sources appellent « à la chaîne en Gérardrie en
royal chemin , (i), De bonne heure toutefois, ils
usèrent d'une faculté que leur accordaient déjà les
capitulaires et vinrent siéger dans un local couvert
qui était situé au Marché, tout contre les degrés par
lesquels on accédait au chæur de la cathédrale. Ce
bâtiment portait Lrn nom célèbre dans l'histoire com-
munale de Liège; on l'appelait le destroit, c'est-à-dire
« la justice » (z), et les séances se tenaient dans la salle
haute, placée sous le vocable de saint Michel (3),
apparemment parce qu'il s'y trolrvait un autel en
I'honneur de cet archange, vénéré comme le ministre
de la justice de Dieu.

Si vaste que fût tout cet ensemble d'attributions, il
n'épuise pas le tableau de l'activité des échevins.
Ce corps judiciaire était en même temps un corps
administratif ; c'est lui qui gérait les intérêts de la ville
et qui veillait à son bien-être. Un pareil cumul paraî-
trait un archaïsme de nos jours où la séparation des

pouvoirs est devenue Llne espèce de dogme politique;
il n'était alors qu'une salutaire et inéluctable néces-
sité. Dans les origines de la vie sociale, lorsque les
organes destinés à satisfaire les besoins divers de la

(r) V. les textes cités par M. de Borman, t. II, p. 53o-532, avec f ingé-
rrieuse étude rle M. Joseph Cuvelier : Ale Uhayne (B1ltH, t, 7r, pp, r75 et

srrivantes) et cf. G. I(urth, À'olger de Liège, t. I, p. r6r, note r.
(z) C'est seulement de nos jours qu'on a enfin reconnu la signification

vér'itable de ce mot. <c Destrott, venant de tlutriclt"ts, a eu successivetneut

trois sens dérir,és l'un cle l'autre. Il signi{ie,î-TiF.Oit de contraiudre (drs-

tringere) esercé par une autorité judiciaire; go le ressort territorial sur lequel
elle exerce ce droit (d'oir le rvallon r/asfroit); 3, le lieu où elle siège. Les
historiens liégeois se sonl lonqtenrps amusés à interpr'éter le norn de dcshrtit
par l'étroitesse du passage qui séparait ce local de \a Violctte on hôtel-tle-
ville. » G. liurth, rYotger de Liù1Je, t. I, p. 2rsr note 4,

(:l) Abry cité par de Borman, t. I, p. rg.
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communauté ne sol1t pas encore nés, ce sont les insti-
tulions existantes clui se chargent spontanément de
la tâche. Ainsi s'expliquent, notamment, les diverses
attributions dont nous voyons l'Église revêtue au
moyen-âge : elles ne résultent pas nécessairement de
sa nrission propre et on ne voit nulle part qu'elle
les ait revendiquées comme un droit, mais, à défaut
d'autres agents chargés d'y veiller et en les attendant,
elle pourvoyait elle-même à la satisfaction des besoins
sociaux.

C'est de la même rnanière que l'échevinage de
Liège, pendant les premiers siècles de la Cité, a pris
en mains les intérêts urbains. Ces intérêts, aussi
anciens que la ville elle-même, sont multiples. Dès
l'origine, ils ont compris la sécurité publique, la
gestion du patrimoine collectif et Ia surveillance des
transactions commerciales. Ce sont les échevins qui
organisent le guet en cas de danger, et qui désignent
Ies habitants chargés à tour de rôle de monter la
garde sur les remparts. Ils fixent le prix des denrées
alimentaires. Ils fbnt lever de porte en porte cer-
taines cotisations, qui peuvent être considérées comme
les plus anciens impôts communaux. [.es sommes
ainsi recueillies servent sans doute à indemniser les
agents qui assurent ces divers services, et à pourvoir
aux dépenses nécessitées par l'intérêt public (r), Ils
ont Ia haute rnain sur les aisances communales et ils
administreut toLlt ce que la Cité possède en fait de
biens, notamm(nt la léproserie de Cornillon (z).

(r) Y. l'acte dc l{erri V daié Cc l l07, et rnon commentaire de ce document
dans Les ot'iqîn',s tl.e la cont»ntne cl,a Liège, pp. 275-278.

(z) V, le diplôme de r 176 dans Jean d'Outremetrse, t, V, p. 346, far.rsse-

ment daté de r:58 et rameré à sa date véritablc par I\{. de B<,rman, t. I, p. 26,
et t. II, p. 533.
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Tout cela constitue incontestablement, au rnoins
dans une certaine mesure, une administration com-
munale, et c'est à bon droit que le chroniqueur de
ttt9, parlant de la fixation d'un maximum du prix
du pain, dit que cette mesure fut prise par Ia com-
mune résolution de la ville (r). La ville, c'est ici
l'échevinage.

Comment l'échevinage fonctionnait-il en qualité
d'administration corrmunale? Nous I'ignorons entiè-
rement, et nous ne le saurons sans doute jarnais.
Toutefois, il existe un ir-rdice qui nous permet d'en-
trevoir peut-êrre le rouage essentiel de I'organisme.
De temps immémorial, l'échevinage de Liège choi-
sissait rlans son sein deux maîtres des écheyirzs. A une
époque récente, nous trouvolts ceux-ci chargés de
gérer les intérêts financiers de ler-rr collège et de sur-
veiller ses cotxptes (z). Mais lc nom même qlt'on
leur c[onnc n'autorise-til pas à croire qr-re dans I'ori-
ginc ils ont dû remplir des fonctions ;rlus hautes, or_r

du moins plus importantes et plus considérables ?

(r) Post isrius anni miserias
Tanta fuit annonae caritas
Ut communi urbis consilio
Statuta sit quaedam venditio.

(r) sur res maîtres des échevins, ,il"*]:Iilriï.,1î,lji", pafuotz d.et
temporaliteit,p. 2g5i de Borman, t. I., pp. rr-14. Cet éruclit, aprês avoir
déclaré qu'il ne veut pas contredire Hemricourt, fait des réserves qui tendent
à infirmer le témoignage de cet écrivai, bie, renseigné : « Nous n'y.ont."-
dirons pas, néanmoins nous ferons remarquer que les plus anciens maistres
dont les chartes fassent mention n'apparaissent qu,en r3zr, etc, » Il y a 1à
une erreur compliquée d'une faute d'impression : les maîtres auxquels l,au-
teur fait allusion sont des maitres de la cité et non des maîtres des échevins;
de plus, ils sont de rz3r et non de r3zr. plus loin, p. r:4, M. de Borman
é:rit : « Le tribunal échevinal lui-rnême paraît avoir été, vers cette époque,
» l'obiet d',ne certaine réorganisation d'ordre intérieur. Nous otor-,s iignulé
» l'apparition des maîtres des échelins en r3zr,;>

I
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Ne serait-ce pas sur eux qu'aurait reposé ce que i'ap-
pelle ici I'administration communale, et n'auraient-
ils pas été les prédécesseurs de ces magistrats que
nous trouverons plus tard, sous Ie titre de maîtres
des botu'6eors ou de maîtres de la Cité, préposés à la
même tâche? De toute manière, il paraît bien que

I'institution des maîtres de la Cité est calquée sur
celle des maîtres des échevins, et, cela étant, il n'y
aurait rien d'étonnant à ce que ceux-ci eussent vu
passer leurs atributions à ceux-là (r).

Telle était donc, dès la fin du XI" siècle, la place
occupée à I-iège par l'échevinage. pendant la période
qui précède immédiatentent la naissance de la com-
mune. Faut-il s'étonner si nous voyons les échevins
prendre le titre pompeux de seignetts de la Cité, que
le prince ne s'avisera pas de leur contester avant Ia
fin du XIV. siècle (z)? L'historien est tenté d'en
reconnaître Ia légitimité quand il voit ce corps de

magistrats, en fait inan-rovibles, disposer des destinées
de la Cité et prendrc vis à vis du prir-rce lui-même
I'attitude d'une force autoltome. Lorsqu'un Lrcau

jour le prince s'apercevra que toute sa iuridiction est

passée aux mains d'un collège sur Iequel il n'a
presque plus aucune actiott, il sera lrop tard pour
essayer de la reprendre. C'est par 1'échevirtage seu-

lement qu'il agit sur les justiciables et sur la Cité.
Il per-rt, sans doute, suspendre le fonctionnement de

(r)G, Kurth, Les ortlgtltes cle la com,n'tune tle Liège, pp. r49-25o.
(z) V. l'art. 4 de la Lettre a,uc articles dans Bormans, Ordotmances, t. 1,

p.3or, qui interdit cette nsurpation de titres. Les actes antérieurs à cette

date nous montrent plus d'une fois le nom àe seigncur accolé au nom d'un
échevin, par exemple celui de rlJrz dans Louvrex, t. II., pp. i-8. Dontiniest
l'appellarion courante par laquellc Warnant désigne les échevins dans la
Cltrotzir1ue tlc 4102.
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la justicè en retirant la verge à son mai'eur qui
« sêmofld , les échevins (r), mais dès que ceux-ci
sont mis en actiolr, ils jugent souverainement. Gar-
diens de la Loi, ils la gardent contre le prince
comme contre tous. Administrateurs de la Cité, ils
sont revêtus de leur prestige de magistrats et Ie
mettent au service de leurs fonctions communales.
Le peuple est à leurs pieds, le prince est pour eux
plein de ménagements et traite avec eux de puis-
sance à puissance.

On ne comprendrait rien à cette situation si or-r

négligeait de considérer les causes qui I'ont engen-
drée. L'échevinage fcrme un collège compact, per-
manent, doué d'un puissar-rt esprit de corps; il a en
présence de lui un prince souvent étranger, souvent
âgé, dor-rt le court règne se passera à faire I'appren-
tissage du pouvoir; il a derrière lui le patriciat
urbain, dont il sort et dont les intérêts sont liés au
sien. Ce collège de quatorze men-ibres à vie est à la
nomination du prince, mais plus d'unc [ois, sans

doute, cette nomination ne fait que masquer une
cooptation plus ou moins officieuse. Il y a un ccrtain
noerbre de familles qu'on pourrait appeler scabi-
nales, de mên-re qu'au IV" siècle, en Gaule, il y
avait ur-r certain nombre de farnilles mitrées. Les
plus anciennes listes d'échevins que nous possédons
font passer et repasser sous nos yeux les noms d'un
petit nombre de lignages apparentés entre eux (z).
Jusqu'au XIV" siècle, les places d'échevins furent le

(r) De Borman, o. c., t. I, p. 3.

(z) Les listes scabinales de M. de Borman, depuis rz-14 jusqu'en r3rz,
épc,que c1e la grande révolution démocratique, nous offrent en tout 60 noms
d'échevins répartis en 'i7 farnilles parmi lesquelles figurent les suivantes :



64 CHAPITRE III

monopole de ces lignages, dans lesquels elles étaient

héréditaires, et qui se les partageaient comme des

biens de familie, satts se préoccuper, dirait-on, de

donner au public les garanties d'une bonne justice.

C'est ainsi qu'il ne sr-rbsistait aucun emp'rêchement de

parenté, et que nous voyons le père et le fils, le

beau-père et le gendre, ou encore deux frères, siéger

simultanément parmi les quatorze u seigneurs de la

Cité. " [Jn des chroniqueurs les plus sérieux du

XlV. siècle, familier des archives de Liège, dit avoir
eu en mains une vieille charte scabinale munie de

quatorze sceaLlx dont les armes se rapportaient toutes

au seul lignage de Saint-Martin (r).
1-ant de puissance et d'éclat ne suffisaient pas au

tribunal échevinal. f)ans la Cité même dont il pré-

tendait être le seigneur, il rencontrait utle force plus
ancienne que lui, dont le prestige était supérieur au

sien, et qui non seulemeut était indét)endante de sa

juridiction, mais ellcorc lui enlevait une grande par-
tie de ses justiciables. Cette force, c'était le clergé,

représenté par les divers collèges ecclésiastiques de

la Cité et en premier lieu par le puissant chapitre de

Saint-Lambert. Les chanoines de la cathédrale, les

Saint-servais avec 5 échevins dont deux frêres.

I-ardier»5))))
Neuvice » 4 dont père et fils ensemble.

Saint-Martirr » 3

del Coir » 3

Surlet , 3

de1 Cange » 3

d'lle t' 3

de11e Ramée >> 2

c,est-à-clire que r:euf familles enlêvent plus de la moitié des sièges scabinaux

(3r sur 6o.)
(r) Jacques cl'Hemricourt, Miroir tl,es nobles de Hesbaye, p' zog'
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tréfonciers comme on les appelait, étaient les co-
seigneurs du prince, dont ils formaient le conseil
hautement respecté et soigneusement écouté. Établis
au milieu de la Cité, ils n'étaient pas seulement -cela va sans dire - exempts de la juridiction scabi-
nale, mais ils entendaient faire jouir de la même
immunité tous les laiques vivant à leur service. Cette
prétention, énergiquement combattue par l'échevi-
nage, fit éclater, dès la fin du XI. siècle, des contro-
verses ardentes,

Les échevins s'inclinaient devant le statut person-
nel du clergé, mais prétendaient que tous les laiQues,
y compris ceux qui formaient les u maisnies , des
chanoines, relevaient de leur juridiction. Ils allaient
plus loin : ils entendaient y soumettre également le
domaine de la Sauvenière, contigu à la Cité, bien
qu'il appartînt aux tréfonciers, qui en étaient les
seigneurs. Sur ces deux questions, êt, sans doute,
sur d'autres encore, les exigences du Chapitre et
celles de l'échevinage s'opposaient radicalement les
unes aux autres (r). Le Liège laïque, relevant des
échevins et le Liège ecclésiastique, relevant des tré-
fonciers, se disputaient sur les conf,ns de leurs
domaines respectifs.

Ce conflit n'est pas un phénomène qui soit parti-
culier à l'histoire de Liège : nous le rencontrons, à la
même date, dans toutes les villes de I'Occident, et il
s'explique par le caractère général de Ia civilisation
d'alors. L'Église était antérieure à l'État chez les

(r) Cette querelle nous est connue par I'acte même qui a pour but d'y mettre
fin, c'est-à-dire par le diplôme in-rpérial de r ro7, clens Raikem et Polain,
t. I, p. 353. \roir aussi la Cln'orzitlue tl,e SainTHtr,ber'ü, éd. I'Ianquet, c. 96,
pp.247-25o.

5
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peuples modernes; avant que l'État firt sorti de sa

période embryonnaire, elle s'était constituée en

société se suffisant à elle-même et réallsant l'idée
d'un monde pacifique et civilisé. Pour n'être pas

entamée ni opprimée et pollrsuivre en paix son déve-

Ioppement organique, elle avait besoin de Ia liberté,
et c'est cette liberté qu'elle se faisait accorder, quand
elle Ie pouvait, par les immunités de toute nature
qui la soustrayaient à I'autorité du pouvoir civil et lui
permettaient de se gouverner elle-même. Ce régime
du privilège, en un lemps otr la loi commune sortait
à peine de la barbarie, était la seule garantie de sa

propre existence et du progrès social. Cela est telle-
ment vrai que lorsque, plus tard, les villes naquirent,
elles ne suivirent pas une autre voie : elles se firent
leur législation à elles et elles réclamèrent le privi-
lège de leur juridiction locale. Comme l'Église inter'
disait au pouvoir civil de juger ses clercs, elles défen-

dirent au pouvoir central de iuger leurs bourgeois.
Il y eut ainsi, au milieu de la barbarie féodale,
deux mondes exempts et fermés au iuge du dehors :

l'Église et la Cité. Mais Ies intérêts de ces deux
*ond.r s'opposaient souvent, parce que l'Église était
une puissance conservatrice qui voulait garder ses

positions anciennes, tandis qr-re la Cité était au con-
traire une force conquérante qui travaillait à élargir
son champ d'action au détriment de l'Eglise.

Ainsi s'expliquent les nombreux conflits qui se

produisent pendant Ies premiers siècles du régime
communal entre les villes et le clergé. Ainsi notam-
ment s'explique la rivalité que nous constatons à

Liège entre les trélonciers et les échevins, et dont
ceux-ci lègueront la tradition, comme un héritage, à
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la commune quand elle sera constituée. L'adminis-
tration scabinale de Liège a traCé dès la fin du XI"
siècle le programme que la Cité, lorsqu'elle se sera

émancipée de la tutelle des échevins, mettra deux
siècles à réaliser. Ce programme peut se formuler
en deux articles : soumettre à la juridiction des ma-
gistrats civils ;tout le territoire urbain, et à l'autorité
du droit commun toute la population laïque.

Nous venons de dire que le conflit entre l'échevi-
nage et le clergé date de la fin du XI' siècle. Il n'est
pas anlérieur, car lorsqu'en to8z Henri de Verdun
institua le Tribunal de la Paix, la Cité de Liège en

fut iusticiable comme le reste de la principauté (r1,

et I'on ne voit pas que l'échevinage ait protesté contre
la création d'une iuridiction qui limitait considéra-
blement la sienne (z). Mais, quelques années plus
tard, et surtout à la suite de la guerre des investitures,
les situations se trouvèrent profondément altérées.

A Liège, comme on I'a vu, le prince-évêque lui-
même se mit à la tête du parti impérialiste contre
le clergé. Un contemporain qui ne I'aimait point,
parce qu'il détestait en Iui le prélat simoniaque et

mondain, nous a cependant clonné de son attitude
politique une idée assez exacte. ll nous le montre

(r) Helraux, t. i, p. r4T, confondant les temps'et les lieux, écrit : « Les hat'i-

tants du pays de Liège n'y éraient point soumis (au Tribunal de la Paix): ils
portaient leurs procès, en effet, devant leurs ProPres iustices, Iesquelles

relevaient de l'évêque comme prince. » Et il aioute avec une espèce d'in-

conscience : « Le Tribunal de la Paix était, on Ie voit' une législation inter-

nationale, étrangère à notre législation. C)n n'en fait mention que pour

mémoire. » Ces ëhoses n'ont pas besoin de réfutation : il sufht de les

épingler.
(z) Sur la Paix de Dieu, v. Gilles d'Orval III, r3, pp. 89-9o, et le diplôme

de l'emperer,rr Frêdéric Barberottsse en rr55, dans Bormans et Schoolmees-

ters, t. I, p,79: Renovarntts - -- - pr,cern l{einrici episcopi in l,eodiensi

episcopatu.
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protégeant les empiètements du for séculier sur Ia
juridiction ecclésiastique et il nous dit qu'il caressait

les grands pour pouvoir opprimer les petits : cela

signifle qu'il s'appuyait sur la haute bourgeoisie de

Liège, et tout particulièrement sur l'échevinage, qui
en était I'expression légale (r).

Encouragés par le prince, les échevins ne crai-
gnirent pas de s'en prendre directement au puissant

collège des tréfonciers. Ils firent arrêter des gens qui
faisaient partie de la n maisnie , de Frédéric de

Namur, grand prévôt de Saint-Lambert; ils péné-

trèrent de force dans les maisons du quartier de la
Sauvenière, qui était sous la juridiction du Chapitre
seul. Celuici réclama vainement auprès d'Otbert,
qui fit la sourde oreille et se garda bien de réprimer
des abus qu'il avait probablement autorisés. Ne
pouvant obtenir justice à Liège, les tréfonciers por-
tèrent plainte à I'archevêque de Cologne, dans une
assemblée tenue à AixJa-Chapelle à laquelle assiste

Otbert. Là, l'archidiacre Henri de Montaigu formula
en termes énergiques les griefs du clergé liégeois

contre son évêque, qui, disait-il, foulait aux pieds les

libertés publiques et les privilèges traditionnels de

l'Église de Liège. Otbert fut sommé de se présenter

devant un conseil provincial qui devait se réunir
pendant le carême de r ro4. Mais, avec ce mépris de

ia discipline ecclésiastique qui le caractérisait, il
se fit dispenser par le roi d'aller au rendez-vous, et

les choses en restèrent là (z). Selon toute apparence,

les gens du prévôt furent condamnés Plr l'échevi'
nage, et I'évêque de Liège laissa tranquillement se

l) Chronique il,e Saint Eubert, c, 96, p. 247.

(z) Chronique ile Saint Eubert, 1,, c,
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consommer la violation des droits dont il était le
gardien.- 

C'est seulement après la mort de Henri IV que les

chanoines obtinrent satisfaction. En r 1o7, pendant

son séjour à Liège, I'empereur Henri V écouta leurs

plaintes et leur donna le célèbre diplôme qui réglait

pour longtemps leur situation légale vis-à-vis de

i'échevinage. Les tréfonciers se voyaient confirmés

dans tous leurs droits antérieurs; les laïques à leur
service participaient des immunités du clergé; la
Sauveniére resiait sous l'autorité du Chapitre, et les

échevins n'y intervenaient que dans quelques cas

d'infraction grave à l'ordre public. En résumé,

l'Église gardait sa juridiction sur tous ceux qui
dépendaiènt d'elle; celle de l'échevinage fut limitée

uoi l"iqo.s qui étaient des « marchands notoires » (t),
c'est-à-dire, selon l'interprétation qu'il faut donner à

ce terme, à tous les gens de commerce et de métier.

Le membre d'une ,. maisnie , de chanoine exerçait-

il une de ces professions, il devenait iusticiable de

la cour des échevins (z).
Ce serait se tromper gravement que de voir dans

I'acte de r ro7 une faveur extraordinaire accordée au

clergé par un prince qui était son obligé. En réalité,

Henri V n'a fait que se conformer aux errements

de son père et sa concession au chapitre de Liège est

pour ainsi dire calquée sur celle que Henri IV avait

(r) Pubticus lnercator, dit l'acte de troT cité ci-dessus' Hemricourt, Zy
pai,tronitel,ternporaliteit,p.Sry,infra'traduit cette-expression par « mar-

chand notoire:i et il savait bien de quoi il parlait. « Marchand » n'a d'ailleurs

pas le sens restreint d,aujourdhui; il désigne tout homme vivant d'un travail

autre que I'agriculture.
(z) ôe mêire à Strasbourg et à Worms. V. K. He€el, Dte Entstchung etct

p.'rt6. ao,r.t exemples ci-tés par H. Pirenne, l''ortgined'esconstitutiw§

irbaines o,u rnoyen dge (Raaue historlque, t. LVII, p' 79, note 4)'
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faite en lror au chapitre de Spire (r). D'ailleurs, au
moment même où il forçait l'échevinage à lâcher
prise, il lui accordait une .o.rrp.nrurion en décidant
que les Liégeois seraient désormais exempts du Tri-
bunal de la Paix pour relever exclusivement de celui
des échevins (z). C'était rendre d'une main à ceux-ci
ce qu'on venait de leur enlever de I'autre; si les
,. maisnies , des chanoines leur échappaient, à leur
tour ils soustrayaient un nombre considérable de
justiciables à la juridiction ecclésiastique.

L'épisode qui vient d'être raconté représente tout
ce que nous savons de l'échevinage au XII" siècle,
c'est-à-dire précisément pendant les années où il
importerait d'assister à son activité quotidienne pour
se rendre compte des circonstances dans lesquelles
devait naître la commune de Liège (3). Un coup

1r) V. cet acle dans Keutgen, pp. 5 et 6.
(z) Gilles d'Orval III, 18, p,94 : Qui(sc. Henricus V) - - -pacem que

nunc usitatur in Leodiensi diocesi, quam Flenricus pacificus bone memorie,
ut superius dictum est - .- - acquisiverat, - - - confirmavit, sed civitatem
Leodiensem ob memoriam patris exemit. Sur les corrections indispensables
à faire à ce texte, cf. G. Kurth, Les origines de la commutte de Liège, p. 278.
Sur le Tribunal de la Paix, v. Pou11er, p. r ro, De fait, Ly Patron d,el, Tempo-
ral,itett, pp. 265 et 266 insiste sur I'exemption du citain de Liège de la
iuridiction de ce tribunal. Raikem, I)iscou,rs d,e rentréc, 1847, p. r3, se
trompe etr ne datant I'exemption des Liégeois que de la charte de rzo8.

(3) Selon Henaux, t. l, p. r77, en r ro8, la Cité « se mit en complète insur-
rection contre I'évêque, » Et il ajoute en nore : << Ce mouvement fut amené,
probablement, par les prétentions du clergé, qui venait d'extorquer des
immunités exorbitantes à l'ernpereur Henri V, elc. » Tout cela est làux.
Henaux traduit avec un gros côntresens un passage de Lambert le Petit
(rro9 ltoc oltno orto est seditio inter cl,eticos et latcos pro fi.actts ttomtbus)
qui est lui-même le résultat d'une singulière méprise, ainsi que ie l'ai montré
en dêtail dans Zes Origdnes d,e Lo com,mv,ne de Liàge, pp. z5z-254.

Le méme écrivain croit savoir qu'<< en rr39, dansles derniers iours du
mois de mai, elle (la Cité) obtint de l'empereur Conrad, à qui elle avait fait
un vifaccueil, un diplôme qui renouvelait et confirmait sesVieux Privilèges. »
Et, en note, il constate que « le diplôme de Conrad ne nous est pas parvenu.
C'est, aioute-t-il, une grande perte pour I'histoirc des mæurs et de la poli-
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d'æil jeté sur l'état matériel de la ville immédiatement
avant cette éclosion nous dédommagera en partie.

Liège avait débordé la vaste ceinture dont I'avait
entourée Notger et, de tous les côtés à la fois, elle
projetait ses faubourgs. A l'ouest, elle emplissait le
vallon de la Légia en amont de I'enceinte et remon-
tait à la fois vers Sainte-Marguerite et vers Sainte-
Walburge. Au nord, elle avait en grande partie
envahi I'espace compris entre la porte Hasseline et

l'église Saint-Barthélemy. Au sud, elle transformait
les dernières solitudes de I'Ile en rues populeuses. A
I'est enfin, elle voyait le quartier d'Outremeuse,
rattaché à la Cité par le pont des Arches, devenir un
de ses vinâues les plus vastes et lui fournir ses bour-
geois les plus remuants.

A cet agrandissement considérable de la ville avait
correspondu un développement proportionné de son
organisation religieuse. Au moment où elle sortit des

mains créatrices de Notger, Liège se contentait de
deux paroisses : Notre-Dame pour Ia Cité et Saint-
Adalbert pour l'Ile. Mais, dès la fin du XII".'siècle,
elle était en possession du régirne paroissial qu'elle
devait garder jusqu'au commencement du XIX".
Ses églises paroissiales élaient dès lors au nombre de
vingt-quatre, et ce chiffre ne fut pas dépassé tant que
Liège resta la capitale de la principauté. Sans doute,
un certain nombre de ces paroisses n'apparaissent
dans les sources qu'à une date assez tardive, mais
rien ne nous autorise à croire çiue leur origine coïn-
cide avec la date de leur première mention.

tique de ces vieux temps. » Henaux a mal lu le diplôme de Frédéric Barbe-
rousse (r r5:) où il croit trouver la preuve de tout cela, et il l'a de plus falsifié,
cornme je l'ai montré dans Zcs Origines tl,e la commune tle Liè7e,p,254,

)
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Les motifs de la division de Liège en vingt-quatre
paroisses nous restent inconnus. Faut-il, comme on
ferait de nos jours, invoquer l'accroissement de la
population? A la vérité, c'esr là, à partir du XIII"
siècle, la raison alléguée d'ordinaire, conjointement
avec Ia trop grande étendue du ressort paroissial.
Il arrivait, dans ce cas, que l'unique parolsse d.,une
ville se voyait d'un seul coup divisée en plusieurs.
Ce fut le cas en e3r à Nivelles, où la paroisse de
Notre-Dame fut divisée en onze par un seul acte de
l'autorité diocésaine (r)et, en rz5o, à Louvain, où la
paroisse de Saint-Pierre fut subdivisée en cinq pa-
roisses (z). Ce n'est pas ainsi qu'il fut pourvu à-1,àr-
ganisation paroissiale de Liège, encore qu,il ne soit
pas douteux que plus d'une paroisse y ait eté créée
pour faciliter aux fidèles l'accomplissement de leurs
devoirs. Quand on considère l'extrême exiguilé de
quelques-uns de ces sanctuaires, dont certains n,ont
jamais compté une centaine de paroissiens, il devient
évident que d'autres influences encore ont agi, et la
principale, c'est sans contredit le sentiment ,.ligieo*.
Fonder une paroisse était une (Euvre pie : la charité
y trouvait son compte non moins que Ia piété. Des
particuliers, à la suite d'un væu, pouvaient bâtir de
toutes pièces un sanctuaire nouveau ou augmenter
les ressources d'une chapelle déià existante, puis
obtenir de I'autorité diocésaine d'ériger ces orato-ires
en paroisses. Saint-Nicolas aux Mouches, notam-
ment, fut créé au début du XI" siècle par un prêtre

(r) Balau, L'organisation paroïssiale d.e l,a oil,le d,e Niaelles au XIIIe
siècl,e, dans BSAEL, t. XIII, rgoz, pp, 59-88.

(z) Molanus, Historiae Looanienstum libri XIV, éd. de Ram, t. r,
pp.68-70.

CHAPITRE III.
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guéri d'une maladie contagieuse (r). Des chapitres qui
étaient chargés du ministère paroissial pouvaient,
pour garder la jouissance exclusive de leurs collé-
giales, édifier à côté d'elles les sanctuaires destinés
aux fidèles, et c'est peut-être ainsi que seront nées
plusieurs des églises paroissiales de Liège (z). Somme
toute, la distribution de la ville en paroisses ne semble
pas s'être faite en vertu d'un plan préconçu et d'après
des règles fixes, comme à Nivelles, mais seulement
au fur et à mesure que les inspirations de la piété ou
les besoins locaux la réclamaient.

Selon toute apparence, la première étape de ce
développement consista dans la création d'une troi-
sième circonscription paroissiale, celle de Saint-Jean-
Baptiste, qui vint s'ajouter à celles de Notre-Dame et
de Saint-Adalbert. La Cité, I'Ile et I'agrandissement,
qui constituaient les trois parties de ta ville, étaient
de la sorte dotés également. Cès trois sanctuaires
étaient les seuls qui possédaient la plénitude des
droits paroissiaux et notamment celui de conférer
le baptême. Tout Liégeois était, au point de vue
religieux, tributaire de l'un d'eux et l'on ne recon-

(r) V. le récit presque contemporain publié dans Anal,ecta Bollandiana,
t. XX, rgor, p,4zg. La date approximative de Ia fondation est roz5-ro38.
Gilles d'Orval rr,73, p,69 dit que l'église fut dédiée par Reginard le zz juillet
ro3o; il semble parler d'après un document officiel, auquel il aioute d'ailleurs
des détails légendaires.

(z) Tel est le cas pour Saint-Nicolas de Maestricht, fondée en 1343 pour
décharger l'église Notre.Dame du ministêre paroissial. Franhinet, Berede-
neerde Inoentaris d.er oorkond,en ran het hapittel, aan O. L,V. te Maestricht,
t. I, p. r r4. Fisen t. I, p. r lo, croit même que primitivement chaque collégiale
de Liège êtait en même temps paroissiale. l1 en était ainsi à Cologne où,
à partir de rr7o, les paroissiales se détachèrent des collégiales. V. Kelleter,
Zur Geschtchte des Koelner Stad,tpfarrsystems im Mittel,al,ter (Dans Mersis-
sens lestschrift : Beitraege zur Geschichte aornehmlich Koelns und, d,er
Rheinlaend,er, pp, 222-241),
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naissait les privilèges du citain qu'à celui qui était né,
selon l'expression populair€, « ênS les trois fonts , (r ).

Pendant cette seconde phase de la vie paroissiale
de Liège, i[ naquit probablement plus d'un oratoire
dû aux inspirations de la piété plrblique. C'étaient de
simples chapelles, donl quelques-unes, comme Saini-
Léonard, ne devaient jamais s'élever au rang d'église
paroissiale, tandis que les autres reçurent cette qua-
lité d'assez bonne heure. Une preuve de l'origine
relativement ancienne de ces dernières, c'est que, des
vingt-quatre églises paroissiales de Liège, dix-sept,
c'est-à-dire plus des deux tiers, se pressent dans
l'enceinte notgérienne, tandis que les vastes quartiers
dont l'adjonction avait plus que doublé le pourçrris
de la ville se contentaient de sept sanctuaires. Il est

évident, d'après ce seul énoncé, que dans les quar-
tiers nouveaux, ce sont surtout les nécessités du cr,rlte
qui ont provoqué la naissance de nouvelles paroisses,
tandis que dans la vieille ville elles sont dues princi-
palement à l'initiative individuelle (z).

Des deux parties de la vieille ville, c'est la Cité
proprement dite qui était la plus riche en paroisses :

elle en avait treize, c'est-à-dire, plus de la moitié du
chiflre total. Nous connaissons déjà Notre-Dame
aux Fonts, que toutes les autres paroisses de Liège
ne cessèrent d'honorer comme leur église - rnère.
Nous avons vu aussi que Saint-Servais fut fondé dans
la première moitié du X" siècle, bien que nous

(r) C'était, par exemple, la condition requise pour être admis à l'hospice de

Cornillon. Bormans, Table dcs registres auû recex de la Cité,recez de 1567,

p. ro du tiré à part.
(z\ Pour tout l'exposé qui va suivre, ie renvoie une fois pour toutes à mon

mémoire sur Zes ortgines des paroisses de Liège (BSAEL, t, XVI, r9o7), où

le lecteur trouvera la iustification de ce que i'avance.
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ignorions si cette église eut, à partir de sa fonda-
tion, les droits paroissiaux (r). Vient ensuite, dans

l'ordre chronologique des mentions, Saint-Nicolas
aux Mouches, le petit sanctuaire qui devait son nom
à l'exiguïté de ses proportions (z). Saint-Clément
et Saint-'frond, cité pour la première fois en
r ro7 (3), avait été fondé probablement par I'abbaye
de Saint-Trond, à laquelle il appartenait. Saint-
Hubert était une propriété de I'abbaye ardennaise
du même nom et datait aussi de Ia fin du XI'siècle,
s'il en faut croire la tradition qui lui donne Otbert
pour fondateur (4). Enf,n, Saint-Michel, Saint-André
et Sainte-IJrsule apparaissent dans nos textes dès

r.r85 (5). C'est très probablement le défectueux état

de conservation des archives qui explique qu'il faille
descendre jusqu'en t3oo pour rencontrer le nom de

Sainte-Catherine (6), jusqu'en r3zg pour voir afrpa-

raître Sainte-Madeleine sur Légia et Sainte-Alde-
gonde (7), et jusqu'en r398 pour conslater I'existence
de Saint-Remacle au Mont (8).

Dans I'autre partie de la vieille ville, c'est-à-dire
dans le quartier de l'Ile, il y avait quatre paroisses.

(r) Saint-Servais fut, à partir de t57t, une des églises de Liêge qui avaient

seules le droit de possêder des fonts baptismaux; c'est la preuve de son

importance et de son ancienneté, Cf. Gobert, t. III, p. 48r.
(a) Et non à une épidémie cle mouches dont on aurait été gtréri par I'invo-

cation de Saint-Nicolas, comme le raconte Gilles d'Orval cité ci-desstls.

(3) Rodolphe, Chronia,n S. Trtttlottis VII, I5, p. z7r i cî,lBrcvtloqttium
de incend,io, p.6zo.

(4) Elle existait déjà en rr39. G. I(urth, Les cltartts de l"abbaye d.e Su.ittt-

Ez.ùert en Arrdenne, t. I, p. ro6'
(5) Leodium, rgo7, pP, z er3; BrextloquiLtm, l. c.

(6) Liber offtcioru.m, p 6t.
(7) Schoonbroodt, In»etflait'e tles chartcs rlu'.chapih"e de Saùü-llartin,

p. z6z.
(8) Le même, o, c., p. 99r
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En premier lieu venait Saint-Adalbert qui, d'origine
notgérienne, jouit d'abord dans l'Ile d'une hégémo-
nie semblable à celle que Notre-Dame avait dans
toute la ville. Mais dès rr53, nous rencontrons
Saint-Martin en Ile près de Saint-Paul (r), tandis que
Saint-Remi semble dater des environs de r r3o (z) et
que l'origine de Saint-Nicolas au Trest se perd,
elle aussi, dans la nuit du XII. siècle (3).

En dehors de I'enceinte notgérienne, cinq églises
paroissiales se partageaient la banlieue de Liège sur
la rive gauche. La plus considérable était SaintJean-
Baptiste, dont I'immense circonscription s'étendait
primitivement au nord de la ville, depuis l'enceinte
des murailles jusqu'au delà de la collégiale de Saint-
Barthélemy (+). Sa filiale Saint-Georges, édifiée tout
contre les murs, est déjà nommée en r r4r (5;, ce

qui atteste d'une manière indirecte l'antiquité de
l'église-mère.

Plus tard, le quartier du nord s'enrichit encore
des paroisses Saint-Thomas (6) et Sainte-Foy (ù,
tandis que celui de I'ouest se voyait doté de celle de

(r) (Thimister) . Essai sur la col,légtale d,e Saànt-Paul,, p. zr.
(z) « Ecclesiam Sancti Remigii sitam ante fores ejusdem monasterii ».

Bulle du pape Innocent II (rr3o-rr43) pour l'abbaye de Saint-Jacques, (aux
Archives de I'État, à Liêge).

(3) Saint-Nicolas au Trest (Ad transitum) remplaçait l'église Sainte Made-
leine en lle qui existait déià du temps du prince-évêque Henri de Leyen
(r r45-r r64). Charte inédite de ce prince dans le fonds de Saint-Jacques (aux
Archives de l'État, à Liège).

(4) Sur cette paroisse, v. mon mémoire intitulé r Ld, paroisse de Saint
Jean.Bapttiste dans BSAEL, t. XIV (r9o3).

(5) Trdumphal,e Bulonicum, p.5gr,
(6) Je ne crois pas, comme M. Gobert, t. III, p. 614, que cette église date

de la premiêre moitié du XIe siècle, mais j'admets avec lui qu'elle aura été

bâtie par le chapitre de Saint-Barthélemy et primitivement desservie par
celui-ci.

(7) Je n'ai pas de renseignements sur cette église.
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Saint-Séverin (r). Enfin, dans le quartier d'Outre-
meuse, les paroisses de Saint-Nicolas (z) et de Saint-
Pholien appartiennent toutes deux au XII" siècle.

Les vingt-quatre paroisses que nous venons d'énu-
mérer groupaient autour d'elles une nombreuse
clientèle de travailleurs et de commerçants, concen-
trée dans l'enceinte notgérienne ou dispersée dans Ies

vastes faubourgs. Cette population était de prove-
nance bien diverse. Le fond primitif en était constitué
par les descendants des indigènes, agriculteurs et
bateliers du vallon du Glain. Mais ils étaient noyés
depuis longtemps dans le flot des immigrants qui. à
partir de saint Hubert, ne cessaient d'affluer à Liège,
ceux-ci par vénération pour ses sanctuaires, ceux-là
pour y trouver des conditions d'existence plus douces.
Puis, les grands travaux de Notger et de ses succes-

seurs avaient attiré dans la ville un peuple d'ouvriers
de tous métiers, qui avait élevé et orné les basiliques.
Liège voyait fleurir dans son sein la plupart des
industries qui ont fait la prospérité des villes du
moyen-âge : il y en avait certaines dans lesquelles
elle excellait. Le travail des métaux a été du IX"
au XIII" siècle la grande spécialité des villes
mosanes : Liège, Huy, Dinant s'y livraient avec une
émulation ardente, jusqu'au jour où Dinant s'en
assura le monopole et donna même son nom à une
de ses branches principales, la dinanderie. A l'époque
dont nous parlons, Liège et Huy ne s'étaient pas
encore laissé dépasser par les copères. C'est alors,

(r) Celle-ci est nommée pour la première fois en 1288. Schoonbroodt,

Intentaire d,es chartes de Satnt-Martin, p. z6z.
(z) Elle existait déià en rr59. V. Daris, Notice sur Beaurepart dans BIAL,

t. IX, p.339.

_)
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entre r rc7 et tlt2, que Renier de Huy, qui prend
dans les chartes le titre d'orfèvre, fit pour l'église

Notre-Dame de Liège ces admirables fbnts baptis-
maux en cuivre qui Ie placent au rang des plus grands

artistes du moyen-âge (r). On est stupéfait de ren-

contrer cette intensité de vie, cette noblesse d'expres-

sion et cette élégance presque classique des formes à
une époque où, dans toute l'Europe, les arts plas-

tiques trahissent encore la plus grande gaucherie.

Une génération après Renier, les autres dinandiers
restaient attardés dans la barbarie qu'attestent les

fonts baptismaux de Tirlemont(z).
A côté des fondeurs et des batteurs dotrt les mar-

teaux font retentir jour et nuit l'écho des collines de

la Meuse, nous voyons prospérer quelques industries
spéciales. Les deux professions congén ères des tan-

neurs et des lletiers doivent leur importance à la
proxlml el Ardenne, la patrie des chênes qui
fournissent le tan, comme aussi des blaireaux, des

renards et des loutres qui fournissent les peaux (3).

I-a draperie, qui n'a manqué dans aucune ville du
moyen-âge, n'a pas à Liège l'éclat qu'elle iette dans

les grandes cités flamandes, et I'on a remarqué que

ce sont des ouvriers flamands qui semblent l'avoir,
sinon introduite, du moins perfectionnée ici (+). Ces

(r) V. G. KllLrth, Renier d,a,ns Eu'y, auteLa'ûéritd,ble d'es fottts baptism,attc

ile Saint-Barthélen'ty @ARB, rgo3, pp' 5r9-553).

(z) Reusens, É|,éments d,'archéologie chrétteruæ.:e édition, t. I' p. 446.

13) Sur les tanneurs, lire le beau mémoire de M' Bormans : Le bon métier

rles tanneurs de l,a cité il,e Liège, dans B§Zt ü2, t. V, r863.

Sur les pelletiers, v. Gobert, t. IV, p. 25. Ceux-ci, qu'on appelait à Liège

les scohiers, se partageaient en trois classes : les grisain-scohiers, les vairin-

scohiers et les agnelin-scohiers' preuve du nombre des membres de métier.

On les trouve en possession de leur halle à la date de r3r3.
(4) Gobert, t. l, P. ro5.



LIÈGE SoUS L,ADI'IINIS,TRATIoN DES ÉCHEVINS. ?g

diverses industries, ainsi que bon nombre d'autres
qui étaient de nécessité quotidienne, n'avaient pas
totalement refoulé I'agriculture : celle-ci continuait
d'occuper les bras d'un grand nombre de citadins
qui exploitaient eux-mêmes les champs de leur ban-
lieue et les vignobles des collines de Liège : les docu-
ments du XIV. siècle nous les montrent groupés dans
le métier des vignerons ou cotteliers (r).

Du sein de cette population industrielle s'élève
de bonne heure l'opulente classe des marchands,
qui forme I'aristocratie de la Cite. Ils vendent
sur tous les marchés de I'Occident les produits
de la dinanderie et de la pelleterie liégeoises : on
les rencontre à Londres, à Cologne, à Coblence,
on les voit qui se rendent jusque dans le Harz
pour y acheter le cuivre des mines de Goslar, et
I'on peut se figurer leurs caravanes circulant en
groulres nombreux et bien armés, avec leurs grands
chariots couverts qui soulèvent la poussière des
vieilles chaussées.

Les marchands de Liège sont riches; ils ont des
capitaux qu'ils prêtent à des monastères, à des grands
seigneurs; ils sont bien vus du prince auquel ils
payent de larges redevances er qui les choie; ils
I'emmènent avec eux quand leurs droits sont mécon-
nus sur le marché de Coloene, dans la grande ville
rhénane, et là, grâce à son influence, ils parviennent
à obtenir justice (z). Sont-ils, comme ailleurs, orga-
nisés en gilde marchande? On I'ignore; la chose,
toutefois, est assez probable, car il n'y a pas lieu de

( r ) J. Halkin,' Le bon métier d,es ùgnerons d,e la cité, d,e Liège et l,e métier
des uignerons et cotteliet s de la utlle de Nam.ut", BSLLW, t. XXIII, rgg5.

(z) Sul le commerce liégeois à cette époque, v. C. Kurth, Renier de Ettg.
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(r) Van der Lindeo, Les Gild,es marchandes d,ans les Pays-Bo,s au m.oyen
àge, pp 74 et 76, émet à ce sujet deux opinions contradictoires. Ce qui me
Ierait croire à l'existeoce d'une gilde, c'est I'attitude d'Otbert à Cologne, qui
s'explique mieux si elle est déterminée par une puissante association I c'est
aqssi l'existence de la halle du Marcbé et le nom de halliers portê par les
marchands de drap.

(z) Coram melioribus civitatis. Chronirlue ile Saint-Eubert, c.7o, p. t57.
(3) Ttta Eeinrict, c. 12, p. r8r. V. sur cette bataille Ia dissertation de

Meyer von Knonau, Jahrbttcher d,es d,eutschen Reichs unter Eeinrich IY
und Eeinrich, ÿ, t. V, pp. 359-362.

1a) Gilles d'Orval, III, 23, pp. 98-98.

supposer que Liège aurait manqué d'une institution'
qui existait partout ailleurs (r).

Les progrès de la population sous Otbert doivent
être notés. Pour la première fois on voit de simples
bourgeois (ciaes) figurer comme témoins aux actes
du prince. Ils interviennent dans des affaires publi-
ques; ainsi Bérenger de Saint-Laurent se plaint
d'Otbert devant les notables de la ville (z) et ceux-ci
appuient sa réclamation. C'est surtout sur les champs
de bataille qu'on s'aperçoit de I'importance de la
bourgeoisie liégeoise. Elle forme, dès la fin du XI"
siècle, un appoint considérable dans l'organisation
militaire du pays. Le contingent liégeois n'est pas
inférieur, ni pour le nombre ni pour Ia bravoure,
aux milices féodales que leur devoir de vassalité
appelle sous l'étendard de saint Lambert. Dans
toutes les luttes livrées au XIIe siècle pour Ia défense
de la patrie, les habitants de Liège se sont distingués
au premier rang. Ils ont ouvert les annales militaires
du siècle par la bataille du pont de Visé, où ils ont eu
la gloire de mettre en fuite I'empereur Henri V lui-
même (3). IIs ont versé leur sang à la bataille de
\Milderen (rrz9), où le prince-évêque Alexandre I a
infligé une éclatante défaite au duc de Brabant (4).
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En rt4r, ils ont accompagné Albéron II au siège du.
château de Bouillon. qu'ils ont aidé vaillamment à

reconquérir sur un audacieux usurpateur (t). Plus
tard, enfin, à Andenne, le comte de Namur a cédé
devant leurs milices commandées par Henri de
Leyen (rr5z) (z). Cet excellent prince voulut récom-
penser leur dévouement et leur donner une preuve
de sa gratitude. Sur le point de partir avec Frédéric
Barberousse pour l'expédition d'Italie (r r54), il ima-
gina de confier la sécurité du pays aux bourgeois de
ses villes, et principalement à ceux de Liège. " Il les
groupa, dit un chroniqueur, et les relia par des liens
de paix et de justice, afin que si, quelqu'un faisait tort
à l'un d'eux dans sa personne et dans ses biens, toute
la Cité pirt se lever à Ia fois contre le pertubateur de
la tranquilité publique " (3).

Ces paroles sont obscures, comme en général
toutes celles que les narrateurs ecclésiastiques ou
féodaux consacrent aux choses communales, et l'on

(r) V. le Triurnphu,s §anctt Lamlteil,i d,e castro Bul,lottio etle Trium'
phal,e Bul,onicum de Renier de Saint-Laurent.

(z) Confa quem (sc. comitem Namurcen:em) processit episcopus, licet
equitum minore numero. Leodienses enim Hoiensesque cives dum classe

praecessissent, metuens episcopus ne adversaliorum illos equitatus incursa-
ret, sequi non distulit. Renier de Saint-Laurent, Triumphal,e Bttlonicum,
p.5gzi ct, Gilles d'Orval, IIl, 32, p. ro6.

(3) Gilles d'Orval, III, 33 p. ro7. Episcopus Heinricus in secunda expedi-
tione ytalica antequam proâcisceretur, in omnibus negotiis suis pacis semPer
amator existens, totius episcopatus cives tam in Leodiensi civitate quam in
aliis oppidis benigne convenit, et in vinculo pacis et justitiae eos confoedera'
vit, ut si forte aliquis calumpniose corporis vel in rebus dampnum alicui
intulisset, omnis civitas in praevaricatorem pacis unanimiter insurgeret,
Henri de Leyen était encore à Liège pendant les premiers mois de rr5.q

(W'auters, Tabl,e Chrotzologiqtrc t. Il, p. 378 et t. VlI, p. z6r), mais, dès

le 8 avril de la même année. nous le trouvons à Pavie (ld, t, II p.753) et
dans le pays de Tibur en r r55 (II p. 388).

6
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peut dire qu'elles offrent une véritable énigme à

I'historien.
A première vue, on est tenté de croire qu'elles

visent l'érection de la Cité en commune, et il est

certain que celle-ci a été préparée par les mesures

attribuées à Henri de Leyen. Dans tous les cas, elles

nous font toucher à la date où va commencer le
régime communal.

Il semble que cette date puisse être flxée d'une
manière assez approximative. En t176, l'échevinage
est encore seul à la tête de I'administration urbaine.
Il I'affirme explicitement dans un diplôme qu'il émet
en cette année pour les lépreux de Mont-Cornillon.
« Qu'on ne s'étonne pas, dit-il, que nous nous occu-
» pions de la vie morale de ces malheureux, nous à

» qui incombe le soin de pourvoir à leur existence
» matérielle. " A la vérité, cet acte de l'échevinage
de Liège, le premier que nous possédons de lui,
est aussi le seul qui nous le montre gouvernant la

Cité (r).
Bientôt, nous Ia verrons émancipée, se gouvernant

et s'administrant elle-même. Toutes les conditions
qui déterminent la naissance d'une république muni-
cipale autonome se trouvent réunies; tous les germes

de vie communale déposés dans son sein depuis
les dernières années du X" siècle sont sur le point
d'éclore. La Cité constitue depuis longtemps un
milieu juridique à part et possède sa judicature

propre, qui la distingue nettement du plat pays. La
population laique de Liège, riche, nombreuse, orga-

(r) Sur la date véritable de cet acte, qu'on trouve dans Jean d'Outremeuse

t. V, p.346 sous celle de rz58, v. de Borman t. I, pP. z6 et suivantes et t. II;
p. 633. Cf. G. Kurth, Les origtnes cl,e la comtnune de Liège, p. zz.
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nisée, fière de sa valeur militaire et consciente de la
place qu'elle occupe dans le monde, est impatiente
de prendre en mains la gestion de ses propres inté-
rêts. Elle soupire après l'autonomie, c'est.à-dire après
le libre choix des mandataires qui s'acquitteront de
cette mission pour elle-même Encore un pas dans
la voie du progrès, et elle touchera à ce but de ses
ardents désirs.

i-



CHAPITRE IV.

LES ORIGINES DE LA COMMUNE DE LIÈGE.

La naissance de la commune de Liège n'est qu'une
des innombrables manifestations du phénomène'uni-
versel qui se produit, du XIU au XlV" siècle, dans
toutes les villes de I'Europe occidentale. Elle s'ex-
plique par des causes générales qui ont agi partout,
et qu'il est indispensable de faire connaître au début
de cét exposé.

A partir du milieu du XI" siècle, I'idéal de toutes
les villes fut de devenir ce que nous appelons
au.iourd'hui une commune, c'est-à-dire une person-
nalité politique autonome, maîtresse de ses propres
destinées et se gouvernant elle-même par des magis-
trats de son choix. Vivre avec le reste du pays sous
le gouvernement de leur prince et n'avoir à leur
tête que des agents établis par lui, leur semblait
une condition désormais intolérable, et il faut admi-
rer l'énergie extraordinaire des efforts qu'elles ont
déployés pour réaliser leur but. Cette admiration ne
va pas sans étonnement. On se demande quelle est

la raison dernière d'une telle passion pour une auto-
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nomie dont les communes modernes semblent pou-
voir se passer.

C'est que, par Ie progrès de la civilisation dans leurs
enceintes, les villes se trouvaient considérablement
en avance sur le reste du pays, et ne pouvaient se

maintenir à leur hauteur sociale qu'à condition de se

gouverner elles-mêmes. De même qu'au IVIIe siècle
l'Eglise, force de progrès et de pacification au milieu
de l'océan de la barbarie, n'avait pu vaquer libre-
ment à sa mission qu'à condition de s'isoler par le
moyen de l'immunité, de même, au XII" siècle, Ies
villes, foyers d'une vie sociale plus cultivée, aspiraient
à s'isoler par le moyen de cette immunité d'un autre
genre qui était le régime communal. Dans l'un et
dans l'autre cas, l'autonomie était l'unique forme
d'existence politique qui convenait à ces milieux
sociaux d'ordre supérieur. Les villes se sentaient
seules aptes à gérer des intérêts locaux devenus mul-
tiples, à présider à des relations sociales de plus en
plus complexes : la main des agents féodaux préposés
au gouvernement de la société barbare,et quivivaient
en dehors de leurs enceintes, n'aurait pu, leur sem-
blait-il, toucher à tant de délicats rouages sans les
fausser. L'autonomie n'était pas seulement le moyen
de les faire fonctionner comme il fallait, c'était aussi
la sauvegarde la plus efficace contre les abus toujours
possibles du pouvoir princier et contre la violence
toujours menaçante des féodaux. Le mouvement
communal se trouvait ainsi être l'expression adéquate
des aspirations au progrès; il répondait aux plus
impérieuses nécessités de l'évolution sociale. Lors-
qu'il fut terminé, le monde avait changé de face.
L'immense lacune que le régime de l'empire romain
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avait ouverte dans le corps de la société civilisée par
I'extermination de Ia classe moyenne était cornb[ée.
Cette classe, reconstituée sous le nom de bourgeoisie,
venait se placer entre le monde féodal et Ie monde
agricole, entre le seigneur et le vilain, rétablissant
ainsi l'équilibre de la société politique en lui donnant
un centre de gravité. Elle rendait aux hommes un
certain nombre de notions essentielles, et en tout
premier lieu celle de liberté; elle opposait I'esprit
social de la commune à I'individ.ràfism" féodal,
elle rendait à la vie économique sa souplesse et sa
fécondité en créant à côté de la richesse foncière, la
seule que l'on connût depuis des siècles, cette richesse
mobilière qui était le fruit de l,industrie et du com_

T.I:. et qui circulait à travers tout Ie pays pour le
vivifier.

De ce qui vient d'être dit se déduisent les deux
caractères essentiels du gouvernement autonome de
la commune. D'abord, il est choisi par les habitants
de Ia ville eux-mêmes et non plui par le prince.
Ensuite, il est annuel et non plus vlager, encorJmoins
héréditaire. Par l'élection annuelle, la commune
garde sur Ie gouvernement qu,elle s'est donné un
contrôle permanent et efficace, qui ne lui permet pas
de devenir jamais autre chosà qu,un mandataire
toujours révocable. Ces deux ca.aciè.e, créent entre
l'administration scabinale et celle du Conseil commu_
nal une opposition profonde : ils sont essentiellement
antiféodaux et constituent au moyen_âge, comme
dals.l'antiquité, les notes distinctives diun régime
urbain. u Chacun sait, disait au XIV" siècle ,,ritre-
foncier de Liège dans une assemblée du Chapitre, que
les anciens Romains, grâce à leur sagesse politique,
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ont soumis le monde entier : or, ils renouvelaient
tous les ans leurs consuls, de peur que, s'enracinant
dans leurs fonctions, ils n'en vinssent à usurper le
pouvoir.Toutes les villes du monde latin ont iusqu'au-
jourd'hui suivi cet exemple, et la Cité de Liège s'y est

conformée également , (r).
Les mandataires de la commune forment un col-

lège délibérant qui porte dans l'histoire des villes du
moyen-âge le nom de Conseil (z). Pas de commune
sans Conseil, pas de Conseil qui ne soit I'expression
de l'autonomie communale.

Mais quelles furent, à Liège, les modalités du phé-

nomène universel que nous venons de caractériser?
Les chroniqueurs nous laissent dans I'ignorance la

plus absolue à ce sujet. L'événement qui nous inspire
aujourd'hui tant d'intérêt a passé pour eux inaperçu,
ou du moins, s'ils en ont eu connaissance, ils n'ont
point cru qu'il valtrt I'honneur d'une mention. Mais
leur silence même est un indice précieux pour nous

guider dans les ténèbres crépusculaires de ces origi-
nes. Si la commune de Liège était née à la suite d'un
soulèvement révolutionnaire, comme dans certaines

villes de la France, ils I'auraient enregistré, et du
même coup nous connaîtrions la date et les causes

de son origine.
S'ils ne nous ont rien dit, c'est que le Conseil com-

munal de Liège est né d'une manière pacifique et

1r) Hocsem, p. 468.
(z) Le nom de conseil serait, d'après Maurer, d'origine germanique. Mais,

outre qu'il reparaît dans les communes françaises, qui ne I'ont certainement

pas emprunté aux allemands, Von Belorv, Die Entstehung etc., p. tor, fait

.".".qo"r que les fréquentes relations de I'Allemagne et de l'ltalie, où les

mernbres du conseil s'appelaient consul,s de toute ancienneté, Peuvent fbrt

bien expliquer l'emPrunt du nom.
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sans attirer l'attention par la violence et par l'effusion
du sang.

Devons-nous nous contenter de cette vague indica-
tion, ou bien est-il possible, en reconstituant le milieu
dans lequel se produisit l'institution nouvelle, de ren-
contrer les circonstances qui en auraient déterminé
la naissance? La tâche est séduisante, mais la rareté
des documents laissés par le XII" siècle ne permet
guère de l'entreprendre. Pour ne pas avoir l'air de la
déserter, nous relaterons ici un mouvement populaire
qui paraît avoir été considérable, et dans lequel, à
première vue, on pourrait espérerde trouver quelques
données sur le sujet qui nous occupe. Il s'agit de la
prédication de Lambert le Bègue, et de I'efferves-
cence qu'elle a déterminée dans le milieu laieue
auquel elle s'adressait.

Liège souffrait encore, dans la seconde moitié du
XII" siècle, des abus contre lesquels s'était élevé avéc
tant de vigueur le grand pape Grégoire VII. Ce n'est
pas impunément que cette ville avait été Ie dernier
refuge d'Henri IV et avait eu pour pasteur Otbert.
Les simoniaques et les concubinaires restaient nom-
breux dans son clergé. On vendait sans scrupule les
dignités ecclésiastiques, et ceux qui les avaient acqui-
ses à prix d'argent ne craignaient pas de vendre à

leur tour les sacrements pour rentrer dans leurs
frais. Le prêtre marié ne se considérait pas comme
un sujet de scandale; il ignorait tranquillement les
canons qui interdisaient son genre de vie (r). Tenu"s

(r) Daris (t. I, pp. 598 et suivantesl Notices, t. IV et V) nie la gravité du
mal, gu'il s'efforce de ramener à des proportions insignifiantes. Mais Daris
est un esprit prévenu, incapable de parler avec indépendance du clergé, sur-
tout guand il s'agit de reconnaître ses fautes. Ce gu,on peut accorder à Daris,
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en bride par les bons évêques, comme Albéron I ou
comme Henri II, les abus s'étalaient impunément
quand le siège épiscopal était occupé par des prélats
qui avaient eux-mêmes obtenu leur dignité grâce à
la simonie, comme, par exemple, Alexandre II ou
Raoul de Zàhringen. La partie saine du clergé était
impuissante à enrayer le mal; les honnêtes gens s'in-
dignaient ou gémissaient silencieusement, le peuple
s'habituait à mépriser, avec le clergé, la religion
même dont il était Ie ministre, et l'action de l'Église
sur les masses populaires allait en s'affaiblissant.

C'est dans ces conionctures qu'apparaît la figure du
réformateur Lambert le Bègue. C'était un simple
prêtre, de petite naissance, mais fort éloquent et
d'une érudition remarquable, qui, seul et sans
appui, eut le courage de s'opposer au torrent de
la corruption. Ce Savonarole du XII. siècle avait,
comme I'autre,le zèle sincère et l'indignation ardente;
mais, comme â I'autre, il lui manquait la mesure et
le tact, et il était d'ailleurs dépourvu de toute mis-
sion excepté celle qu'il s'était donnée lui-même. Le
résultat de son action populaire fut ce qu'on pouvait
prévoir. Le menu peuple se passionna pour le nouvel

c'est que le tableau tracé par le Vito, Odilid,e l, r et 3 pp. zoz, zo5, zo6 et
reproduit par Gilles d'Orval III, zg, p. ror et par Albéric de Troisfontaines,
p. 86r, est singulièrernent exagéré, voire même en partie légendaire, Mais les
écrits émanés de Lambert le Bègue et de ses partisans (BCRH, t. 68, r8g9)
sont des témoignages contemporains et irrécusables Voir d'ailleurs Anselme
de Gembloux, a, r r3r, p, 383, relatant qu'lnnocent II condamna à Liège les
prêtres mariés, etles Annal-es Rod,enses, année r r3r'(Ernst VII p.4z). Ilncore
en rzo3. les statuts de Gui de Prêneste, légat pontifical, supposent le concubi-
nage des prêtres toujours pratiqué à cette date à Liêge : Priventur etiam bene-
ficiis suis clerici in sacris ordinibus constituti et sacerdotes si, postquam ter
ammoniti fuerint, focarias quas habent in domibus suis oon abiecerint etc.
(Bormaos et Schoolmeesters, t I, p. 134).
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apôtre; lui-même nous apprend qu'il trouva ses prin-
cipaux adhérents parmi les ouvriers tisserands et pel-
Ietiers (r), mais Ia majorité du clergé et surtout les
hauts dignitaires de celui-ci lui vouèrent une hostilité
déclarée. Ils le firent suspendre d'abord, emprisonner
ensuite, et il fallut I'intervention du pape pour les
déterminer à lui rendre la liberté afin qu'il pût aller
se défendre en cour de Rome, où il en avait appelé,
Nous ignorons la suite de l'histoire de Lambert le
Bègue, qui paraît être mort peu de temps après ces

débats. Sa mémoire resta chère au peuple de Liège,
et le courant d'idées qu'il a créé au sein des masses
n'a pas peu servi à épurer la vie religieuse dans la
Cité. Mais Lambert le Bègue a été un apôtre et non
un tribun. Son rôle a été exclusivement religieux
et social, et rien ne permet de croire qu'il se soit
intéressé aux formes politiques de Ia vie urbaine.
D'ailleurs, la commune de Liège est I'ceuvre de la
haute bourgeoisie, et Lambcrt, on l'a vu, n'a guère
agi que sur la petite. Il est possible qu'il soit le
créateur des béguines; il n'est nullement vraisem-
blable qu'il ait contribué en quoi qlle ce soit à la
naissance de la commune de Liège.

S'il est permis de recourir à la conjecture dans un
domaine oir la conjecture est notre seule ressource,
nous dirons que la commune de Liège n'a été que
l'éclcsion, à un moment donné, d'une force qui ger-
mait déjà dans le régime scabinal. De ce régime, qui
a été décrit au chapitre précédent, la Cité s'est ache-
minée à celui de l'autonomie communale en passant

(r) Improperatur enim mihi - - - quod predicationen meam textores et

pellifices, et non aliquis ex principibus receperit. Mémoire de Lambert Ie

Bègue à i'antipape Calixte III, dans BCÂE, t. 68, p. 344.
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par une situation intermédiaire. De bonne heure,
l'échevinage de cette ville qui se développait rapide-
ment s'était vu acccablé par Ie poids des affaires com-
munales, qui venait alourdir sa tâche déjà pesante
de rendre Ia justice à la ville et au pays. D'un autre
côté, la partie la plus riche et la plus considérée de Ia
bourgeoisie liégeoise devait aspirer à prendre part à
la gestion des intérêts communs, de jour en jour plus
nombreux et plus compliqués. Que quatorze person-
nages, se recrutant pour ainsi dire eux-mêmes dans
un tout petit nombre de familles, et qui se devaient
à leurs occupations professionnelles, continuassent
d'administrer seuls la Cité, c'était là un abus qui
devait frapper tous les yeux, et mécontenter particu-
Iièrement la haute bourgeoisie. On comprend donc
que, soit pour alléger son fardeau, soit pour déférer
aux væux du patriciat, l'échevinage ait imaginé de
s'adjoindre, à un moment donné, pour I'expédition
des affaires communales, un certain nombre d'asses-
seurs choisis dans les principaux lignages de la ville.
Cette mesure dut être d'autant plus facile à prendre
qu'en élargissant leurs rangs pour faire siéger parmi
eux quelques représentants du patriciat urbain, lés
échevins n'en restaient pas moins en famille, si I'on
peut ainsi parler. Sans doute, aucun témoignage ne
nous permet d'affirmer que les choses se sont passées
ainsi en réalité, mais elle se sont passées ainsi
ailleurs (r), et le formulaire des actes échevinaux de
Liège laisse croire qu'ils en fut de même ici (z).

(r) AinsiàCologne, où en rl4g sont mentionnés dans un acte scabinal,
après les échevins, les meliot'es ctuitatis. Lacomblet, t. r p. 366.

1z) Par exemple i'acte de r 176, où après les noms de l'avoué et des éche-
vins on lit : Ceterique ct»es l,eotlienses. (Jean d'Outremeuse v. V. p. lJ46). Sur
la question dans son ensemble, v, von Below, Di,e Entstehung etc.tpp 4»7t
notes, 87, 99 et ro3.
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Cette concession, toutefois, ne suffit pas longtemps
aux bourgeois de Liège. Ils ne se contentèrent plus
d'être représentés dans l'administration de leur
ville par quelques prud'hommes que choisissaient
les échevins : ils voulurent y aller eux-mêmes en la
personne de leurs mandataires, et alors le Conseil
fut créé. D'épaisses ténèbres entourent son berceau
et il n'y a aucune apparence qu'on parvienne jamais
à les dissiper. Nous n'essayerons pas de le faire, et
nous passerons sans autre transition au moment
où la nouvelle institution nous apparaît en pleine
activité.

Nous sommes en r r85 (r'\. Une femme fait une
donation à la léproserie de Cornillon, qui, comme
on Ie sait, appartenait à la Cité de Liège, et était
encore administrée en rry6 par l'échevinage (2).
Le Conseil communal de Liège est appelé à ratifier
la donation, et il appose à l'acte le sceau de la
Cité (3). Le document mentionne, après la signature
des intéressés, la présence d'un certain nombre de
témoins. Ce sont d'abord un personnage du nom
de F'ulcaricus, puis Renier Surel (4) et Henri

(r) V. le diplôme publiê dans Leod,iutn rgo7, p. z, postérietrrement à mon
mémoire sur les Origines d,e la commune tl,e Liège et à mon dêpart de cette
ville, mais à la suite des.indications données par moi à la Société d,'art et
d'histoire d,e Liège sur l'importance du cartulaire de Cornillon.

(z) V. ci-dessus p. 8z .

(3) Ut autem hec taditio stabilis et inconvulsa permaneat, sigilli sui 1,mag-
inem civitas leodiensis imprimere curavit. Leodium, rgo7, p, 3.

(4) Renier Surel (Surellus en latin, Sureal dans l'orthographe liégeoise)
est mentionné encore dans trois autres documents. En I rgo, il figure comme
témoin dans une charte du Chapitre après c Robertus villicus r et ( Henricus
de Coloniâ » (Bormans et Schoolmeesters, t. I, p. r rZ.) En r r97, il est dit da
magistris cioitatis sans qu'on sache s'il est « maître pour le temps )) ou
« maître d'antan » (De Borman, t. l,p,3z, note 3, où l'on trouve le texte
intégral de l'acte gui mentionne pour la première fois les maîtres de la Ciré,)
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(lrikelhon (r), puis le maï'eur Baudouin (z), puis dix
personnages qui sont qualifiés de jurés (aeri jurati),
puis enfin quatorze autres groupés deux par deux.
Il èst impossible de s'y tromper : nous avons ici Ie
premier Conseil communal de Liège au grand com-
plet : il se compose de I'avoué, du maiêur, de douze
jurés dont deux maîtres, et des quatorze membres
du tribunal échevinal. Ce Conseil n'est pas antérieur
à r t76, puisque à cette date c'était encore l'échevinage
seul qui gérait les intérêts de Cornillon; c'"rt pà.
conséquent entre les années try6 et rr85 qu,il aura
été appelé à I'existence.

Nous pouvons même préciser un peu plus, et affir-
mer, salls crainte de nous tromper, qu'il existait déjà
en r r84. Dans l'écrit le plus digne de confiance que
nous ait laissé l'hisroriographie liégeoise de l,époque,
nous lisons à la date indiquée cette ligne aussi signi-
ficative que laconique: Guerre des bou,rgeois de Liège
contre les cheyaliers de Dommartin (3).

u La ville de Liège faisant Ia guerre en rrg4! On
voit tout ce que cela suppose : une armée organisée
avec des chefs à sa tête, ces chefs eux-même, dép.rr_
dant d'une aurorité qui représente la ville, des inté-
rêts communaux en conflit avec ceux de certaines
familles nobles, une vie collective assez développée

Enfin, en rzo4, il est dit tlc ciuibus (BIÂL,I. IX, p. 35:.) En r3r4-r3r5, un
Gilles surel est ,raître de ra cité (schoonbroodt, lru:entaire cres chartes cre
Saint-trIartin, no r58, p.47, et parveillrar, p. l4t, dans Raikem et polain,
t. I,)

(r) Strr Henri Cr.ikelhon, r'. ma y'[otc comltltmentaire sur llenri de
Dtnant dans BARB, rgo7, p. 733.

(z) Le maieur Baudouin est inconnu de M. de B«rrman.
(3) rr8a. Be11um civium cum militibus de Dommartin. Lambert le perit,

Annaks Sancti Jacobi. Cf. n.res Origines tle la cornrntr,ne de Ltège, pp. z+6-
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à Liège et une conscience assez nette de ses droits
pour la déterminer à tenter le périlleux hasard des
armes! , Voilà cornment, avaltt Ia publication du
diplôme de r r85, je commentais le passage de Lam-
bert le Petit. Il eût fallu conclure que dès lors Ia
ville de Liège était dotée du régime communal. Je
ne I'osais pas, et pourtant c'était la vérité.

Oui, c'est bien la Cité autonome qui a fait Ia guerre
aux Dommartin, c'est bien un Conseil communal
qui était à sa tête à I'heure du premier conflit san-
glant que nous offrent ses annales. Et l'on peut
même se demander si ce n'est la nécessité de mener
vigoureusement Ia campagne contre un redoutable
adversaire féodal qui aura provoqué la naissance du
nouvel organisme politique.

Le chroniqueur a omis de nous dire quelle fut la
cause ou I'occasion de la querelle. Il semble toute-
fois qu'il ne soit pas impossible de la découvrir. En
tzzz, Humbert Corbeau d'Arvans, un des membres
les plus belliqueux du puissant lignage de Dommar-
tin, s'était emparé des terres de Lantin en Hesbaye,
qui appartenait à la léproserie de Cornillon et il y
avait brûrlé une ferme. Toucher à cet hospice,
c'était atteindre les Liégeois à la prunelle de l'æil.
La Cité s'émut, et Humbert Corbeau d'Awans fut
obligé, avec ses complices, de faire amende hono-
rable (r). Pour qui connaît la ténacité et I'intermi-
nable durée des querelles du moyen-âge, il est proba-
ble que ce n'est pas la première fois que les d'Arvans
élevaient ces prétentions sur un bien appartenant à

(r) Sur cette querelle, voir les documents publiés dans AEEB, t. XXII,
pp. r5r-r52.



(r) Maurer, t. I, p,.582. Parfois ce chiffre est doublé, comme à Mayence,
à Fribourg, à Vienne; il fait penser à la déduplication du chiffre classique
des échevins, qui est de sept en général, mais de quatorze à Liêge, à Saint-
Trpnd. à Tournai, etc.

(z) De même èn n57, dans une charte de Henri de Gueldre, on parle
« de l'otroi des r r maistres de Liège et des escherirrs et de tous les voirs
iureis dele chiteit de l-iêge (Bormans et Schooimeesters, t. II, p. lor.) plus
tard, on laissa tomber l'adiectif, qui ne survécut plus que dans le titre des
« voirs jurês du cordeau » et des « voirs iurés des charbonnages. n

(3) Statuts de Strasbourg de rzr4 : Qui iurent omnes invicem honorem
ecclesie episcopi et civitatis prolnovere, civitatem et cives mujores ac mino-
res, divites ac pauperes ab omni malo pro posse et nosse defendere et per
omnia secundum veritatem iuste defendere. lKeutgen, p. loz, 3o.)

Charte de Spire, rr98: Qui per iuramentum ad hoc constringantur,ut
universitati prout melius possint et sciant, provideant et eorum consilio civi-
tas gubernetur. (Idem, p. 7o.)

A Saint-Trond, en 1288 : Rectores et consiliarii (ce sotrt les jurés) tacris
manibus propriis sacrosanctis evangeliis, iuraverunt quod ad communem
dicte ville profectum et comrnodum, prsefatam communitatem âdeliter
gubernabunt nec prece nec precio, odio vel favore a recto tramite justicie
declinabunt. (Piot, Cartul,aire d,e Saint-Trond,, t. I, p. 383.)

A Wipperftrt, en rz83 : Die sullen sueren to den heiligen dat sie die
herschap van den Berge in alle yrem reichte to Wipperforde sollen holden,
die stat inde die borgere arme ende rycke in yrem reichte sallen huden und
halden, der stede ere und vromen und alle iren borgeren na al erer machte
vor keren sullen in guder truwen sunder argelist. (Keutgen, p. r54).
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la Cité, et il devient vraisemblable que la querelle
de r r84 avait déià le même objet.

Le Conseil communal de Liège est constirué sur le
type que nous voyons en vigueur dans toutes les
villes de I'Allemagne occidentale. Il contient douze
membres - 

g's5t le chiffre classique (, ) - y compris
Ies deux maîtres qui sont placés à sa tête. Les mem-
bres du conseil s'appellent jurés (primitivement
voirs jurés) (z), à cause du serment qu'ils prêtent, en
entrant en charge, de veiller fidèlement aux intérêts
de la Cité (3). Il ne paraît pas qu'il y ait eu parmi eux
des empêchements de parenté, norl plus que chez les
échevins; mais, s'il en faut croire certains indices, ils
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devaient être chefs de famille, c'est-à-dire mariés ou
veufs (r). Ils étaient élus, selon toute apparence, par
l'ensemble des bourgeois tant grands que petits, et il
est probable que, dès l'origine, chaque vinâve a eu
sa représentation spéciale (z).

Le Conseil communal de Liège, comme celui de
toutes les villes du moyen-âge, eut d'abc,rd une
composition aristocratique. Il se recrutait parmi les

membres du patriciat urbain. Pour avoir le droit
d'y siéger, il tallait être issu d'un des lignages qui
constituaient la haute bourgeoisie de Liège au XlI"
siècle, et parmi lesquels on prenait aussi les éche-

vins (3). Échevins et conseillers appartenaient de la
sorte au même monde. Les deux premiers jurés dont
nous connaissions les noms de famille font partie de
lignages scabinaux : ce sont Henri de Cologne et

Henri d'Ile. Il est à remarquer que, pendant I'année
r r85, le lignage d'Ile est représenté à la fois dans

(r) Cétait la condition formelle par exemple à Hameln au XIVe siècle
(Keutgen, p. ,gZ).Or. ie vois qu'en 1634, à Liêge, le bourgmestre Iléron
consulte le Conseil sur le point de savoir si des docteurs ou licenciés en droit,
non rnariés, peuvent devenir maîtres. La réponse fut affirmative, mais la
question prouve qu'il n'en avait pas toujours été ainsi. (Foullon, t. III, p. r 18).

(r) En rr5z, l^ Lettre du Comtnutz pt"ofit statue qu'on élira lous les ans

dans ahaque oindoe deux rewards (Bormans, Ordonnatzces, t. I, pp' 44-46).
En r287, la Paix des Clercs crée douze fermeteurs dont six bourgeois, proba-

blement un par vinâve. (Ibid., t. I, p. 65). En r329, on nomme une commis-

sion de vingt-quatre membres (probablement quatre par vinâve) pour con'
naître des infractions aux Statuts. (Ibid., t. I, pp. r9o et r9r.) En r33o' on

décide de choisir 8o conseillers << dans les six vinâves. » (lbid., t. I, p. rro')
En r33r, douze électeurs sont choisis d,ans les siæ tsin(txes. (llormans et

Schoolmeesters, t. III, p. 386.) Enfin, les statuts de r345 veulent que chaque

iuré « en son vinable » veille à l'observation du droit' (Bormans, Ordolr-
nanbes, t. l, p. 273,)

Il paraît bien, d'après ces indications, que les élections au Conseil se fai
saient, elles aussi, d'après un principe territorial, partant par vinâve.

(3) Pour Dinant, cf. Pirenne, Eistoire d,e la constitution cl,e la xil,le il'e
Dinant, pp. 34 et 39,
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Ie Conseil et dans le tribunal des échevins (t).
L'idée de faire entrer les petits au Conseil ne vient à
personne : ce corps ne doit se recrlrter que parmi les
notables, qui réunissent le plus de garanties d'hono-
rabilité et d'indépendance, et qui sont d'ailleurs seuls
capables de faire valoir leurs prétentions (z). C'est
seulement plus tard que les petits s'aviseront de
revendiquer le droit de participer à la gestion des

affaires publiques. I1 faudra qu'auparavant ils se

soient groupés en métiers, et que de ces organisrnes
se soit dégagé, à la longue, le sentiment de Ieur force
collective. Ce sera I'affaire du temps de présider à
cette évolutiorr.

Quelles furent, au début, les relations clu Conseil
et de l'échevinage? Aucune question n'a été traitée
d'une manière plus insuffisante; aucune n'a plus
d'importance pour qui veut comprendre la vraie
nature de l'institution nouvelle et I'histoire de ses

vicissitudes. Nous n'essayerons pas de Ia résoudre,
les documents faisant défaut, mais nous ne pouvons
pas nous dispenser de présenter à ce sujet la conjec-
ture, selon nous, la plus vraisemblable.

Le Conseil a été, dès I'origine, une institution
distincte de l'échevinage, bien que, dans les premiers
temps, au témoignage du diplôme de r r85, les deux
corps aient siégé et fonctionné ensemble. Mais
l'échevinage ne semble pas avoir voulu entièrement
émanciper le conseil, car il garcla sllr lui une

(r) Leodiurn, r9o7, p. 3.
(z) A Louvain « c'étaient les mêmes familles qui fournissaient les membres

du conseil et ceux de l'échevinage. Les lignages avaient le monopole de toutes
les fonctions; un patricien qui se destinait à la carrière politique entrait
d'abord clans le conseil des jr.rrés; plus tard il devenait bourgmestre et ensuite
il siégeait plusieurs fois au tlibunal des échelins. » Van der Linden, p. 39.

I

/
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espèce de tutelle. Pendant les deux ou trois premières
générations, c'est lui qui choisissait parmi les jurés les
deux maîtres et clui leur donnait en quelque sorte
I'investiture (r). Les membres de l'échevinage pou-
vaient d'ailleurs siéger au Conseil, soit comme jurés,
soit comme maîtres, Il est même assez probable
qu'ici, comme dans beaucoup d'autres villes, un
certain nombre de sièges de conseillers leur aura été
réservé. Pendant tout le XIII" siècle et pendant le
premier quart du XIV", nous trouvons des échevins
dans le Conseil et même dans la maîtrise. Enfin, bien
qu'ils ne soit pas douteux que le Conseil ait, dès
I'origine, disposé souverainement dans les choses qui
étaient de sa compétence, l'usage s'est maintenu de
mentionner le rnaïeur et les échevins en tête de
tous les documents émis par lui. Cette mention était
en quelque sorte le sceau de la légalité apposé sur
les actes du Conseil, et, pendant près de deux siècles,
la formule consacrée dans le protocole fut la sui-
vante : ,, Le maïeur, les écheyins, les maîtres, les
jurés et toute la communauté de la Cité de Liège " (z).
' (r) Sur ce point très important et très délicat, il rêgne chez les historiens
liêgeois des confusions'graves, qu'il importe de dissiper. Depuis J. d'Outre-
meuse, interprétant Hocsem et Warnant, on répète gue les échevins choisis-
saient les maîtres de la Cité jusqu'à Henri de Dinaot, et j'ai dit ailleurs les
raisons pour lesquelies ie me rallie à cette interprétation. Mais les historiens
sont allés plus loin et ont supposé que les échevins choisissaient les maitres
dans l,eur propre sein., Ainsi Fiseu, II, p. z ; Sohet, Instïtuts d,e cl,roit,lhtre l,
titre 43. art. 6 , p. 5oi Zorn, Refutatto, p. r48; Raikem, Dtscours d,e rentrée
tle ,1850, p. 33; Raikem et Polain, Coutumes, t. L, p. zzr; Borgnet, Eistoire
tl,e la Réool,ution l,iégeoise, t. I, p.3; Demarteau, La Yiolette, pp. 4g-5o.
Cette erreur provient ,le ce que ces érudits ont confondu les mattres d,es

bou,rgeois avec les rna,ttres d,es écheatns, que les échevins choisissaient en
eftèt dans leur propre sein,

(z) Les échevins sont mentioonés réguliêrement en tête des actes du Conseil
jusqu'en r3rz; pendant les années r3r3, r3r4 et r3r5, ils disparaissent, et
aussi de r 3u4 à r 33 r, Cest-à-dire au fort des luttes de la Cité contre Ie prince ;
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Cela ne veut pas dire que l'échevinage ait participé à

la décisiorr du Conseil, encore moins qu'il fasse

partie de celui-ci; cela indique simplement qu'il a

ratif,é I'acte. La mention des échevins est de style
dans les actes du Conseil, tout comme celle du
prince-évêque dans les actes de l'échevinage (r).

On voudrait savoir quelle attitude le prince-évêque
a gardée vis-à-vis de la nouvelle institution, mais on
est réduit sur ce point à de vagues conjectures. Raoul
de Zâhringen était peut-être absent en ce moment -
nous le trouvons à Ia Pentecôte de r r84 à la diète de
Mayence et quelque temps après à Cologne - €t,
dans ce cas, il se serait trouvé, en rentrant au Pays,
devant un fait accompli. Au surplus, si notre coniec-
ture sur I'origine pacifique de la commune est fondée,
il n'aura pas dûr voir d'un trop mauvais æil la créa-
tion du Conseil, qui semblait diminuer I'autorité des

échevins plutôt que celle du prince. L'échevinage

ils reparaissent en r33r, puis en 1334, 1339, 1345, 1347, 1369, tandis que,

d'autre part, ils sont absents dans des actes de 1343, 1347, r35r, 1355, 1357.

L.e maîeur esr nommé pour la dernière fois en tz8r, mais dês rz4o, il y
a des actes où il manque.

Les formules sont d'ailleurs susceptibles de variantes. Les plus étendues

comprennent cinq termes : le maieur, les échevins, les maîtres, les jurés et

toute la,communauté. Souvent. les iurés sont omis; ils sont alors compris sans

doute Caos les bourgeois. Les termes n'occupent pas touiours la même place.

Dês l'origine, ce sont le maîeur et les.échevins qui ûgurent enpremier lieu;
parfois, le maieur n'est pas nommé, palfois aussi, ce sont les mtîtres, mais

ils sont alors compris, le premier dans les êchevins, les autres dans les jurés.

Dès 1247, se constate la tendance à nommer les maîtres en premier lieu, et, à

partir de r3r6, ils gardent touiours ce rang'
( r ) L'opinion cootraire est soutenue par M, Pirenne , Eistoire de la consti'

tuti.on d,e la oil,l,e de Dinant, P. 29, et moi même ie I'ai professée dans les

Origines d,e l,a commune d,e Li,ège, p' 287. Elle ne s'appuie que sur le pro-
tocole des actes émis au Dom de la ville, et où le maieur et les échevins

figurent d'ordinaire avant les maîlres et les iurês. Elle est démentie d'emblée

par le diplôme de r r85.
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s'accommodant du partage d'attributions qui venait
de se faire, Raoul u'avait pas lieu de s'en inquiéter,
d'autant plus que, par la désignatioll des maîtres
annuels, l'écheviuage $ardait sur le Conseil un droit
de tutelle qui çrouvait sembler une Sarantie suffisante
contre I'esprit révolutionuaire. Telle est du tnoins
l'explication la plus plausible du silence de l'histoire
sur les origines de la comnlune de Liège, en attell-
dant que des données uouveiles viennent la modifier
ou Ia confirmer.

Le Conseil comrlunal était à peine né qu'i[ fut
témoin d'une des grandes catastrophes de I'histoire de

Liège : I'incendie de la cathédrale Saint-Lambert,
qui fut consumée par les flammes le z8 mai r r85 (t).
Ce fut presque un désastre national (z). Avec le
sanctuaire notgérien disparaissait le monument qui
avait été le syrnbole de la Cite et c1u pays. La
nouvelle cathédrale, qu'on mit plus cle soixante ans

à achever, surgit dor-rc ett même temps que la
colnmune : l'édifice religieux et l'édifice politique
grandirer-rt eusemble à travers les orages et dérou-
lèrent parallèlemetrt leurs destirrées pendant cinq

(r) Nos sources ne donnent pas moins de trois dates de f incendie de Saint-

Lambert. I1 faut s'eu terir à celle de rr85, donnée par Lambert le Petit,
p.648,auteur contemporain et des plus autorisés. Cetle du z8 mai rr83
qu'on trouve dans le Vtta Od,iliae, I,4, P. 2o7, et celle de rr87, due à

un chanoine de la cathédrale dans son Bteail,oquiurn d,e incend,io §ancti
Lamberti, p. 6zo, sont des erreurs, peut-être due au copiste, encore qu'il ne

soit pas interdit d'admetrre, avec \e Breuiloquium suitti par le Yita Od,il'iae, le

z8 mai comme iour de l'événement. II est à remarquer que Gilles d'Orval.

III, 42, p. rrr, qui avait d'abord suivi le Vita Odiliae pour l'année, s'est

corrigé ensuite et a adopté la date de Lambert le Petit. C|' Anal,ecta Bol'lan'
d,iana,t. XIII, P.2o7r note 2.

(z) Sur les pêlerinages populaires de la principauté à Liège à cette occasion.

t. le Yita Domitiani et les clocuments de I r85 publiés dans BIAL, 1' Xlÿ
(1877), p. 36.
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siècles. Le jour ou l'on ue vit plus surgir vers le ciel
la flèche de Saint-Lambert, qui, clit-on, atteignait

Ie niveau des hauteurs de Sainte-Walburge, c'en fut
fait à iamais non seulement de Ia Cité de Liège,
mais de tclut le pays et de son antique trésor d'insti-
tutions et de libertés.

Une fortur-re bienfaisante semblait présider à la
jeunesse du Conseil. Il n'existait pas encore depuis
un quart de siècle lorsqu'il put offrir à la Cité un
gage de son zèle efficace pour le bien public, ie veux

dire la célèbre charte par laquelle, à sa demande, le

prince Albert de 9g1ck confiimait les libeftés les

plus chêîe§ des Liâ§èois.' 
Cette charle a une histoire que nous allons raconter

rapidement.
Depuis le départ de Raoul de Zâhringen pour la

croisade, il n'y avait plus de gouvenlement princier
à Liège. Le grand prér'ôt, chargé de la régence par
le prince absent, n'avait pas encore eu le temps

d'asseoir son autorité lorsqu'on apprit que Raoul
était mort sur le chemin du retour. Son successeur'

Albert de Louvain, élu par l'immense majorité du
chapitre, aurait çrris paisiblement possession de la
principauté, sans I'intervention tyrannique et violente
de I'empereur Henri VI. Celui-ci, au mépris du
concordat de Worms, qui nc lui donnait le droit
d'intervenir que dans le cas d'utle éiection douteuse,

investit des droits régaliens une de ses créatures,
Lothaire de Hochstaden, et Albert dut s'enfuir hors

du pays. Mais il restait le prince légitime, le seul

que reconnaissaient les populations (r). La Cité, en

(r) Civitas..... summis studiis Albertum episcopum sibi preoptabat,

Gilles d'Orval, p. r67.



IO2 CHÀPITRE IV.

particulier, lui montra une fic1élité obstinée, mal-
gré la colère de l'empereur, qui vint lui-même à
Liège, en septembre r r9z, pour écraser I'opposition.
Les mesures de rigueur qu'il prit contre les partisans
d'Albert, dont il fit raser les maisons, ne servirent
en rien Ia cause de I'usurpateur; elles attestent
seulement jusqu'à quel degré d'exaspération était
arrivée la lutte (r). L'empereur parti, Lothaire se
retrouva isolé et impuissant en face d'un peuple
unanime à le repousser. Dans cette situation déses-
pérée, ses partisans crurent le tirer d'affaire en
assassinant le prince légitime : c'était perdre la
cause de leur maître. Froissés à la fois clans leurs
sentiments patriotiques et religieux, indignés du lâche
attentat qui leur avait enlevé un prince 1'ropulaire,
les Liégeois furent unanimes à se grouper autour de
Simon de Limbourg, que le chapitre donna comme
successeur à Albert. Simon était l'élu de la protesta-
tion nationale contre les assassirrs et contre Henri VI,
leur protecteur. Ni les menaces, ni les prières, dit
un chroniqueur, ne parvinrent à détacher de lui
les Liégeois (z). Si les délibérations du (lonseil corn-
munal de cette époque nous avaient été conservées,
il y aurait plaisir à voir avec quelle f,erté la jeune
commune tenait tête au tout puissanr empereur qui
s'était fait le complice des erssaisins d'Albert. ôn
comprencl, dans tous les cas, à quels extrêmes
ménagements était tenu, vis-à-vis d'une force aussi

'(r) Lambert le Petir, Atmales rr92, p. 65o; Hervard dans Gilles d,Orval,
p. r5o.

(z) Milites vero ecclesiae Sancti Lamberti familiares et cives Leodienses
domino Symoni firmiter assistunt, nec ab eo minis vel precibus se recedere
dicunt. Renier de Saint-Jacgues, Annales, r r95, p. 654,

tr
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consciente d'elle-même, le successeur de Simon de

I-imbourg, le prince-évêque AIbert de Cuyck.
La défiance contre lui était des plus vives à Liège.

Il avait été un des rares partisans de l'intrus Lothaire,
et la rumeur publique I'accusait d'avoir trempé dans
le cornplot contre la vie de saint Albert. Loin de se

rallier à l'élection de Simon de Lin-rbourg, il I'avait
combattue, et il était allé à Rome pour la faire casser

et pour se substituer à lui. La mort imprévue de

Simon avait heureusement donné au conflit une soln-
tion pacifique. Albert de Cuyck revenait de Rome,
en t 196, avec le titre d'évêque de Liège, que lui
avait accordé le pape. Certes, il clevait éprouver bien
vivernent le besoin de se rallier l'opinion publique
surexcitée contre lui. Et comment, cela étant, n'eirt-
il pas saisi avec empressement I'occasion de se rendre
populaire, en conf,rmant à la Cité de Liège les

libertés traditionnelles qui étaient établies, il est vrai,
par la coutume, mais que jamais elrcore aucun
prince n'avait consacrées tbrmellement ?

C'est ce qu'il fit par sa charte de r r96 (r).
La c:harte d'Albert de Cuyck est perdue. Mais nous

la connaissons par le diplôme de Philippe de Souabe
qui, en rzo8, la reproduisit d'unc manière textuelle
en la confirmant (z). Elle contenait deux espèces de
dispositions. D'une part, elle sanctionnait les articles
essentiels de la coutume cle Liège, telle qu'elle nolls
est conservée par la charte c1e Brusthem de l'an r r75.

(r) V. dans mes Origtnes d,e la commrme d,e Ltège, p. zg3, les raison§ qui
me font préférer, pour la charte d'Àlbert de Cuvck, la date de r 196 à celle,
universellement admise iusqu'auiourd'hui, de r r98,

(z) J'en ai donné une édition critique dans le mémoire cité' pp. 3oz et
suivantes, avec une bibliographie méthodique; i'y renvoie Ie leçteur,



r04

Elle ne la reproduisait pas tout entière, et était bien
loin d'en constituer une rédaction complète. Elle se
bornait, ce semble, à confirmer celles des dispositions
de la coutume qu'on tenait le plus à mettre sous la
protection du pouvoir princier. D'autre part, elle
contenait aussi des concessions formelles faites par le
prince à Ia Cité, sur des matières relevant directe-
ment de lui, les unes spirituelles, Ies autres tempo-
relles. En d'autres termes, la Charte formait un
ensemble de traditions déjà anciennes, auxquelles Ie
prince imprimait le cachet de la légalité, et d'enga-
gements nouveaux pris par lui pour la première fois.
Tout cela figurait pêle-mêle er dans un désordre
apparent, selon le procédé ordinaire des documents
législatifs du moyen âge, les prescriptions policières
voisinant fraternellement avec les sentences clu droit
public. La charte tenait rout à la fois de la constitu-
tion, du code et du règlement cle police, sans être
rien de tout cela complètement. CEuvre de circons-
tance, elle ne s'inspire pas de principes théoriques et
ne se préoccupe pas clavantage de réunir ses divers
articles dans un ordre méthodique; elle les présente
dans I'ordre de I'importance qu'ils ollt aux ÿeux des
bourgeois qui ont obtenu la charte. pour en clonner
une idée exacte au lecteur modente, ce serait se
tromper que de I'analyser article ;rar article; il faut
tâcher d'en saisir I'esprit, et d'indiquer à grancls
traits les conquêtes essentielles qu'elle réalise.

En étudiant à ce point de vue la charte cle rzog,
on constate tout d'aborcl que la liberté personnelle
constitue le plus précieux droit des habilants de la
Cite. L'air de Liège rend libre, s'il est permis
d'employer ici une fbrmule chère aux communes

CHAPITRE IV.
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gerffraniques. Le serf qui est venu demeurer à Liège
y peut mourir en paix; il est protégé contre les
rigueurs de la main morte, sa succession passe tout
entière à sa femme et à ses enfants, ou, à leur défaut,
à ses proches et aux ceuvres de charité qu'il veut
avantager. A son seigneur, il ne laisse, selon une de
ces dispositions où se reconnaîtl'humour un peu rude
des législations médiévales, que la propriété de son
cadavre (r).

L'atmosphère juridique de la Cité était celle qu'il
fallait à des travailleurs paciûques. Elle les sous-
trayait au joug barbare du vieux clroit féodal, ainsi
qu'aux juges qui l'appliquaient. Le bourgeois de
Liège avait son juge r-raturel, qui était l'échevinage,
et il ne pouvait en être distrait, pas même par le tri-
bunal de la Paix, trop archaïque encore au gré des

aspirations urbaines (z) L'échevinage, lui, ne jugeait
que d'après la coutume de Liège, qu'il avait " en
garde de loi », et qui, on le sait, avaitsingulièrement
adouci la conclition cles Liégeois dès .la fin du XI"
siècle Ils ne ;rouvaient être ni arrêtés ni retenus en
prison qu'en vertu cl'ur-r jugement. Ils ne pouvaieut
pas être fbrcés à subir l'épreuve jucliciaire de I'orcla-
lie. Leur domicile était inviolable, et il était défendu
d'y entrer, ne lit-ce que pour les citer en justice. Leur
propriété était placée soLrs la protection de la loi. La
Iégislation sur les clettes, tout en respectant les clroits
clu créancier et en appliquar-rt Ie principe de la con-
trainte par corps, s'ir-tspirait cepenclant d'un Iarge
esprit c1'hunranité. Un ciroit commercial se dégageait
lentement cles prescriptions de la charte. Elle permet-

(r) Art. 3: Et si domino servi placuerit, corpus illius tantum deferri licebit.
(z) V. ci-dessus, p, 70.

1!*ffit
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tait aux autorités commllrrales de fixer le maxinturn
du prix des vivres (r); elle prenait des mesures contre
les accaparellrs, elle veillait à ce que tout bourgeois
ptrt se procllrer clans cles conditions équitables les
objets de prerrière nécessité. Voilà, envisagés du
dedans, Ies principaux traits caractéristiques de la
constitution urbaine.

Vis-à-vis du prince, elle dotait les bourgeois des
plus précieuses garanties. Nous pouvolts les grouper
sous deux chefs : exem;rtion d'impôts et lir-r-ritation
du service militaire. Les bourgeois de Liège, dit la
charte, ne doiyent ni taille ni écot. Elle ne se con-
tente pas de cet énoncé théorique. Elle entre dans
le détail des cas où la liberté des bourgeois est
exposée à se voir tournée er la loi éludée. Ainsi,
l'avoué pourrait invoquer les services rendus par lui
pollr se faire payer des redevances sous fbrme cf irr-
clemr-rité : la charte ne le lui permet point. Le prince
pourrait s'aviser de soumettre les bourgeois à ces
taxes dans d'autres localités où ils possèdent des
biens : la charte s'y oppose. Il pourrait les taxer
indirectement en les contraignant de se charger, dans
ces localités, des fonctions d'échevin ou de maieur
ou de quelque autre emploi : la charte le lui inrerdit
encore. Bref, l'exemption en marière d'impôts fait
partie, en quelque sorte, de la personnalité du t-ié-
geois : où qu'il aille, il I'emporte avec lui.

Le privilège des bourgeois en matière militaire est
non moins précieux. Il ne doit porter les armes que
pour la défense du pays et non pour les guerres dans
lesquelles les intérêts du prince sont seuls engagés.

" Si, dit la charte, une forteresse du pays était occu-
(r) Cf. ci-dessus, pp. 6o et 6r.
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pée ou assiégée par I'ennemi, l'évêque le combattra
pendant les quinze premiers jours avec ses milices à
Iui : c'est seulemenl si, ce temps passé, il n'est point
parvenu à redresser le tort, que les Liégeois devront
se mettre en campagne. Dans ce cas, l'avoué ile
Hesbaye, chet militaire du paÿs, se mettra à leur
tête et les conduira rejoindre le prince, Qu'ils assiste-

ront iusqu'à la fin de la campagne " (r).
Telles sont les dispositions essentielles du régime

sous lequel vit la commune de Liège à l'entrée du
XIII. siècle. Jointes à celles que nous trouvons en
plus dans la charte de Brusthem, elles présentent un
résumé du droit civil et des privilèges politiques de
la Cité. Ce droit, il est essentiel de le remarquer,
n'est pas celui d'une classe ni d'un parti. Il n'accorde
pas de protection spéciale aux intérêts particuliers,
et, quand ceux-ci sont en opposition avec I'intérêt
commun, il se prononce imperturbablement en
faveur de la généralité. Protéger d'une manière égale

toute la population qui vit dans l'enceinte de la Cité,
assurer à tous les Liégeois la pleine jouissance des

Iibertés indispensables à toute population urbaine,
tel est son but et il n'en a pas d'autre. Des institutions
politiques, la charte ne parle pas; elle les suppose et

elle les implique. C'est à la commune qu'elle est

donnée : cela suffit pour attester I'existence de celle-ci
sans qu'il soit besoin de l'affirmer. Mais, en face de

la féodalité, qui partage la société en châteaux et en

chaumières, elle dessine les grandes lignes d'une
civilisation urbaine qui organisera le monde d'après
un idéal nouveau. Je dis le monde, car les principes
formulés par la charte ne sont pas des conguêtes

(r) Art. r.

'ifi

l

',J
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de la liberté locale; ils appartiennent à toutes les
villes, et chacune d'elles, à son tour, saura les itrcor-
porer dans ses institutions. [,iège, sous ce rapport,
ne se distingue des autres villes d'Allemagne ni par
l'antériorité de son affranchissement, car elle n'est
pas la plus ancienne commune, ni par le caractère
plus libéral de son régime, car les libertés dont elle
est si fière se retrouvent toutes dans la constitution
communale des autres villes. Sans doute, l'organisa-
tion politique de la patrie liégeoise présente, sous
certains rapports, une remarquable originalité, mais
cette originalité consiste dans la constitution de l'État
et non dans celle de la Cité.

'Ce qui est incontestable, c'est que le prince Albert
de Cuyck, en consacrant le régime de liberté et de
civilisation qui s'était élaboré sous ses préc1écesseurs,

s'était procuré une 1'ropularité de bon aloi et à I'abri
des tempêtes. Loin d'avoir diminué son pouvoir en
en précisant les limites, il I'avait renf'orcé. Mal
vu de son chapitre, il était I'idole de son peuple.
On le vit bien lorsqu'en r r99 Liège reçut la visite
d'Otton IV, qui disputait Ie trône impérial à Phi-
Iippe de Souabe. Albert de Cuyck, clui était partisan
de ce dernier, avait fui clevattt son compétiteur et

s'était retiré au château de Huy, mais il laissait aux
Liégeois Ia défense de rien vendre à Otton, et il fut
obéi. Le ;rrince absent restait plus puissant clans sa

ville que le roi présent (r).
Albert de Cuyck mourut cn t2oo, après quatre

(l) Otto rex, suggestione comitis Flandriae et ducis Lovanii a Leodiensibus
suscipitur, sed episcopi cito penitentis prohibitione negata sunt ei vcnalia in
civitate. Itaque cum magna ira et indignatione exivit. Renier de Saint Jacgues,

Annal,es a. r r9g, p. 655,
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années de pontificat, mais il laissait en héritage à son
successeur une bonne partie de sa popularité. Hugues
de Pierrepont, il est vrai, était partisan d'Otton IV, et
ses débuts furent difficiles. Mais les querelles qu'il
eut avec son Chapitre d'une part. avec ses puissants
vassaux de l'autre, lui faisaient une loi de gagner la
syrnpathie des masses populaires et particulièrement
celle de sa Cité. D'ailleurs, dès rzo6, il était récon-
cilié avec Philippe de Souabe (r), et, deux ans après,
Philippe confirmait la charte d'Albert de Cuyck
(rzo8). L'empereur reproduisit littéralement le texte
de celle-ci, se bornant à la faire précéder d'un préam-
bule. La liberté liégeoise entrait désormais dans le
droit public du royaume et se trouvait placée sous
l'égide de I'autorité souveraine.

Liège garcla sa charte comme la prunelle de ses

yeux. A plusieurs reprises, elle la fit confirmer par
les souverains, en rz3o par le roi Henri VII, en
rzgS par Albert de Habsbolrrg, en 1415 par I'empe-
reur Sigisrnoncl, en r 5o9 par I'ernpereur Maximilien.
La charte était le vrai palladùnn de la Cité. Un
homme qui fut deux fbis bourgrnestre de Liège au
XVII. siècle nous décrit en termes piquants la passion
de ses concitoyens pour cet acte : " Ils ont, dit-il, des
privilèges comme n'en a aucun autre peuple, mais ils
les donneraient tous pour la charte. Tout le reste, ce
sont des ruisseaux : la charte est la source. Ce sont
des fleuves : la charte est I'Océan d'où ils sortent et
otr ils rentrent. La mettre en question, ce serait pour
les Liégeois un crime aussi capital que pour les
Musulmans discuter I'Alcoran , (r).

(r) G. Kurth, Les origînes de l,a commtnte cle Liëge,p, z96,
(z) Rausin, Leodhtm, p. roo. Cf. Fisen, I, p 279,
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Après avoir veillé à la sécurité légale de Ia Cité en
faisant consacrer sa coutume par le prince, le Conseil
communal de Liège voulut pourvoir aussi à sa sécu-

rité matérielle, en donnant à la ville une nouvelle
enceinte muraillée.

Le besoin en était devenu urgent. L'ancienne
enceinte notgérienne. on l'a vu (r), ne renfermait
plus qu'une partie de l'agglomération urbaine.
Celle-ci avait débordé de tous les côtés l'étroite
ceinture du X" siècle. ll n'était plus possible de laisser
sans défense les vastes et populeux faubourgs qui
égalaient en étendue le noyau primitif de la Cité.
C'est ce qu'avait déjà reconnu l'empereur Henri IV,
lorsque, réfugié à Liège, il se préoccupa de mettre
cette ville en état de défense. La légende nous le
montre faisant le tour des remparts et ordonnant des

travaux de fortification qui, très probablement,
consistaient à agrandir l'enccinte notgérienne (z).

(r) V. ci-dessus, p.7r.
(z) Hic dicitur perambulasse fossata civitatis Leodiensis et posuisse funda'

menta firmitatis quae post vastationem a duce Brabantino factam fuit cou-

CHAPITRE V.
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À{ais il n'eut pas Ie temps de réaliser son projet et
celui-ci semble avoir été abandonné après la mort
de I'empereur. A mesure qu'elle cessail d'enfermer
la Cité entière, I'enceinte primitive cessait d'être
entretenue. Et la ville de Liège se trouvait ramenée,
en définitive, à la condition d'une ville ouverte.
A deux reprises au cours des dernières anuées,
en lrgz et trgg, les empereurs avaient pu y péné_
trer en maîtres irrités, sans rencontrer la moindre
résistanr.e de la part d'une population indignée mais
impuissante. La construction d'une nouvelle enceinte
s'imposait donc, si I'on voulait mettre la tranqrrillité
et Ia richesse de la Cité à I'abri d'un coup de main.

Le Conseil s'y ernploya sans rctarcl. Il avait à
peine obtenu du prince le précieux diplôme de
r r96 qu'il lui demanda, comme nouvelle faveur, la
pern-rission d'élargir I'enceinte fortifiée de Ia Cité.
Dès qu'elle eut été accordée, les bourgeois se mirent
à l'ceuvre. (r)

- L'entreprise était considérable. Ii s'agissait de qua-
drupler le pourtour de la Cité ar-r *ny=,l d,une riou_
velle ligne de circonvallation qui enveioppait dc loure
l'rart l'enceinte notgérienne, sauf sur l'étrôite lignc de

summata. Gilles d'On'rl, lll, 15, arttlit. p. g:. Sur tles travaux du rnême
gerrre faits par ËIenri IV à Cologne, v. Viia Eeinrici (s/iG. IIIe édition,p.4r)ercf. Iirrr:en. Gesclicltted.erSto.d,tlioeln,t. I,p.36o.Lepassagecité
da vtltu ller,t"ici' après av.ir mcntio,,é res travaux exéturés à colâg'e,îo,ti-
,ue ell ces terrnes : sic et alias urbes qras invadendas cretlebant àunitione,
maclrinis et robore militum firmabant. De même res ,rrutares Hilcresheimen-
s€s p. tto: I)einde venit Leodium,... civesque illi cum iuramento urbem
sibi custodire promiserunt ac creinceps, sicut dlcti fuerant ab eo, intus et foris
se optime munire coeperunt.

(r) 11 n'est pas douteux qu,il ait fallu cette autorisation. A Cologne, les
bourgeois s'en éraient passés; mais, en r rgo, il f,rent obligés d,apaËer lèur
archer'êqueàprixd'argentetalorsilconsentir.EnnenetEcÈertz,t. r,p,5gz.
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faîte de Publémont, où les deux tracés coïncidaient
sur l'espace de quelques centaines de mètres près de
l'église Saint-Martin. Prenant pour ;roint de départ
ce sanctuaire, la nouvelle enceinte descendait dans le
vallon de la Légia, oir s'ouvrait la porte Sainte
Marguerite, remontait de I'autre côte par Hocheporte
jusqu'aux hauteurs de Sainte-Walburge, courait sur
la crète des collines de la rive gauche de la Meuse
jusqu'à Païenporte, où elle faisait un angle droit pour
aller retomber daus lavallée. Là les portesVivegnis et

Saint-Léonard faisaient commuàiquer la ville agran-
die avec ses voisins du nord. L'enceinte franchissait
ensuite le fleuve pour aller englober le vaste quartier
d'Outre-Meuse, où le bras principal de I'Ourthe lui
servait de fossé, et venait rejoindre le fleuve à I'en-
droit dit Tour-en-Bêche, vis-à-vis de I'abbaye de

Saint-Jacques. Franchissant de nouveau le fleuve,
elle courait le long du canal de Notger jusqu'auprès

de l'église Saint-Jean-Evangéliste, à l'endroit où un
brusque tournant de la vallée f'orce le fleuve à s'in-
flÉchir. Ici, I'euceinte s'élevait sur les pentes rapides
de la Sauvenière, englobant pour la première fois
ce quartier jusqu'alors resté en dehors de la Cité, et

elle venait enfin regagner son point de départ près de

Saint-Martir-r. Ce fut la dernière extension que reçut
la ligne de circonvallation de Liège : les agrandisse-
ments ultérieurs de la ville ne furent plus renfermés
avec elle dans une rnême clôture. Les bourgeois du
XII. siècle avaient fixé d'une manière définitive le
pomærium de leur Cité.

I-lne æuvre de cette importance exigeait beaucoup
d'argent. Jusqu'alors, pour payer les frais de l'admi-
nistration communale, on avait pu se contetlter des
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cotisations que l'échevinage faisait lever de porte en
porte (r). Mais, clu mornent qu'on se lançait dans
de grands travaux d'utilité publique, ces r-naigres
ressources ne suflûsaient 1'rlus, et il fallait collstituer
un véritable budget comrnunal. Le problème se

posait à cette époque pour toutes les villes qui vou-
laienî se fortifier ou du moins élargir leur enceinte.
Il est intéressant de constater que toutes l'ont résolu
de la même manière, Liège se conformait à l'exemple
universel en recourallt à l'impôt indirect sur les
objets de consommation

Cet impôt - cette assise, comme on disait au
moyen-âge - prit le nom de I'objet auquel il était
affecté : on l'appelalalfermefd, c'est-à-dire l'impôt de
la fortification. Il ne fut guère populaire dans les
débuts, pas plus à Liège qu'ailleurs. Le menu peuple,
sur lequel il pesait plus lourdement que sur les riches,
ne le payait qu'en murmurant et I'appelait d'un nom
expressif, la maltôte, c'est-à-dire I'argent volé (z).

Cè ne fut pas, toutefois, du côté des petits que
vinrent les difficultés. Les petits se plaignaient, puis
ils payaient. Mais le clergé, et à sa tête, le Chapitre
de Saint-Lambert réclarrlait avec éuergie contre une
innovation attentatoire à ses immunités. L'impôt
indirect, en vertu de sa nature, atteiut tout le monde :

il atteignait donc aussi le monde ecclésiastique. Et la

(r) V, ci-dessus, p.6o.
(z) Les trois termes ont donc à l'origine leur sens bien distinct. Âssrse est

le genre, îermetê (firmïtas) 1'espèce, maltôte(maletolüa, sous-ertendo'peamia)
le sobriquet. Ir{ais de bonne heure on voit ces acceptions se brouiller, et

fermeté désignera souvent un impôt iodirect en général. Il faut une Srande
attention pour n'être pas induit en erreur par ces fluctuations du vocabulaire;
elles ont pltrs d'une fois égaré les historiens iiégeois. Je ferai d'ailleurs remar-
guer l'équivalence des termes poPulaircs mallôle er ungelt, qui traduisent
si énergiquement le sentiment des classes populaires' 

g

-- ,/



tt4 CHAPITRE V.

corrrmune, dès le début de sotr activité autonome, se

trouvait, vis-à-vis du clergé, dcns la même situation
que l'échevinage en l lo7. Comme lui, elle se heurtait
à une institution clont elle bousculait toute l'économie
traditionnelle. De mêrne qr-r'alors la juridiction
envahissante de l'échevinage avait essayé de faire
reculer la juridiction du clergé devaut le droit com-
mlllt, de même, cette fois, c'était I'intérêt collrmun
que le Conseil invoquait pour faire bon rrarché de
I'imrnunité ecclésiastique. Et, comme le clergé dé-
ployait dans la défense de ses droits une opiniâtreté
égale à celle que les bourgeois apportaient dans leurs
revendications, il éclata un conflit qui ne tarda pas
à s'envenimer.

C'était fatal, et, bien des fois encore, au cours des
générations suivantes, la nrême querelle devait
renaître Sous ses dehors purement économiques,
elle cachait en effet I'opposition de deux principes
qui semblaient inconciliables. Cantonné sur le ter-
rain du droit historique, armé du privilège impérial
de 1rc7 er invoquant son aucienne possession, le
Chapitre repoussait comme une illégalité et comme
une injustice la prétention de subordonner ses immu-
nités aux convenances d'un groupement laïque formé
en dehors de lui. Les bourgeois, d'autre part, pré-
occupés exclusivement des intérêts de leur ville et
considérant que les mesures qu'ils prenaient se

justifiaient elles-mêmes, n'admettaient pas que Ie
clergé. par son opposition, compromît le succès
d'une entreprise dont dépendait Ia sécurité de tous.
Puisque le clergé profitait tout le prernier des travaux
de tortification, il était juste qu'il en payât sa part,
d'autant plus qu'à s'y soustraire avec tous ceux qui
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dépendaient de lui, il rendait impossible I'exécu-
tion des travaux commencés.

Telles étaient, dans leur irréductible contradiction,
les positions respectives du Chapitre et de Ia Cité.
C'était, en réalité, I'ancien droit et le nouveau droit
qui étaient en présence. Comrne il ne pouvait être
question ni de supprimer les immunités ecclésias-
tiques, ni de renoncer ai fortifier la ville, une transac-
tion s'im;rosait. Mais, ainsi .qu'il arrive toujours en
pareil cas, on n'y recourut qu'après avoir essayé

de part et d'aulre de l'emporter de haute lutte.
Chacun des deux partis s'obstina dans son point
de vue, refusant d'entendre les raisons adverses et de
rien céder, qui de ses privilèges légaux, qui de ses

exigences légitimes. Conrme au temps d'Otbert, le
prince-évêque Albert de Cuyck encourageait les

bourgeois et s'attirait de ce chef le ressentiment des

tréfonciers (r). Ceux-ci, d'ailleurs, ne se laissèrent
pas intimider, et ils recoururent à un txoyen dont le
moyen-âge a usé et abusé : la grève liturgique. Dans
toute la ville, les offices publics furent suspendus,
les orgues se turent, comme disent les chroniqueurs,
et les bourgeois furent obligés d'enterrer leurs morts
sans les honneurs religieux. Ce n'est pas tout : les

suppôts du clergé résistèrent les armes à la main aux
exacteurs communaux. Des actes de violence furent
commis de part et d'autre; on cite des marchands de
Liège qui, revenant des grandes foires de I'-rance, se

(r) Henaux, t. r! P. r79, note.4, qui n'a rieo compris à I'histoire d'.\lbert
de Cu1,ck, part de cette hypothèse absurde que, dans la querelle entre le
Chapitre et les bourgeois, l'évêque, en qualité de membre du èlergé, était

nécessairement opposé à la commnne ; au licu de se laisser détromper par
ces paroles du chroni.lueur Renier 2 ep;sfiPt.ts'rerc lni)cis co,?se,rs?1, il leJ

traduit comme suit : « L'évêque fit sa paix avec les citains r,.
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virent attaqués et dépouillés par les gens au service
des tréfonciers. Les bourgeois, de leur côté, s,empa-
rerent de la personne d'un chanoine qu,ils jetèrênt
dans les fers, et en maltraitèrent quelques autres (r).

Ils finirent toutefois par comprendre qu,ils ne
gagneraient rien, même appuyés par Ie prince, à
violenter Lln corps qui invoquait son droit formel,
solennellemerlt garanti par un diplôme impérial.
Albert de Cuyck lui-même s'employa à réunlr une
assemblée des tréfonciers et des citains qui fut tenue
en sa présence, et où I'on parvint finalement à se
mettre d'accord. Il fut décidé qu'on chercherait une
conrbinaison qui permettrâit de remplacer lalfermeté;
en attendant, Ies bourgeois s'engageaient, sous Ia fcri
du serment, à respecter désormais les immunités du
clergé. et à lui clonner satislaction pour les torts
qu'il lui avaient fait subir. Après quoi, le clergé reprit
Ies orgues le dimanche r4 février t t99, et tout rentra
dans I'ordre (z).

Il est intéressant de voir à quelles rnesures Ia Cité
demanda l'équivalent des ressources qu'avait fournies
l'impôt désormais supprimé. On iÀagina d'abord
une espèce d'octroi communal perçu indistinctement
sur tous ceux qui entraient en ville : cette fois, le
clergé et la noblesse consentirent à renoncer à leur
immunité dans l'intérêt commun (rzo3). Il y eut en
second lieu un impôt sur le r.evenu, payé par tous
les bourgeois, mais sur la répartition duquel nous
ne sornmes pas renseignés. Enfin, comme apparem-
ment ces deux sources n'étaient pas assez produc-

(r) Sur tout ceci, notre source est le contemporain Renier de Saint-
Jacques dans ses Annal,es a. r r98, p. 654.

(z) Renier de Saint-Jacques, p. 655.
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tives, on résolut, en I zo4, de défricher la belle forêt
de Glain, dont les antiques ombrages couronnaient
Ies hauteurs de la vallée de Liège. C'était un bien
domanial; aussi Ie produit en fut-il partagé par tiers
entre le prince, le Chapitre et la Cité, avec charge
pour celle-ci d'employer sa part à la construction de
son enceinle. Les contemporains ne virent pas dis-
paraître sans regret ces nobles futaies sous Iesquelles
plus d'un d'entre eux avait joué enfant, et il perce
comme une pointe de mélancolie dans les paroles
du chroniqueur qui relate ces événements (r).

Grâce à tout l'ensemble des ressources ainsi réunies,
Ia ville put continuer le travail commencé. Dès
septembre r2o3, on avait jeté les fondements de la
muraille qui allait de Sainte-Walburge à Païenporte,
sur la crête des collines de Ia rive gauche. Aux ap-
proches de I'hiver, I'ouvrage était arrivé, avec ses

tours, jusqu'à hauteur d'homme; en lzo4, il était
achevé (z). Si, sur tous les autres points, on avait
poussé les travaux avec la même vigueur, nul doute
qu'en peu de temps la ville n'eût été entièrement for-
tifiée. Malheureusement, je ne sais pour quelles rai-
sons, on laissa languir I'ouvrage, et il était loin
d'être terminé lorsqu'en tztz éclata la guerre avec
le duc Henri II de Brabant.

C'était la troisième fois que la patrie liégeoise
avait à soutenir contre le Brabant une véritable
guerre nationale. Vaincue à Hougaerde en ror3 sous
Baldéric II, victorieuse en rrzg à'Wilderen avec

(r) Renier de Saint-Jacques, Arutales, p. 658 : Silva pulcherrima quae
Glanum vocabatur, quae ad decus civitatis erat vicina et antiqua hoc anno
extirpatur et venditur etc.

(z) Le même, l. c.
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Alexandre [, elle avait ctraque fois vidé sa querelle
aux confins des deux paÿs, et sans que Liège en etrt
été troublée dans sa sécurité. ll n'en fut plus ainsi
cette fois. Informé, sans doute, par ses espions, du
défectueux état de la défense, comptant sur la conni-
vence de la chevalerie hesbignonne qui, gagnée à sa
cause, se désintéressait de Ia lutte et restait dans ses
terres pendant que se décidait le sort de la patrie, le
duc imagina de venir surprendre la Cité. Le désarroi
fut sans bornes à Liège lorsqu'on apprit que I'ennemi
approchait. Le prince-évêque était à H.y, ne se
doutant point du coup de main hardi qui menacait
sa capitale. La brusquerie même de I'attaque n'avait
permis de prendre aucune des mesures Ies plus
élémentaires réclamées par les besoins de la défense.
Au milieu des plus tristes pressentiments et avec une
hâte fébrile, on réunit les milices liégeoises : hélas!
il n'y avait personne pour les conduire à I'ennemi.
L'avoué de Hesbaye, dont c'était Ia mission, était
mort en tzo7, ne laissant que deux filles en bas-
âge (r), et ce fut un simple chevalier nommé Rase,
dont on lle connaît pas même la terre (z), qui
fut chargé de le remplacer. Avec Ie cérémonial
traditionnel consigné dans Ia charte de rzo8, cet
avoué de circonstance se fit anner par les chanoines
dans Ia cathédrale, sous Ia grande couronne de
lumière, prit sur I'autel de la Trinité l'étendard de
saint Lambert, prêta le serment de ne I'abandonner
que mort ou prisonnier puis, rnonté sur un cheval

(r) Hoc anno obiit Ludovicus advocatus Hasbaniae, cui successit Frede-
ricus gener ejus, filius ducis Àrdennae. Renier de Saint-Jacques. Annales
p. 66o.

(z) Jean d'Ourremeuse V, p, zo, en fait naturellement u! des prez,
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blanc et suivi des bourgeois en armes, il alla camPer

à Horion, à deux lieues de la ville.
Là, une cléception cruelle l'attendait : la noblesse

de Hesbaye, qui devait former le noyau de son

armée, -anqüait au rendez-vous : dix chevaliers

tout au plus s'étaient souvenus de leur devoir et

venaient prêter main-forte aux bourgeois armés pour
défendrele sol sacré de la patrie. L'avoué jugea que

tout était perdu lorsqu'il constata la défection des

forces féodales en face d'un ennemi nombreux et

aguerri; il versa des larmes et rebroussa chemin' Le

lJndemain matin, les Liégeois consternés le voyaient
rapporter à la cathédrale la bannière sainte, désor-

rnàir inutile, L'évêque, sur ces entrefaites, était

accouru de Huy avéc .,n" poignée d'hommes; lui
aussi, après uuoi. constalé l'universelle défection des

féodaux, revint sur ses pas, convaincu de I'impossi-

bilité de la résistance, et son découragement fut
même si grand qu'il songea un instant à abandonner

Ia principaute. Liège était donc à la merci du duc,

qui y pénétra sans couP férir.' 
C;était le 3 mai rztz,fèle de l'Ascension' Lugubre

journée pour la Cité de saint Lambert, qui, depuis

i'époqr.- des Normands, n'avait plus connu d'en-
't ahiti".rr ! tJne partie de la population, prévenue a.u

dernier moment, s'était sauvée en toute hâte après

avoir mis ses trésors en lieu sirr. Le duc se rendit

droit au Palais, dont il prit possession selon l'antique

symbolisme du rite bàrbare, en fendant I'air des

quatre côtés avec son épée (r;. Puis le pillage com-

(r) Ce rite barbare a été pratiquê iusque dans les derniers temps du

-oy"n-ag". L'exemple te plus rêcent qne ;;en connaisse est celui de Cola de

Rienze (rer août r347.)

/

I

I
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mença. Il dura quatre jours, pendant Iesquels le
'vainqueur semble avoir eu pour programme de faire
main basse sur tout I'avoir des liabitants. Rien ne fut
épargné : ni les rnaisons privées, ni les édifices
publics, ni les églises et les lieux saints. Ce fut
le duc qui présida lui-même au sac de Ia halle au
drap; Ies soldats ne craignirent point de profaner
jusqu'aux tabernacles et d'arracher aux Liégeois les
vêtements qu'ils portaient sur le corps (r). Les Guel-
drois de l'armée ducale, qui vinrent achever le
pillage le lendemain, poussèrent l'avidité jusqu'à
pénétrer dans les égoûts et dans les cloaques pour y
chercher des trésors cachés. D'autre part, il faut
reconnaître q.ue les pillards apportèrent dans leur
æuvre de spoliation une humanité relative, et que
Ia vie des personnes et l'honneur des femmes furênt
généralement respectés. Le duc rendit la liberté aux
prisonniers, et son propre frère veilla à faire resti-
tuer à la cathédrale les objets précieux qu'on y avait
enlevés. Après avoir fait prôter aux Liégeois un
serment de fidélité à Orton IV, Ie Brabancon partit
Ie 7 mai, Iaissant la Cité plongée dans I'humiliation
et dans la misère (z).

(r) Henaux, t. I, p, 168, aioute que les Brabançons « à l'Hôtel de Ville,
rompirent Ies coffres aux archives et réduisirent en cendres les chartes et les
archives. » Et il cite comme source une mauvaise chronique du xvle siècle,
celle de Placentius, qui d'ailleurs ne dit rien de pareil.

(z) Nous possédons sur le sac de Liège deux relations contentporaines fort
dignes de foi : l'une, détaillée, de l,archidiacre Hervard, Triumphus Sancti
Latetberti in Steppes, pp. r75-t77; l,autre, sommaire, de Renier de Saint
Jacques dans ses Annales, p, 664. On peut v ajouter le térnoignage indirect,
mais contemporain a.ssi et autorisé. de Jacques de Vitry aor..u lelre à
Foulques de Toulouse (AA. sS., t. lll de février, p. ror.) Ils s,accord.ent sur
ce point que les vainqueurs se montrèrent d,une rapaciré iuouie; ils ne
parlent pas de meurtres, et Hervard est seul à citer un ias d,ailleurs unique;
enfin, lui et Jacgues de Vitry nous apprennent que l,honneur des femmei fut
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Cette tragique aventure eut au moins le bon résul-
tat de stimuler le zèle des Liégeois à " fermer » leur
ville. A peine I'ennemi parti, ils coururent aux rem-
parts inachevés, et tous, prêtres et Iaïques, hauts
dignitaires et simples moines, travaillèrent de leurs
mains à les édifier. I-'ardente chaleur de la première
quinzaine de juillet ne découragea pas ces maçons
improvisés : en peu de temps, le côté du nord, qui
était le plus exposé, se vit défendu par une muraille
partie en bois, partie en pierre; le reste de I'ouvrage
fut continué pendant l'année rzt3, et I'on y travail-
lait encore après la bataille de Steppes (r).

Cependant, Ie sacrilège qui avait profané tous les
sanctuaires de la Cité appelait une expiation : elle
fut solennelle et imposanle. Dans tout le diocèse, les
(rrgues se turent à partir du même jour, et les églises
prirent le deuil. Selon un usage du temps, qui devait
singulièrement frapper I'imagination populaire, le
crucifix fut cléposé à terre au milieu des épines. En
même temps, l'interdit était lancé sur toute la partie
du Brabant qui relevait du diocèse de Liège. D'autre
part, le prince-évêque Hugues de Pierrepont se
concertait avec Ferrand, comte de Irlandre, en vue
d'une attaque simultanée dirigée contre u le düc
barbare » comme I'appelle un chroniqueur liégeois.
Mais Ie comte de Flandre se vit occupé par le roi de

respecté, bien que, cômûte otr le voit dans Jacques de Virr_v, il ait éré menacé,
tandis que Renier se borne à dire que beauconp de femmes et de ieunes
filles furent conduites dans le camp ennemi et Lreaucoup de bourgeois faits
prisonniers. I)e même, le Gcsta Sanetorum Ytllatiensimn, p. z:5, ne parle
que de bourgeois faits prisonniers et de leurs biens enlevés. Ce sont les
écrits posrérieurs ou étraugers qui parlent de meurtres; ainsi la Chronirlue
d,e 1402, p. r5z; le Chronica Regia Colonietzsrs conr. II, p. r88.

(r) Renier de Saint Jacgues, y,665,67o,67r,
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France, et le duc, pour prévenir le coup qui lui
était destiné, se jeta de nouveau sur le pays de Liège.

L'occasion était propice comme la première fois; il
n'avait rien à craindre des nobles dc Hesbaye' dout
les uns étaient dans I'armée de F'errand, tandis que

les autres, ceux du lignage de Dommartin, étaient
en paix avec lui. Le duc Henri de Limbourg ne

restait fidèle en apparence au prince-évêque que

pour mieux le trahir. Le Brabançon fit donc avertir
tous ses hommes qu'ils eussent à se tenir prêts pour
aller de nouveau piller Liège « et ÿ manger des

raisins mùrs ". Déjà, il était arrivé à Tongres, à cinq
lieues de la Cité; de là, s'avançant avec son artnée

par la chaussée, il parvint jusqu'aux hauteurs de

Sainte-Walburge, d'où il se proposait de contempler
le panorama de la ville livrée à son bon plaisir'
Mals à la vue des murailles imposantes qui s'éle-

vaient maintenant devant lui, garnies de tours et

cléfendues par des fossés, il comprit que son coup de

main était manqué et il se décida à la retraite.
Il ne devait pas en être quitte à si bon marché'

Cette fois, Hugues de Pierrepont était parvenu à se

composer une armée. Si les chevaliers corrtinuaient
d'y iaire défaut (r), en revanche, les milices com-

munales de Liège, de Huy, de Dinant et de Fosse

étaient accourues, nombreuses et impatientes de

venger I'outrage fait à la nation. Le peuple volait à la
défense de la patrie trahie par la noblesse; Pendant

(r) Hervard, p. r83 : lllo quidem in temPore iam in quingentos et eo

urnpiiu. diffusa erat Hasbaniorum progenies, et in hoc pugne articulo cum

oostro ponti6ce pene quindecim affuerunt.
Id. p. r8e. Pontifex - - - suos etiam ad bellandum ordinare voluit' in

guibus triginta milites sunt inventi.
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que celle-ci restait lâchement enfermée dans ses

châteaux, le peuple relevait de la poussière l'éten-
dard humilié de saint Lambert. C'était une armée
communale et non plus féodale qui marchait sous
les ordres du prince contre l'ennemi public. Elle
était, à la vérité, puissamment renforcée par les
lioupes du comte de Looz, qui, en vassal fidèle,
avait mis à Ia disposition de l'évêque un contingent
nombreux et aguerri. Lorsque les l,iégeois et les
Lossains opérèrent Ieur jonction, l'évêque et le comte
s'embrassèrent avec effusion, et I'on marcha allègre-
ment contre I'ennemi, qu'on atteignit à la Warde de
Steppes près de Montenaeken. Sous les yeux des
Brabançons qui leur lançaient des insultes, les
Liégeois recurent à genoux I'absolution du prince-
évêque, puis ils se ruèrent à la bataille. Celle-ci fut
Iongue et sanglante, et toute remplie d'épisodes
homériques qui jettent sur elle des lueurs d'épopée.
Le comte de Looz s'y couvrit de gloire, et les
milices liégeoises s'y distinguèrent par leur acharne-
ment : elles se jetaient sur les Brabançons, écrit un
contemporain, comme des loups sur des agneaux,
Ies éventrant avec leurs couteaux ou leur fendant
le crâne avec leurs haches. Enf,n, l'ennemi plia :

il s'enfuit en désordre, poursuivi avec ardeur. Les
Liégeois pillèrent et brûlèrent trente deux villages
brabançons et restèrent dix jours en pays ennemi.
Le duc fut trop heureux d'obtenir une trève qui
devait durer jusqu'à la Purification de rzr4. Déjà
l'on allait reprendre les armes, lorsque, pour obtenir
la paix, il se décida à faire amende honorable à

l'église de Liègè. Le 3o avril Lzt4, les l,iégeois
eurent la satisfaction de voir leur f,er ennemi
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relever de ses propres mains le crucihx étendu à
terre au milieu de leur cathédrale, s'agenouiller
humblement devant Ia châsse de saint Lambert,
et, cette expiation accomplie, échanger le baiser de
paix avec le prince-évêque et avec le comte de
Looz (r ).

Ainsi était terminée, pour un long espace d,années,
la lutte avec le mauvais voisin qui devait rester
l'ennemi héréditaire du pal's de Liège. La patrie
liégeoise était vengée. La bataille de Steppes était
pour elle ce que, l'année suivante, la bataille de
Bouvines devait être pour Ia France : une victoire
nationale dans toute la force du terme. Jamais plus,
dans I'histoire, Ie patriotisme liégeois ne fut à pareille
fête; jamais la foi dans la patrie ne fut plus ardente
qu'au sortir des luttes victorieuses qu'on venait de
livrer pour elle. Le peuple tout entier se serrait
autour du prince qui avait vengé l'honneur national.
C'était surtout la Cité de Liège, et avec elle Ies autres
villes de Ia principauté, qui se sentaient grandies
et confortées. La victoire de Steppes était leur victoire
à elles, une victoire de bourgeois, comme, un siècle
après, celle dc Courtrai devait être une victoire de
plébéiens. La féodalité liégeoise n'y avait pas eu de
part et n'en pouvait pas revendiquer I'honneur. Avec
quelle fierté, dans ces milieux urbains, on devait se
rappeler Ia journée où les bourgeois de Liège tail-
lèrent en pièces la chevalerie brabançonne et f,rent
fuir honleusement devant eux le puissant duc de
Brabant et de Lothier ! Avec la conscience de leur
valeur militaire se développait naturellement chez

(r) Renier de Saint Jacques, p,67r; Hervard, p. 186.
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eux Ie sentiment de leur importance croissante dans
l'État, dont ils représentaient les forces vives sur Ie
champ de bataille. Il leur semblait qu,ils avaient
acheté au prix de leur sang non seulement les ribertés
anciennes, mais encore celles qu'il leur restait à
conquérir pour réaliser leur ideàt de communauté
indépendante. Le danger commun les avait groupés
autour.de Ia patrie menacée; Ie triomph. .à-rïr,
les maintint unis pour assurer les réiultats de Ia
victoire. 

.T,e grand souffle narional qui avait prrrJ
sur Ia ville y faisait régner l,harmonie entrl les
diverses classes. A peine la guerre terminée, les
rnilices de la cité se firent faiie de nouveaux éten-
dards. (r),. toutes prêtes à reprendre la campagne au
premier signal. u, des hauts dig,itaires deia"cathe-
drale, I'archidiacre Hervard, éciivit le Triomphe de
saint Lamber.t à Steppes, æuvre pleine d,un iouffle
religieux et patriotique, à qui il n'a manqué que
d'être écrite en langue vulgaire pour susciter un inté_
rêt universel. La popuraiion rout entière conrinua
de travailler avec ardeur aux remparts pendant les
années t2t4 et r z r 5. Une partie â., ,rru.. s,étant
écrouléc près de pai'enporte pendant cette dernière
année, on les rebâtit ar.rssitôt en leur donnant plus
de solidité (z).

Une autre satisfaction échut quelques années
après à la Cité. Ses vieux ennemis,'les bommurii.r,
n'a.vaient pas renoncé depuis r rg4 aux prétentions
qui les avaient mis aux pii... uu.. 1., Liégeois. Ces
vaillants chevaliers, qui avaienl jugé indi[n" d,eox

(r) Renier, p.67r : Cives nova signa faciunt, ârrna reparant, et tempuspugnae coDstanter expectant.
(z) Renier, p.67r et673,
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de se joindre aux troupes du irrince pour repousser
l'envahisseur étranger, se signalèrent vers l22o par
un acte de véritable brigandage en allant incendier
la ferme que I'hospice de Cornillon possédait à

Lantin. C'était Humbert Corbeau d'Arvans avec ses

fils et ses proches qui avait été à la tête de I'expé-
dition. Elle lui coûta cher. [-a Cité, cette fois, n'eut
pas besoin de recourir aux armes; c'est, selon
toute apparence, le prince lui-même qui intervint et

gui fit condamner les coupables çrar le tribunal de

la Paix. Humbert Corbeau dut payer quarante marcs
d'amende et se soutneltre, avéc les siens, à une humi-
Iiante expiation publique, rappelant celle qui avait
été infligée quelques années auparavant au duc de

Brabant. En rzz3, descendant des hauteurs de

Sainte-Walburge, cent chevaliers de la famille
d'Awans durent traverser nu-pieds la Cité dans toute
sa longueur, et allèrent relever le crucifix qui avait
été déposé dans la chapelle de Cornillon. Puis ils
jurèrent, la main sur les reliques, qu'ils n'élèveraient
plus aucune revendication sur Ie bien qui avait été

l'origine du conflit (r ). De toute la cérémonie, la ville
eut soin de faire dresser un acte scellé qu'elle con-
serva soigneusement dans ses archives; Jacques de

Hemricourt déclare I'avoir vu et en avoir pris copie
du temps qu'il était maître de la Cité (z). Et ce n'est

pas tout: un quart de siècle plus tard. en t249, Ies

d'Au'ans furent obligés de renouveler leur engage-

ment de rzz3, et ils Ie firent garanlir par une com-
nrission de douze membres de leur lignage (3).

(r) Voir les documents publiés dans AEEB, t. XXtl (r89o)' pp' r4g-t511,

Jacques de Hemricourt, Miroir tl,es ttobl,es de Eesbaye, p. z7o.

(z) Jacques de Hemricourt, l. c.

(3) Acte du zS janvier rz49 (n. st.) dans AEEB, XXII, p. r5r.
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Le triomphe des Liégeois était complet : à huit
ans de distance, ils avaient vu deux fois les repré-
sentants du monde féodal s'agenouiller devant eux
et leur faire amende honorable. Dans ces victoires
de la bourgeoisie sur I'orgueil de la noblesse, Liège
a devancé toutes les villes des Pays-Bas et a affirmé
une fois de plus son rôle d'initiatrice de la liberté
belge.

Une querelle avec le Chapitre, en 12 r7, sans doute
au sujet de quelque immunité ecclésiastiq'ue violée,
mit un léger nuage dans le ciel. Les tréfonciers sus..

pendirent leurs orgues du 9 mai jusqu'au rer aoûrt,
après quoi les bourgeois leur donnèrent satisfaction
et Ia paix fut rétablie (r). On ne relèverait pas même
ces menus faits, s'ils n'étaient I'indice du malaise
dont souffraient toujours les relations entre Ia bour-
geoisie et le clergé, et qui reparaît si souvent dans
les annales de la Cité.

Il ne sernble pas que Hugues de Pierrepont se soit
intéressé à cette querelle. Lui-mêrne, au début de
son règne, avait été engagé dans un violent conflit
avec les tréfonciers, mais il vécut toujours en bonne
harmonie avec la Cité. Ce prince intelligent et avisé
s'est rendu compte de la puissance du courant qui,
sous ses yeux, entraînait la vie publique de la Cité
vers des destinées nouvelles; il a eu l'art de ménager,
tout en les contenant, les forces pop,ilaires qui ten-
daient à l'émancipation. Les Liégeois lui en surent
gré, et, de leur côté, ils ne lui marchandèrent pas

(r) In vigilia Ascensionis Donini dissensio orta est inter clericos et laicos
in ecclesia beati Lamberti, propter quam organa suspensa sunt ecclesie usque
ad kalendas augusti, Ad uitimum satisfecerunt laici clericis. Renier de
Saint Jacques, p. rz9.
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leur concours, lorsqu'il en avait besoin pour quelque
grande entreprise patriotique. En rzz7, ils s'enten-
dirent avec le Chapitre pour lui accorder l'établis-
sement d'un inrpôt qui devait être levé pendant un
an et servir à payer I'acquisition du domaine de
Saint-Trond. Il est vrai que la moitié du produit
devait ètre affectée aux murailles de Ia Cité, et cette
clause, qui diminue notablement l'étendue du sacri-
fice consenti par les Liégeois, ncus apporte une
preuve du -sens politique avec lequel le prince savait
intéresser l'égoïsme local aux grandes fins de son
pontificat (r). Hugues de Pierrepont, en un mot,
continuait la politique libérale d'Albert de Cuyck;
lui aussi, il mérite d'inscrire scin nom, comme celui
d'un protecteur bienveillar-rt, dans les fastes de la
Iiberté liégeoise.

(r) V. I'acte du r9 mai rzg8 dans Bormaus et Schoolmeesters, t. Ir p, 4ot.



CHAPITRE VI.

I,UTTES CONTRE LE PRINCE ET CONTRE I-,E CHAPITRE.

La mort de Hugues de Picrrepoltt, survcuuc le
rz avril rzzg, {ut le signal d'une fermentation extra-
orrlinaire dans la principauté. Penclant les quelques
scmaines qui séparèrent cet événement de l'élection
de son successeur Jean d'Eppes, c'est-à-dire eutre Ie

rz avril et Ie z4 mai. les villes de Liège, Hry,
Dinairt, F osse, Saint-Trond. Maestricht et Tongles
s'allièrent et formèrent ensemble une fédération.

Cette fédération est intéressante à plus d'un titre.
Elle est la plus ancienne expression des relations
politiques entre la Cité et les autres villes du pays.
Ces relations nous apparaissent d'emblée sous la
forme d'une hégémonie exercée par Ia Cité. Liège
héritait sous ce rapport de la situation privilegiée que
son échevinage occupait de temps immémorial vis-à-
vis de tous les autres corps de justice de la princi-
pauté. Elle fut dès le premier jour à la tête des
n bonnes villes », et elle y resta jusqu'à la fin, sans
que jamais aucune d'elles ait protesté contre sa pri-
maulé.

I
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C'est d'ailleurs tout ce que nous savons de la
fédération interurbaine de nzg.

Rien ne serait plus nécessaire, pour I'intelligcncc
des annales de Ia Cité, que de connaître Ie caractèrc
de ce pacte et les circonstances dans lesquelles il r.it
le jour. Rien, au contraire, n'est plus dillcile, étant
donnée I'absence de tout renseignement (r). Voulait-
on réagir d'avance contre la politique du futur
prince-évêque Jean d'Eppes, dont l'élection ne paraît
avoir fait de doute pour personne, et qui, en effet, 1ut

élu à l'unanimité(z)? Neveu de Hugues de Pierre-
pont et prévôt de la cathédralc depuis au moins r 2oz,
Jean d'Eppes avait administré le pavs en qualité
de vice-évêque lors d'un \royage de son oncle à

Rome (3); on ne devait donc pas ignorer ses principes
en matière de gouvernement, et la prédilection que
lui montrait le Chapitre, toujours aLrx prises avec lir
Cité, pourrait être considérée comrre l'ir-rdice de son
antipathie pour les aspirations communales. S'il en

était ainsi, 1a fédération des villes liégeoises s'expli-
querait toute seule. Elle serait une mesure préven-
tive contre des tendances menaçantes, elle aurait
pour but moins de conquérir des libertés nouvelles
que de conserver les anciennes.

(r) Nos sources ont totalement passé sous silence cet événement capital.
Nous ne 1e connaissons que par un acte du roi Henri VII, daté du r3 dé-

cembre : zrg : revocantes in irritum quidquid vacante sede a burgensibus seu

oppidanis aliquibus in prejudicium ecclesie et episcopi Leodiensis juramentis
et colligationibus extitit ordinatum vel constitutione quâlibet attemptatum.
(Bormans et Schoolmeesters, t. I. p. 254r et par dcux autres diplômes du
même prince, en riate du 3 luin (Borrnans, Ord,onizances, t. I, p. 37.) et du
z4novembre rz3o (Jean d'Oritremeuse, t. V, p. u6o), qui nous donnent les
noms des villes fédérées.

(r) Absque ullius contradictione, dit Renier de Saint-Jacques, suivi par
Gilles d'Orval III, roo, p. rz8.

(3) Cuvelier, C,artul,att'e de Val-Benoît, p. zo,
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Ou bien plutôt, comme le donnerait à croire l'acte
public par lequel nous connaissons les troubles de
1229, n'y a-t-il pas eu de Ia part des villes qr,relque
effort révolutionnaire pour la conquête de l'autono-
mie totale. quelque emprise nouvelle sur le don'raine
que les princes-évêques étaient parvenus à sauvegar-
der jusqu'alors? Il est probable que le mouvement
eut les deux caractères à la fois : conservateur dans
les centres qui étaient déjà en possession de la liberté
politique, il aura été rér.olutionnaire dans d'autres,
qui profitèrent des circonstances pour se donner
I'organisation rnunicipale des premiers. La commu-
nauté des intérêts mcnacés aura rapproché les villcs
qui voulaient défenclre leurs libertés et celles qui
s'attachaient à les conquérir.

C'était la prenrière fois que lc pays c1e Liège
donnait ce spectacle extraordinaire : Ioutes les bour-
geoisies se liant entre elles par la foi du serment er
collstituant, en face du pouvoir princier, une forcc
nationale formidable avec laquelle il devait comptcr.
Selon toute probabilité, la fédération des viiles
liégeoises s'inspirait de l'exemple donné peu aupara-
vant, en rzz6, par les villes de Mayence, Bingeu,'Worms, Spire, Francfbrr-sur-le-Mein, Gelnhatiscn
et Friedberg, qui avaient contracté entre elles l.r
prernière de ces ligues de villes plus rard si fréquentes
en Allemagne.

Il cst à peine besoin cle dire que l'idée mère cr
f initiative de I'exécution durent partir de la première
ville du pays. Liège seule avait assez de prestige pour
devenir le lien vivant du groupement et assez clc
ressources pour le rendre efficace.

Liège avait aussi, à cette époque, l'hornrle capablc



13z CHAPITRE IV

de devenir la tête et le bras de la fédération. C'était
un simple bourgeois, qui, nous dit-on, jouissait dans
la Cité de plus d'influence que Hugues de Pierre-
pont lui-même. Il s'appelait Louis Surlet, et il
appartenait à une fàrnille qui, surgissant à la fin du
XII. siècle, devait prendre bientôt la première placc
parmi tous les lignages de la Cité (r). C'est évidern-
ment ce Louis Surlet que désigne un écrivain con-
temporain lorsqu'il parle d'un homme puissant qui,
en rz3r, était le r,éritable arbitre de la Cité et qui
en dirigeait les destinées (z). C'est donc, selon toure
apparence, Louis Surlet qui aura été le créateur de
la fédération des villes liégeoises. Et dans ce cas,
c'est son nom, oublié par les historiens, qu'il làudra
inscrire désormais en tête de la longue liste cles

tribuns de Liège.
Voilà.comment Jean c1'Eppes, au lenden-rain de

son élection, se trouva en face d'une situation abso-
lument nouvelle et bien inquiétante. Les villes. for-
tement groupées autour cl'un programme politique,
surgissaient sous la direction d'un chef populaire et
entreprenant, comme une puissance qui entendait
imposer au pouvoir du prince on ne sait quelles

(r) Louis Surlet « fut en son tems ly plus poissans borgois delle Citeit de
Liège ». Hemricourt, IÿIiroir iles nobl,es de Eesbaye, p. t67. « Chis sire
Lowy Surles fut tous maistre delle Citeit de Liège miez que ly evesque
Houwe de Pierpont qui adont vivolt ». Id. o, c.,p, rrr,oùest racontée
l'histoire de ce personnage.

(z) Erat in urbe vir praepotens. ad cujus consilium totius reipublicae spec.
tabat negotium . Vila Odtliae, p. 264. Cet ouvrage raconte en rermes obscurs
l'histoire d'une vraie guerre dêchaînêe en Hesbaye par le personDage en
guestion, pour venger son frère utérin qu'on avait tué, et il aioute : Praedictis
siquidem patratis flagitiis, bellum tam enorme, taDloque crudelius quanto
vicinius hinc inde exortum esti ut proprer in circuitu latentes insidias nullus
abintus vel deforis auderet egredi vel ingredi civitatem. O. c. p. 264.
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limites jusclr-r'ai présent ignorées. Sans tarder, Jean
d'Eppes prit son recolrrs au jeune roi des Romains,
Henri VII, qui gouvernait alors I'Allemagne au nom
de son père Frédéric I[, retenu en ltalie. Et, le
r3 décembre 1229, par un acte daté de Nuremberg,
Henri VII, en investissant l'évêque des droits réga-
liens, déclarait « casser tout ce que, pendant la
, vacance du siège épiscopal, certains bourgeois

" avaient déciclé ou entrepris au détriment de l'église
» et de l'évêque de Liège, au moyen de serments et

" de fédérations (r) ,.
Cette sollicitude clu roi pour la cause du prince-

évêque s'expliclue. D'une part, la maisou de Hohen-
staufen avait pour règle de s'appuyer sur les princes
territoriaux; de I'autre, elle avait intérêt, en l'occu-
rence, à se procurer parmi eux le plus de partisans
possible dans la lutte alors très vive qu'elle soutenait
contre la papauté Toutefois, ses espérances en ce qui
concernait Jean d'Eppes furent déçues. Dès le mois
de février r23o, ce prince se laissait gagner à la cause
du pape par le légat Otton de Saint-Nicolas in carcere
Tulliano, qu'il avait reçu à Huy et qu'il amena à
Liège (z). Mais le zèle que le légat déploya.dans la
réforme des abus du clergé eut bientôt fait de lui
aliéner celui-ci : il dut fuir de Liège avec Ie prince,

(r) Revocantes in irritum quidquid vacante sed.e a burgensibus seu oppi-
danis aliquibus in preiudicium ecclesie et episcopi Leodiensis, iuramentis seu

colligationibus, extitit ordinatum vel constittttiooe quâlibet attemptatum.
Bormans et Schoolmeesters, t. I, p. u54.

Henaux, t. I, p. zo7, affecte d'ignorer ce diplôme, ce qui lui permet de

laisser croire à son lecteur que le mouvement communal de rzzg fut tout
d'abord approuvé par le roi Henri VII dans le diplôme du 3o juin rz3o, dont
il est question ci-dessous.

(z) Ytta Odiliae II, 6. p. z6z et suivantes, suivi par Gilles d'Orval III,
ror, pp. rz3-rz5; Alberic de Troisfontaines, p. 926.

t
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devant Ia coalition du haut clergé et cln çrcup-,Ie,qui se c1ébarassaient à la fin de l'ennerni dès a-bus
et cle I'ennemi des libertés publiques (r).

Qu'elle le voulût oLl nol1, la Cité, en clrassant Ie
prince-évêque, avait trop bien servi les intérêts de
la politique royale et devenait pour la clynastie des
Hohenstaufen un allié trop précieux pour n,avoir
pas clroit à des marqlles de bienveillance. Dès Ie
9 avril rz3o, le roi Henri VII confirmait de tous
points la charte octroyée en rzo8 à la ville de Liège
par sorl grand-oncle Philippe de Souabe (z). Il allait
plus loin, et, le 3o juin de la même année, sans
crairrte de donner à son acte du r3 décembre t22g
un éclatant démenti, il reconnaissait comme « légi-
time et honorable u la fédération interurbaine qu;il
avait récemment interdite en termes exprès. Il lui
paraissait, cette fois, qu'elle avait été formée par les
Liégeois « pour conserver l'honneur de l,Empire et
tout leurs droits (3) ,. Enfin, comme si la palinodie
n'etrt pas été assez compl§1s, le z4 ,roue,rb.", par
un diplôme royal adressé aux villes cle Liège, Huy,
Dinant, Saint-Trond, Maestricht, Tongre, èt FossL,
c'est-à dire précisément à celles qui composaient Ia

(t) Le Ytta odili,te, a'ec ra manière louche et fausse qui est re caractêre
de cet écrit, voudrait faire croire que cela se passa e, douceur : le légat, il
est vrai, partit avec le prince quand il apprit que le préfet impérial a,,ù* i*_
chapelle ve,ait pour re chasser'. ,rais il se trompait sur res diiposirions de ra
foule qrri « assistair à son départ » : fi.gîenteniqra tariter cit:itutis accorae
simpl,iater nt'n ynaliaole praesitlem conzttatües uisi str,nt eflugasse.

(z) Huillard-Bréholles, Histut'ia d,iplomat,ica Freclerici. III t. Ul, p. 4tr.On ne troute de cet acre que des fragments dans Iroullon, t Il, p.3go et
dans Jean d'Outremeuse. t. V, p. z6o.

(3) Quod conjuratio quam inter se cives dictarurn civitatum fecisse dinos-
cuntur ad conservandum hono.em imperii et omnia iura ipsorum sit tegi-
tima et honesta, BCRH,lll, 1.5, p. z5; Bormans, Oràonnirz"es, t. I, p. b'7,
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fédération, le roi, après leur avoir confirmé les

concessiot-ts qu'elles tenaient des souverains précé-

clents, s'engageait envers elles à ne pas traiter avec le

prince-évêque de Liège sans lui faire reconnaître

toutes leurs liberlés (r).
Le Chapitre de Saint-Lambert reçut, lui aussi. sa

récompense pour I'opposition qu'il avait faite au

légat. Il la trouva dans le diplôme royal du

8 àécembre rz3o, par lequel le roi des Romains lui
promettait de le mâintenir dans tous ses droits, ainsi

que les autres églises (z).
Si Henri VII était resté fidèle à la politique qui

avait inspiré les quatre diplÔmes analysés ci-dessus,

nul doutè que les destinées de la commune de Liège

n'eussent été profondément modifiées. Protégée par

le pouvoir royal, la Cité se serait, selon toute appa-

."ri.", émancipée totalement de I'autorité des princes-

évêques et élevée à ce rang de ville libre impériale

qui àevait rester pour des siècles son idéal irréalisé'
ùais la maison âe Hohenstaufen ne se souciait pas

cle favoriser les libertés populaires, pour lesquelles,

dans sa passion ci'absolutisme, elle n'avait qu'aver-

sion et mépris. Indifférente au choix des moyens,

elle n'avaii semblé un instant les protéger à Liège

que parce que c'était le moyen de mieux frapper le

(r) Jean d'Outremcuse, t.V, p' z6o, reproduit par Fisen t' I' p 333 et

pr. i-I.rr"o.r, t. I, p.'log, <lonne àiolt à cet acte la date de rz3r' En novembre

r23,,1e roi Henri VIi étoit réconcllié avec l'évêque de Liège et avait lâché

les villes; au surplus, \e I hut, ctec. ind,ict..Iÿ de i'acte colncide avec le

,4 nor.-b." rz3à. \'. Daris, t. II, p. 93, note. I-'erreur semble être causée'

comme dans plusieurs autres cas, par"le changement apporté en tz3o dans

la cbronologie 1iégeoise.
(z) Bormàns et-schoolmeesters, t. I, p' z7o' L;acte est daté du YI id" d'ec"

que ies éditeurs inteprêtent Par le 6 décembre. Cet acte manque dans BÔhmer-

Ficker.

L
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prince-évêque récalcitrant. Avec une désir-rvolture
qui s'appellerait aujourcl'hui du cynisme, elle ne
tarda pas à donner le spectacle d'une nouvelle et
plus scandaleuse palinodie. I-a réconciliation du
pape et de I'empereur, qui eut lieu le r3 juillet r83o,
devait naturellement avoir pollr corollaire celle de
Jean d'Eppes et du roi cles Romains. Dès les der-
niers jours de I'année rz3o, le prince-évêque de Liège
était rentré en grâce auprès de ce jeune souverain.
Aussitôt, Ie roi des Romains ne craignit pas de révo-
quer tout ce qu'il avait confirmé d'une manière si
expresse quelques mois auparavant.

Cela se fit d'ailleurs dans toutes les tbrmes et avec
une solennité digne cl'une meilleure cause. Des mes-
sagers du prince-évêque se présentèrent à la diète de
Worms, présidée par le roi des Romains, et là,
devant cette imposante assemblée, ils prièrent le roi,
de la part de leur seigneur, de déclarer si une cité
ou une ville dr-r royaume pouvait faire des associations
jurées, sous quelque nom que ce fùt. Invités par le
roi à se prononcer sur cette question, les princes qui
composaient la diète déclarèrent que cela ne se
pouvait; que le roi avait eu tort cl-'y autoriser les
villes sans l'aveu de leur prince, et que le prince, cle
son côté, ne p'r66y4it donner une telle autorisation
sans Ie consentement du roi (r).

(r) Sententialiter pronunciando diflinierunt quod nulla civitas. nullum
oppidum communiones, constirutioncs, colligationes, confederationes vel
coniurationes aliquas quocumqtre nomine censeantur facere possit, eas peni-
tus abjudicantes, et quod nos sine domini sui asseüsu civitatibus seu opidis
in regno Dosiro conslitutis aucloritater:r faciendi cornmuniones, constitutiones,
colligationes, confederationesvel conjurationes aliquas quocumque nomine
imponantur eisdem non poreramus nec debebamus impertire, et quod domi-
nis civitatum et opidorum sine nostre maiestatis assensu similia in suis civi-
tatibus vel opidis f.lcere non licebat, (Bormans et Schoolmeesters, t. I, p.
276-277.)
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[-c nri cles l{omains ne demanclarit pas mieux que
d'en croire un avis si autorisé. Par Lln édit du
zo janvier tz3t,il notifia cette sentence aux Liégeois
et à leurs coufédérés, en leur eirioignant de s'y
conformer. On remarquera I'insistance avec laquelle
le roi affecte de se retrancher derrière la diète pour
diminuer le scandale de sa nouvelle volte-face :

médiocre expédient qui ne le protège pas contre le
jugement de l'histoire, llon plus qu'il n'aura calmé
la légitime indignation des Liégeois (r).

Les termes de l'acte royal, dont on éprouva le
besoin d'envoyer une seconde expédition à Liège le
3 février (z), étaient en somme assez vagues, malgré
l'apparence de précision qu'ils empruntaient aLlx

redondances de la chancellerie. Qu'interdisait au
juste le roi? Le diplôn-re répond avec solennité :

Communiones, cottstttutiones, cottJ'ederaliones, colli-
gationes seu conjurationes aliquas, quocumque nomine
censÇanlru'. Mais que faut-il entendre par là? S'agit'il
de la fédération interurbaine de rzzgT C'est probable,
encore qu'à s'en tenir à la letlre du documelrtt, on
soit tenté de croire que c'est plutôt I'organïsation
intérieure des communes que leur alliance entre elles
qui est visée par les rigueurs royales. Mais I'ambi-

(r) Un très instructif pendant du rôle de HenriVll ri Liège, c'est I'attitude
qti'il prit vis-à-vis de la commune de Verdun, En mars rzz7, il avait octroyé
à cette ville de précieuses libenés. Mais, dès Ie 6 avril de la même année, il
lui écrivit qu'à la demande de l'évêque et après s'être consulté avec les princes,

il révoquait sa colcession. Et, insistant, il leur mandait le :6 avril que la
charte en question était nulle ptn" impot'tuttitateln tnxpett"antittm et nimiarn
ocarpatiottem, et leur oldonnait de la lui restituer. Puis, le zo f uin,
touiours la même année, il se ravisait pour la seconde fois, écrivait aux bour-
geois qu'il confrrmait leurs privilèges et leur promettait que ceux-ci ne seraient
jamais révoqués, ni par lui ni par ses successeurs ! (V. Bôhmer-!-icker).

(z) Bormans et Schoolmeesters, t. I, p.279.
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glrité peut-être intentionnelle du diplôrne ne d<-rit

pas donner le change : c'est bien la féclération qui
est frappée, et la preuve, c'€st qu'après la réconci-
Iiation du prince-évêque et du roi, elle a cessé

d'exister. Quant à la commune de Liège, elle ne

fut atteinte d'aucune manière par Ia sentence de

Worms : elle avait ieté des racines trop profondes
pour pouvoir être supçrrimée d'un trait cle plume, et

si, ce qu'on n'oserait affirmer, le roi des Rornains
avait entendu par son diplôme la condarlner à mort,
il n'avait donné qu'Lln coup cl'épée clans I'eau. La vie
passa tranquillement à côté dc ce parchemin solen-

nel, et les institutions liégeoises travcrsèrent sans

encombre la crise ouverte par l'ar'énement de Jean

d'Eppes. Le roi ltti-même, on le verra bientôt, ne

semble pas avoir pris au sérieux la sentence qu'il
avait prononcée contre la ville.

Tel fut le dénouement de la grande aventure
nationale de ezg. La Cité de Liège en sortait intacte

et sans y laisser allcune des précieuses libertés qui
constituaient son patrimoine. Elle échouait, il est

vrai, dans sa tentative de grou;rer en un faisceau

puissant les communes du pays pour en faire une

ibrce politique pouvant contrebalancer l'autorité du
prince, mais cet insuccès n'avait rien de définitif, et

ce qui doit être retenu par I'histoire, c'est la tentative

et non l'échec. A bien des reprises, Par la suite, on

verra se recot]stituer sous I'hégémonie de la Cité la
lëdération de tzzg; il viendra un iour oir, avec des

modalités adaptées aux besoins du temps, elle renaîtra
sous une forme n\'oins audacieusement novatrice et

s'appellera Tiers État.
Ùi épilogue de la crise par laquelle venait de
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passer la Cité, ce fut, conlme toujours, une nouvc'lle'querelle de fermeté. Les Liégeois, apparemment
pour subvenir à Ia détresse financière de la fédéra-
tion urbaine, venaient de lever un nouvel impôt (r)
de consommation, au mépris des immunités ecclé-
siastiques. lnvoqué par le Chapitre de Saint-Lambert,
le roi des Romains avait chargé son parent Otton,
prévôt de Maestricht et d'Aix-la-Chapelle, d'aller
à Liège régler la difficulté (z).

La mission du prévôt semblait avoir pleinement
réussi. Sous ses auspices, le Chapitre et la Cité
avaient conclu un accord sur les bases suivantes.
Deux fois par an. conformément à une traclition im-
mémoriale, les tréfonciers et les bourgeois fixeraient
ensemble le prix du vin, sans que I'une des deux
parties contractanles etrt le droit de procéder
seule à I'estimation. Satisfait de voir respecter son
privilège, le clerqé se montra bon prince et consentit
â ce qu'à partir du le. mai rz3t,la Cité levât pen-
dant deux ans et derni sur le vin un impôt d'un
denier par setier (3). Le produit cle la première

(r) Selon M. le baron de Chestret, La police des ciares ù Liège aurnoyetx
dge (BI A L, t. XXI I I, p. 229, note r.) « cet impôt sur le vin était peut-étre un
reste de la taxe établie eî 1227, ))

(z) Acte du 8 dÉcembre rz3o dans Bormans et Schoolmeesters, t. I, p. z7o
(v. ci-dessus, p. rli5, note z).

Henaux, t. I, p. zo8, n'a pas remarqué que cetle mission est relative à la
question de la fermeté et nullement à ccllc <le la fêdération interurbaine, et il
écrit: « Un commissaire inrpérial arriva dans la Cité pour la pacifier. 1l
» ap'proLLDd l,'établissemeiû tlu gouxerne ntent contnt*nt,l, mais il, réintégra
» l'ëüque duts la setgnetn'ie. >>

Autant de mots, autant d'inventions,
(3) Nous possédons sur cet épisode les quatre documents suivants :

Spire 8 (et non 6) décembre 1250, Le roi des Romains donne mission à
Otton, prévôt d'AixJa-Chapelle et de Maestricht, d'aller à Liège pour faire
respecter les droits du Chapitre. (Manque dans Boehmer-Ficker.)

)
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année devait être partagé également entre Ia Ciré ct
le Chapitre, apparemment pour dédommager celui-ci
cle I'atteinte portée à son imrnunité par une taxe
prélevéc sur tout le moncle sans exception (r). Après
la première année, rout le produit de I'impôt devait
être consacré exclusivement aux fortificatiolts de la
ciré.

Cette transactiol) ne termina rien (z). Encouragée
par le prince, qui, sans doute, achetait à ce prix sa
réconciliation avec elle, la Cité ne se contenra pas
d'imposer le vin : elle se mit à taxer tous les objets
de consommation, et les autres villes de la princi-
pauté se conformèrent à son exemple (3). On recon-
nait ici un effet de cete solidarité que la fédération
de rzzg avait créée entre elles et la Cité, et q'ùi devait
survivre au pacte anéanti.

Liège ,18 januier|23,1 . Le prévôt Otton déclare qu,en exécutiol cle l,ordre
du roi, il est ÿenu à Liège établir entre le clergé et les bourgeois une paix
consignée dans l'acte ci-dessous.

Ltëge ,lB janoier 1251. L.e Chapitre et les bor.rrgeois conviennent qu,ils
procéCeront de commun accord à I'accise sur les vins tleux fois par an, et
qu'aucune des deux parties contiaclantes n'y peut procéder seule.

Liège '18 janaier|25 l. Le Chapirre consent à ce que, pendant deux ans et
demi, les bourgeois 1êvent sur les vins un impôt qui sera partie partagé entre
lui et les bourgeois, parrie coDsacré à l'entretien des murs de la ville.
(Bormans et Schoolmeestcrs, t, I., pp. 27o, 273, 27t,,275,)

(r) V. de Chestret, o. c., p. 22g.
(z) C'est après cette transaction que selon Henaux 1. c,, induit en erreur

par la Iausse date de r:.3r qu'il donne au diplôme du z4 novembre rz3o, à la
suite de Jean d'Outremeuse et de Fisen, le roi des Romains aurait, pâr une
noutelle paliuodie, reconfirmé la fédération de rz19. Il suffit de rectifier la
date en question poltr remettre toutes les choses au point.

(3) Ce fait nous est connu par deux actes des commissaires papaux chargés
d'intervenir, et disant, le premier : exactiones quae fiunt per cives Leo-
dienses ve1 alios burgenses Leoctiensis diocesis (Bormaus et Schoolmeester.s,
t. I, p. 3o:); le second : De assisiis autem tam vini quam aliorum venalium
factis per eundem episcopum in vi1lis suis e-xtra civitatem etc. ll-es -êmes, '
1. c')
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Devant la complicité du prince et de la Cité, le
Chapitre recourut à son expédient ordinaire : la
9.9-y" liturgique. Le crucifix fur déposé par rerre au
milietr de la cathédrale et les otlcei susplndus. A la
demande du Chapitre, les autres églisÀs de [,iège,
tant Ies collégiales que les conventuelles, par esprit-de
confraternité, se mirent en grève à leuriour (r). La
querelle de la Cité avec le Chapitre en devenaii une
entre le Chapitre et le prince; rransportée en cour
de Rome, elle y passa par des vicissitudes diverses
avant d'aboutir à une solution. D'abord, le princc
obtint des censures canoniques contre le Chàpitre.
Mais Ie Chapitre en a;rpela à la fois au pa;,e et à
I'empereur, et la sentence rendue par ces deux auto_
rités suprêmes de la chrétier-rté ne jui fut pas défavo_
rable. Toutes les deux condamnèrent les prétentions
de la Cité. Le roi des Romains lui enjoignir, par acte
du ry décembre rz3r, de ne plus lever les assises
illégales et de resliruer cellei qu,eile avait ciéjà
levées (z). Par son ordre, ie prévôid,Aix_la_Chapelie
revint â Liège pour faire exécuter la sentence roÿale.
Le maïeur et les échevins se soumirent; quant aux
deux maîtres, Gilles et Alexandre, ils pro,iir.r.,t pu.
serment, en leur nom et au nom de la Cité, de jen
tenir désormais à la fermeté consentie sur le vin (3).

(r) Voirleurs actes du zo août rz3r (BCRE, III, t. r4, p. 5r9) et leur
liplôme daté de iuin rz3r (Bormans et Schoolmeesters, t. I, p. zg3), et celui
de l'abbaye de Saint-Laurent dans re carturaire nranuscrit de cetté abbaye,t. I. fol. 35o, aux Archives de l'évéché Je Liège.

(z) Bormans et School-rreesters, t. I, p. z9o.
(31 Les mêmes. t. I, pp. z95-z96: vilricui et scabini. s.b fidelitate et jura-

mento_ quo_ ecclesiae totique civitati I eodiensi promiserunt, magistratus veropopuli, videlicet Egidius et Alexander, cives Leodienses tactis sacrosancrisreliquiis pro se et pro toto communi Leodiensi juraverunt.

,}
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D'autre part, une commission cardinalice nommée
par Ie pape avait, le 2o novembre tz3r, tracé les

grandes lignes d'une solution à I'usage de la sous-
commission chargée par clle de réaliser I'accord
entre l'évêque et son Chaç'itre. [.a sentence rendue
le 8 juin tz3z ao nom du souverain pontife par une
commission n'était pas moins catégorique. Non
seulement elle supprimait I'impôt établi malgré le
Chapitre, mais, allant au-delà, elle révoquait même
la convention relative à Ia fermetÉ sur le vin, qui
devait être levée ;rendant deux ans et demi. Le Cha-
pitre, d'abord humilié, triomphait à la fois du prince
et de Ia Cité, et punissait celle-ci, semble-t-il, en reti-
rant la concession gracieuse qu'il lui avait faite le
r 8 janvier r z3 r (r ).

Ce ne fut pas, malheureusement, la dernière fois
que la question de la fermeté brouilla la Cité et le
Chapitre. Six ans après, ellc déchaînait un nolrveau
conflit.

[,es milices du pays avaient été obligées d'aller
assiéger le château de Poilvache, dont le possesseur,

(r) Pour la discussion de l'affcire en cour de Rome, nous trollvons dans
le Cartulaire de Saint-Lambert 1es six diplômes suivants :

to Rieti 20 noxembre y'25l. 1'rois cardinaux chargent une commission cle

termiuer le différend entre l'é\'êque de Liège et son Chapitre au suiet de Ia
fermeté, et tracent les grandes ligr':es de la solution.

zo Riett 2,1 jaru:iey1232. Le pape Grégoire IX confirme Ie mandat de la
commission.

3o Aoril'1252. La commission donne mandat à une sous-commissicn de
faire accepter par l'ér,êque et le Chapitre la solution esquissée dans le diplôme
des trois cardinaux.

40 ,14 mai,1232. L'évêqte de Liège .Iean d'Eppes et le Chapitre de Saint-
Lambert promettent de s'en rapporter à la décision de la sous-commission,

5o 8 jutrt ,1252, La sous-commission rend sa sentence.
6o Latratt,20 mat 1238, Le pape Grêgoire IX confirme la sentence de la

sous-commission.
(Bormans et Schoolmeesters, t. I, pp. 286, zg3, z96, zgg,3or,4oz.)
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Waleran de Fauquemont et de Montjoie, ne cessait
de troubler le pays. Mais l'expédition ne réussit
guère. Dès le 2 mai, l'évêque Jean d'Eppes, qui
dirigeait le siège, était emporté par la mort et les
assiégés profitant clu désarroi que cette catastroprhe
avait jeté parrni les Liégeois, les attaquèrent avec tant
de vigueur qu'ils les obligèrent à lever le siège. Le
deuil de Ia patrie eut cependant un effet heureux :

dans un bel élan de patriotisme, le Chapitre et la
Cité décidèrent de corlmun accord qu'on lèverait
pendant Lln an un impôt de consommation dont une
moitié servirait à payer les dépenses du siège de
Poilvache, tandis que I'autre serait affectée aux fbr-
tifications de Liège (r). Le clergé secondaire ne sut
pas imiter la générosité des tréfonciers : il protesta
vivement, annoncant qu'il s'apprêtait à excommunier
au son des cloches et à la lumière des cierges les
percepteurs de l'assise et leurs protecteurs (z).

La Cité ne resta pas Iidèle à la convention qu'elle
avait conclue a\rec Ie Chapitre. Lorsque le terme fatal
(r". juin rz39) fut échu, elle continua de percevoir
la fermeté malgré les réclamations des tréfonciers,
et il fallut une nouvelle transaction (28 août rz4o).
Le Chapitre dut consentir à ce que I'on continuât de
lever l'impôt jusqu'à Ia Saint-Lambert de rz4r; en
revanche, la Cité s'engagea à verser aux églises le
tiers du produit, « en restorier de chu ke elles
payentàvins"13).

Il était indispensable de relater ces incidents avec

(r) Borrnans et Schoohneesters, t. I, p. 4c,r. L'acte est du 19 mai.
(z) De Chestret, o. c.. p. z3o.
(3) C'est-à-dire! encore une fois, pour leur rendre ce que f impôt a prélevé

;ur elles. V. I'acte dans Bormans et Schoolmeesters, t. I, p. 4o6,
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quelque détail, si fastidieux que I'exposé en puisse

être pour le lecteur. Ils nous éclairent tout au
moins sur les vraies conditions dans lesquelles se

produisit à Liège l'évolution de la vie publique. Une
comûrune laïque, naissant au seiu d'une ville ecclé-

siastique et voulant se développer librernent dans

tous les sens, se heurtait à chaque instant à des forrnes

sociales et à des droits légaux antérieurs. Ceux-ci se

défendaient avec énergie contre ses empiétements,
sans pouvoir r-ri la satisfaire par leurs concessions,

ni la décourager par leur r'ésistance. IJue antinomie
congéniale, si l'ot-t peut ainsi parler, mettait périodi-
quement aux prises, dans des luttes sans résultat
définirif. ces deux sociétés dont aucune l1e pouvait
exercer dans toute sa plénitude son clroit à I'existence

sans paralyser en partic le droit de l'autre. Plus
d'unc fois encore, nous assisterons à leur conflit
avant que l'expérience linisse ;rar suggérer le moYen

cle les mettre d'accord.
Au surprlus, les querelles au suiet de la u fermeté "

sont à peu près les seules manilestations de I'activité
politique liégeoise dont il soit resté trace dans les

documents écrits. IJn petit nombre d'actes d'ordre
administratif, voilà, pour la première moitié du
XIII" siècle, tout ce qui constitue les archives de la
Cité, et encore est-ce dans les chroniqucurs qu'ils
nous ont été conservés (r), Il faut faire exception

Q) Décernbre 1237. I'e Chapitre et la Cité s'accordent au suiet des degrés

qui sont entre l'église Saint-Lambert et le Marchê, et sur lesquels s'élèr'e le

Destroit des échevins.
40 mai 1240. Les échevins et le Conseil de la Cité déclarent que l'êvéque

ne peut réclamer le service militaire ni frapper monnaie qu'après avoir

obtenu ses ré6ales,

Aoril ,t 242, Les échevins et le Cooseii donnent un fossé Outre-Meuse à un

particulier.
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pôur un seu.l dossier présentant un intérêt incontes-
table: ce sont les pièces d'une enquête faite de rz4r
à rz44 pour établir quels étaient les droits de l'avoué
de l,iège. Elles nous permetteltt.de constater que ce
pefsonnage, le plus haut magistrat de la Cité au
XI" siècle, n'était plus désorrnais, si I'on peut
employer cette expression, qu'url avoué honoraire.
Destitué de tout son rôle par le maïeur, il ne gardait
qu'url certain nombre de droits fiscaux, auxquels
d'ailleurs il tcnait plus qu'à ses autres prérogatives.
L'enquête errt lieu précisément pour I'aider à les
faire valoir, mais elle nous apprend aussi que depuis
vingt-cinq ans ils ne lui étaient plus payés malgré
ses réclamations. Il est probable que, l'enquête
aidant et grâce à la protection du prince, le pauvre
homme sera parvenu à se faire restituer son dû,
mais ce point n'intéresse que lui, et I'histoire peut
se dispenser de s'en occuper (r).

Ce qui est plus intéressant, ce sont les orageux
débats provoqués à la même époque par ce qlr'on
pourrait appeler, d'une manière un peu ambitieuse,
la question de Cornillon. L'histoire àe cette maison
est comrre la reproduction en miniature de celle de
la Cité. Or y retrouve les âpres conflits qui ont si
souvent mis aux prises les bourgeois et le clergé, et
dont ce chapitre a exposé les péripéties. Il y a lieu
de retracer avec quelque détail cette page si curieuse
des annales de la ville de Liège.

Féw"ierl244, Les échevins et le Conseil déclarent que la nouvelle habita-
tion des Mineurs a été acquise par I'évéque et par eux tous pour cet ordre.

Jean d'Outremeuse, t. V, pp. z6r, 263,266,268.
(r) Les documents constituanr l'enquête de rz4r-rz-i-1 ont été publiés par

Polain, B/At, t. III, pp. zg7-3o4. On les retouve chacun sous sa date res-
pective dans Bormans et Schoolmeesters, tomes I et II.
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L'hospice de Cornillon avait été bâti par les
I-iégeois pctrdant lc premier tiers du XII" siècle,
sllr ul1 terrain qui leur ar.ait été cétlé par les pré-
rnorrtrés, (r) propriétaires, depuis rrz4, de toute lit
montagne (z). C'était une léirroserie rnunicipale :

pour y avoir entrée, il falla.it être né « ens les trois
fonts » (3), comme orr disait à Liège; on y recevait
cl'ailleurs non seulernent Ies ntalatles des deux sexes,
mais aussi les bien çr611s1115,, les haitiés. De tout
ternps, cette rnaison firt dotée avec la plus grande
Iibéralité non seulerlent par les bourgeois, mais
encore par les grands seigneurs clu pays, et comblée
cle fàveurs spirituelles p'rar les princes-êvêques et par
les papes. Cornme toutes les institutions charitables
ciu moyen-âge, elle avait Lln caractère à la fois
ecclésiastiqr,re et civil f'ous les pensionnaires de la

(r) Robert Lamberri, prieur d'Averbode, dans son Diaa Virgo tle Corten-
bosch (Liège 1856, p 86) résume comme suit une pétition de I'abbé de
Beaurepart et de son couvent au Conscil de Liège, et dont le texte français
était conservé de son temps, dit-il, aux archives de cornillon : Exponit deÉito
cum honore reverendus dominus abbas et conventus Belli Reditui quocl olim
permt_serint ctaitati in pede dicti montts contelii eæt,"ue'"e domutn et capel-
lam dotatam bonis et eleemosynis cirstum tam pro el,ephantiacis seu lepiosis
quam fratrib*s sants, quae Cornelii Montis appellata, et quod pertinuerit
ad ipsum abblatem et conventum denominare et instituere unum vel duos e
suis fratribus qui dictam capellam regerent et fratribus ac sororibus tam
sanis quam aegris inservircnt; quos ad beneplacitum revocabant et amovebant
quando necesse erât et alios ejusdem con'entus in ipsorum locum substi_
tuebant : qui fratres et sorores tenentur profiteri et observare regulam divi
Âugustini exemplo abbatis et conventus superioris, qui eandem piofitentur.
cum ergo plures religiosi dicti conventus praedicto regimini priôres praefa-
torum fratrum et sororum praefuerint prout ex documentiJ adjunclis, in
favorem antedictorum dominorum abbatis et conventus, apparet, etc.

(z) Les plus anciens titres de propriété des prémontrés ont été publiés par
Daris dans sa Notice htstorique sur l;abbage d,e Beaureqtù,rt, ù Liige @I;L,t IX, 1868, pp. 33r et suivantes).

(3; Bormans, Table d,es registres auû r.ecez d,e la Cité d,e Liège, recez de
r567, Sur la portée de l'expression, voir ci-dessus, p. 74.
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maisorl, qu'ils fussent malades ou haitiés, ne formaient
qu'une seule famille de frères et de sæurs sous
l'autorilé d'un prieur assisté de clercs et de prêtres
pour le ministère sacré. Le service des malades était
conûé à deux groupes de religieux et religieuses de
I'ordre de saint Augustin; lc premier avait à sa tête
le chef cie la maison; l'allire recounaissait l'autorité
d'une sceur qui portait le titre de prieure, mais qui
relevait elle-même du prieur. Le temporel était
administré par une commission de proviseurs que les
Liégeois élisaient tous les ans(r). On ignore d'ailleurs
la limite qui séçrarait les attributions cles prroviseurs
et celles clu prieur : selon toute apparence, elle était
restée assez flottante et n'avait jamais fait I'objet de
stipulations expresses : c'est cette circoustance qui
explique le conflit dont il va être parlé.

Vers r z4o, les sæurs de Cornillon avaient à leur
tête une prieure dont le nom reste attaché pour

(r) Toute cette orgâcisation antérieure à tzlz nous est connue non seule-
ment par I'acte ci-dessus analysé, mais encore par l'exposé substantiel qu'en
faitLeYita Jul,tanae p, 457c, et que ie crois devoir reproduire : Sciendum
igitur quod dicta domus non longe a Leodio distans à civibus Leodiensibus
ob hoc, ut dicitur, fuit specialiter instaurata, utLives Leodienses utriusque
sexus, qui leprae contagium incutrerent, ibidem reciPerent mansionem,
ipsius domus facultatibus sustentandi. In qua pariter viri et mulieres, sani et
incolumes admittuntur ut per personas sanas utriusque sexus, diversis et
opportunis officiis deputatas, necessitati infirmorum similiter utriusque sexus

congrue ministretur, utrique vero sexui suus habitus deputatus est. Viri
autem tam sani quam aegroti fratres, mulieres vero tam incolumes quam
infirmae vocantur sorores. Sororibus praeûcitur priorissa cui secundum
religionis suae ordinem tenentur obedire. Super omnes tamen fratres et
sorores domus constituitur prior, cui obediendum est ab omnibus ut praelato.
Sunt autem in dicta domo cum priore aliquanti fratres clerici et sacerdotes,

a quibus divina officia celebrantur. Et quoniam dicta domus a civibus Leo-
diensibus, ut dictuin est. extitit fundata, ipsi duos aut tres viros providos inter
se per tempora solent instituere, qui dictae domui debent in temporalibus
praesidere.
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l'éternité à l'uue cles fêtes les plusaugustes de l'Église.
C'était Julienne, la religieuse inspirée qui a fait ins-
crire la fête du saint Sacrernent au cycle de l'année
liturgique. Elle vivait encore, à cette clate, dans I'ob-
scurité de son humble ministère, traversée par les

mystiques lueurs des visions qui I'a;rpelaient à être
I'interprète du Ciel auprès des hommes. Après avoir
connu quelques années paisibles sous le prieur
Godefroi, elle avait vu, sous son successeur Roger,
commencer pour elle uue série de tribulations qui
ne devaient finir qu'avec la vie. Roger était ut1

simoniaque, il n'était pas eutré dans le bercail par
la porte, et, en con[ormité de la doctrine catholique,
la sainte ne pouvait pas le recounaître pour soll
supérieur. Voulant protéger les biens de la maison
contre ses déprédations, clle crut devoir mettre Ies

archives en lieu strr.
Le prieur eut le talent d'iutéresser les bourgeois à

cette querelle cle méuage : il leur persuada que leurs
droits sur la maison étaier-rt el1 cause, et que Julienne
avait volé leurs chartes. Excitées par lui, des bandes
de furieux coururent à Cornillon, envahirent le logis
de la prieure, qui avait eu le temps de fuir, et se

livrèrent au pillage, sans toutefois s'aviser de la
cachette ou la sainte avait mis Ies archives (r). Alors
le prince-évêque Robert de Thourotte intervint : il
fit faire une enquête à la suite de laquelle il relégua
le prieur simoniaque à l'hospice de Huy, et le rem-

(r) La sainte ne semble avoir guère cru aux droits de propriété des Liégeois
sur les archives de Cornillon, car son biographe lui fait dire à cette occasiotr :

Gratias Deo ! neque enim illi placet ut ipsi cives chartas noslras habeant et

domus haec servituti indebitae supponatur. Et elle se retire de la maison

disant: Neque enim chartas hujus domus petentibus aestimo conferendas,

P.{66.
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plaça par un jeune frère très recomlrlandable, tarldis
(u'il rappelait Julienne à Cornillon (r,1. Ensuite,
pour mettre un terme au malaise qui régnait dans la
maison, il promulgua un règlement qui attribuait au
prieur seul I'autorité, lant au temporel qu'au spiri-
tuel. Tout le personnel de la maison, laÏques et

clercs, devait lui obéir, mais il n'était élu que par
ces derniers, et I'immixtion des laïques dans l'élec-
tion suffisait pour la rendre nulle. Le prieur était

assisté d'un cônseil de douze membres qui formait
son chapitre et qui devait être composé exclusive-

ment c1e clercs ou de religieux. Le règlement inter-
disait de la mauière la plus sévère à tout pension-

naire de la maison de recevoir un office quelconque
de la main d'une autorité séculière, comme aussi de

saisir celle-ci des querelles et des dissentiments qui
pouvaient surgir entre frères (z)'

Chaque ligne de ce règlement était la négation des

clroits rever-rdiqués par la Cité' Il ne paraît pas toute-

fois que celle-ci ait protesté aussi longtemps que vécut

Robôrt de Thourotte. Mais à peine avait-il fermé les

yeux que les troubles recommencèrent lz46)' On

ôhar.ule nouveau prieur, on rappela son prédécesseur

simoniaque, et, comme Julienne persistait à lui refuser

obéissanôe, on fit de nouveau intervenir la Cité'

Derechef la sainte dut fuir devant la fureur des

Liégeois, qui coururent à Cornillon détruire I'oratoire
bâti pour elle et se livrèrent à mille violences 13)'

Il ,â sans dirc que le règlement de Robert de

Thourotte disparut daus cet orage. Son successeur,

(r) Yita Jultanac, p. 466.

irj v, r. texte de cei acte dans Bormans et Schoolmeesters, t' I' p' 434'

(3) Yita Jul,ianae, p, 468.
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Henri cle Gueldre, tle crut pas qu'il y eürt lieu de
compromettre les clébuts de son règne pour utl
intérêt si rr-récliocre : il se hâta d'apaiser les Liégeois
en lcur accordant le règlement du 14 novernbre 1247,
qui constituait une transaction el)tre le point de vue
absolu des clercs et les exigences cles laïques. La
gestion du temporel était confiée à des proviseurs
laïques, la direction spirituelle, comme par le passé,
au prieur, mais toutes les charges étaient à l'élection
des frères et des bourgeois, avec cette réserve que le
prieur devait être présenté au Chapitre de Saint-
Larnbert et confirmé par l'évêquc cte Liège. Les
proviseurs rendaient leurs comptes à chaque réqui-
sition, devant des conrrnissaires nommés par la
Cité, mais ils n'avaient aucune autorité sur les deux
congrégations religieuses, qui déperrdaient exclusive-
ment de l'évêque (r).

Ainsi fut terminé le clifférenc-l. C'était un rriomphe
pour la Cité : elle faisait une lbis de plus prévaloir
son principe : souveraineté des laïques dans I'aclmi-
nistration du temporel, reconnaissance de I'autorité
religieuse dans les matières purement ecclésiastiques.
Quant à la sainte dont la paisible existence avait été
entraînée dans cet oragelrx conflit, elle ne devait plus
revoir la maison otr Dieu I'avait visitée, d'abord par
des visiôns célestes, ensuite par des épreuves cruelles.
Poursuivie, semble-t-il, par I'intplacable ressentiment
de ses enuemis, elle connut toutes les amertumes de
I'exil; après avoir fui de proche en proche à Huy,
à Namur, à Salzinnes, elle alla expirer à Fosse, le
5 avril rz58

(r) V. te texte de l'acte dans Bormans et Schoolmeesters, t. I, p. 53o.
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Aujourd'hui, Ia paix règne sur ia montagne de
Cornillon. Aussi solitaire qu'il y a sept siècles, elle
ne porte que des retraites n-ronastiques. Les Petites
sæLlr.s des pauvres soignent leurs vieillards sur la
hauteur où reposa la dépouille impériale de Henri IV,
et, dans le bas, les carmélites égrènent leurs prières
là or\ Julienne eut l'ineffable vision. Les descendants
des Liégeois qui venaient pleurer I'empereur excom-
munié et chasser la vierge inspirée ne gravissent plus
la colline que pour aller, I'un après I'autre, prendre
possession de leur clemière demeure dans le cimetière
de Robermont. Et, planant au-dessus du souvenir de
lant de vaines agitations qui n'ont en rien servi le
progrès sociarl ni le bonheur des individus, la Fête-
Dieu survit seule à ce lor-rg et orageux passé, reliant
le Ciel à la terre et réconciliant tous les hommes
dans la joie du culte eucharistique.

-J.



CHAPITRE VII

PATRTcTENS ET pLÉBÉrpNs e lrÈcr.

Le moment est venu de suspendre le récit des
événements pour étudier, dans Ie fonctionnement
intime de sa vie, le monde communal dont l,activité
extérieure a seule jusqu'ici frappé rrotre attention.

Où se trouve le foyer de cette activité? euelle part
prennent à Ia vie publique les diverses classes de la
population ?

C'est le Conseil qui administre, d,accord avec
l'échevinage. Le Conseil est choisi par tous les
cittrins, mais seulement dans Ia haute bourgeoisie.
[,es échevins, les maîtres, les jurés ap]rartiennent
tous à cette classe. L'ensemble des autorités qui
administrent et gouvement la Cité sont du même
milieu, qui est le patriciat. Il n'en est pas autrement
à Liège qlte partout ailleurs. Toutes les communes
du moyen âge onr commencé par le régime aristo-
cratique.

Il n'est pas difficile d'en dire le pourquoi, parti_
culièren-rent en ce qui concerne la Cité cte Liegô.

On I'a vu, c'étaient, à l'origine, les échevins, c,est_
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à-clire les membres des grandes familles patriciennes,
qui avaient en mains le gouvernement de la Cité.
Lorsqu'ils crurent nécessaire de s'adjoindre un cer-
tain nombre de prud'hommes pour expédier les
affaires administratives, ce fut naturellement'parmi
les patriciens qu'ils les recrutèrent. Associés à Ia
gestion des intérêts communaux, les patriciens vou-
Iurent davantage et créèrent à un rnoment donné Ie
Conseil, qu'ils composèrent de membres de leurs
familles.

La commune étant donc leur æuvre, ils en avaient
naturellement le gouvernement. Nul ne songeait,
dans les classes populaires, à leur contester ce privi-
lège, qui n'était encore qu'une charge, tout au plus
un honneur. On peut même croire que les petits
étaient fiers d'avoir un Conseil composé des familles
les plus éminentes de leur ville, et qu'ils leur savaient
gré de se dévouer au bien commun. Car la commune
fut, dès I'origine, Ia protectrice de tous les citains et

non seulement des grands. En analysant plus haut
la charte de tzo8, noüs avons pu llous convaincre
que les libertés instaurées à Liège n'étaient pas le
privilège de I'aristocratie. mais le bien commun de
tous. Il n'y en avait pas une seule qui fût réservée à

une classe d'habitants plutôt qu'â une autre (r). Les
noms même de grands et de petits ne sont pas pro-
noncés dans la charte. Les petits se sont trouvés
aussi à I'aise que les grands dans l'atmosphère d'au-
tonomie qui régnait à l'intérieur de I'enceinle mu-
raillée. C'est 1à qu'ils ont secoué la chaîne du servage,
et qu'ils sont arrivés à la pleine possession de leurs

(r) V, ci-dessus, pp. ro4 et suivantes.
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personnes avcc la libre disposition de leurs biens. Ils
y vivent sous la protection d'un tribunal urbain qui
les garantit colltre tor:te juridiction extérieure. Leurs
devoirs envers le prince sont llettemcnt déf,nis par
un acte constitutior-rnel qui ne laisse pas de place à
l'exercice d'une autoriré absolue. -fout ce qui fait
d'eux les libres bourgeois d'une ville librc, toute la
somme de bien-être dont ils jouissent, toute la dignité
personnelle dont ils ont le sentiment vif et profond,
ils les doivent au régime turélaire dont la direction
est dans les mains du patriciat. Sans doute, ils sont
exclus de la direction des affaires, mais ils ne pensent
pas encore à s'en plaindre, et c'est à peine s'ils s'en
apercoivent. Ils apprécient trop les bienfaits du
régime communal pour que l'inégalité politique leur
paraisse une injustice. On peut affirmer gue leur
conception de Ia Cité ne dillerait pas, à cette dare,
cle celle que s'en faisaient les grands eux-mêmes,
Si l'on eût interrogé les uns et les autres, nul doute
qu'ils se fussent trouvés d'accorcl à se figurer la com-
mune sous la forme d'une vaste associatior-r de défense
mutuelle, composée d'une multitude qui peine dur
pour gagner le pain quotidien, et d'une élite qui a
assez de ressources et de loisirs pour se dévouer à la
gestion du patrimoine commun.

C'est cette phase primitive, si intéressante et si
ignorée de I'histoire communale de I-iège, que le
présent chapitre essayera de mettre en Iumière.
Ce sera une étude sur les classes sociales de la Cité
jusqu'à la fin dr-r XIII" siècle, sur leurs relations
entre elles et sur leurs rôles respectifs dans les
manifestations de la vie publique.

A Liège, comme dans toutes les communes du
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moyen-âge, la population se partage en deux classes
qui jouissent des mêmes droits civils, rnais dont la
prernière seule exerce dans leur plénitude les droits
politiques. Tous ont la qualité de bourgeois ou,
comme on disait ici, de citains (r). Mais la différence
est profonde entre les grands et les petits (z), ou,
pour parler comme alors, entre les gens de lignage
et les gens de métier (3). Les premiers constituent
le patriciat, qui est l'aristocratie dirigeante; les autres
sont Ia fflasse gouvernée, la plèbe exclue des fonctions
publique, le contrnurz, comme on disait (4,1. Ce qui
distingr-rait les deux classes l'unc de l'autre, ce n'élait
pas la naissance, c'était la situation sociale. Et celle-
ci se reconnaissait à la profession.

Appartenaient aux grands tous ceux qui n'avaient
pas besoin de dernander le pain quotidien au favail
manuel (5). Étaient rangés parmi les petits tous « les

(r) A rnoins toutefois qu'on ne veuille soutenir qu'à l'origine la qualité de

citain, comme à Rome celle de ciots optimo iure, appattenait aux seuls
patriciens. Il ne manquerait pas d'exemples dans 1'histoire des aulres

communes pour appuyer certe thèse.

(z) Dans nos sources narratil'es, 1es premiers s'appelaient tttstgtt:s ou

noaj ot" e s, 1es antres pop r r, la r e s ov mitt or e s.

(3) Ce sont, paraît-il, les désignations oflicielles; ie les trouve dans un acte

de r345 (BS.\Ar, t. XIV, p. :a3).
(4) Le conun,un,la contnuu'ti.üed, sor.rt des espressions d'usage courant <lans

les diplômes et dans Jean d'Outrernelrse pollr désigner le parti populaire,
ou, pour mieux dire, I'ensemble de tous ceux qui n'appartiennent Pas au
patriciat; il a pour corr'élatif, en latin, le reutre colntntuÉ et le substantif
cotnrnut'tilcts, que l'ou trouve régulièrement employés par Warttant, plus

rarement par Hocsem, 11 en est de méme dans les villes françaises, c-1. Lu-
chaire, p. z16 : « .\ cette époque (XI\/e siècle), la classe inférieure des cités

libres, la plus nombreuse, se doune Presque partotlt le nom de cornn'ùùne

ot de ctmmr,tnauté, pr opposirion à la classe des gros bourgeois, des

échevins». De mêmeen Âllemagne, v. Maurer, t. II, pp. 5r6-52o. Cf. portr
Dinant, Pirenne, Constittttiott de Dinant a.u moyell âge' p,35: « Par opposi-
tion à ce patriciat, les autres habitants forment le commun, la conununauté >>.

(5) Ils sont parfois appelés, Pour cette raison, 1es ottosi :'|am de maiori-
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gens laburarls de communs lnestiers », comme dit
Hemricourt (r), c'est-à-dire tous ceux qui devaient
travailler de leurs mains pour vivre, eu'ils fussent
d'ailleurs patrons ou simples ouvriers. C'est donc
l'obligation du travail servile qui constituait la ligne
de démarcation flottante et assez vague entre le
patriciat et la plèbe. L'aristocratie liégeoise reposait
sur la richesse : c'était à proprement parler une
ploutocratie (z).

En examinant de près les éléments constitutif's de
cette classe, on s'aperçoit qu'elle se composait
exclusivement de propriétaires et de marchands.
Encore ne faudrait-il pas faire entre ces deux caté-
gories une distinction trop nette, car ces propriétaires
étaient eux-mêmes des marchands, et ces marchands
ne laissaient pas d'être des propriétaires. Mais la
propriété foncière et le commerce étaient les deux
sources de leur richesse et elles ne doivent pas être
confondues, bien qu'elles viennent se déverser dans
le patriciat comme dans le réservoir commnn de la
prospérité urbaine.

bus sive otiosis quam de ministerialibus ipsius opidi incolis, dit un acte de
Saint-Trond en 136r, dans Bormans et Schoolmeesters, t. IV, p.35o. (Je
crois devoir faire remarquer a'-l lectenr qrte le mot ntinisterialis n'a plus ici
son sens médiéval, rnais qu'il signifie simplement hom,me de nzétter et s'op-
pose exactement à otrosus).

(r) Hemriconrt, Mit'otr', p. 37.
(z) 11 y a un texte de H.:csem qui est significatif à cet égard : A. rzgg inter

insignes Holenses et divites etiam populares et commune vulgus seditionc
exorta, écrit-il p. 333. Il y a 1à deux catégories de grands : ceux qui le sont
d'ancienneté, et les enrichis de fraîche date; ils sont uois pour lutter contre
le peuple. Cf. à Andernach en t t7r, i'archevêque décidant que les échevins
seront choisis « ex prudentioribus melioribus et potentioribus civium » et
aioutant que celui qui serait tombé dans la pauvreté ne pourrait être admis
à cet ofÊce (in paupertatem reclactus minime hoc ofÊcium explere valeat)
Pirenne, Constit, d,e Dinant a,u rno!/en ûge, p. 20, îote 2,
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L'histoire de la propriété foncière à Liége est
plongée dans les ténèbres (r). Nous savons toutefois
qu'au VII. siècle l'Église était l'unique propriétaire
de tout le sol du domaine de Liège. Les Liégeois ne
furent donc dans l'origine que les masuyers er les
censitaires de l'Église. Toutefois, dès le Xll" siècle,
tout citain de Liège possédeit sa maison à titre
héréditaire. Peu à peu, la possession se transforma
en propriété. Quand et comment? On I'ignore. tl
est permis de croire que les citains acquirent la
propriété au fur et à mesure qu'ils co_nquéraient la
liberté. Le prernier acte par lequel nous connaissons
I'existence de la commune de Liège est aussi le
premier qui nous rnontre un Liégeois disposant de
sa maison cornme d'une propriété et I'aliénant libre-
ment (z). Un jour vint oir l'on lle paya plus le cens
foncier qui était le souvenir de I'ancienne servitude.
On peut encore suivre à la trace cette longue évolution
dans les actes de la cour allodiale de Liège, dont
beaucoup de membres sont des citains. Ils portent le
double titre, en apparence contradictoire, d'alluins,
Cest-à-dire de propriétaires et d'hommes delle q-se
Dieu, c'est-à-dire de censitaires de l'Eglise de Liège.
Ces censitaires se trouvent convertis en propriétaires
et leurs tenures censales en alleux, c'est-à-dire en
propriétés libres de toute redevancer pâr I'action
lente et prolongée du droit urbain (3).

(r) Sur 1'histoire de la propriêté fonciêre daus les villes, il faut consulter
W. Arnold, Zur Gesclüchte des Eigenthunts itt den deutschut Stddten,
Bâle r86r, et C. Desmarer, Ëtude st.l. la propriété foncière tlans lcs,.-illes
du moyen ù.9e, Gand et Paris, r8g8.

(z) Lcodium, tgo7, p. :, acte de r r85.
(3) Sur 7es honzmes delle cyse Dtett.,v. A. Wohlwill, pp, t7b et suivantes.
<< Dans certains endroits, comme à Liège, l'expression allotlitutt désigne

1

I

i

1
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La classe des grands bourgeois fut fort enrichie
par la découverte de la houille, qui augmer-rtait la
valeur de la propriété foncière. Beaucoul'r d'entre
eux prirent à ferme I'exploitation de houillières
dans les terres appartenant à des églises ou à des

abbayes. Le tréfonds restait à la rlaison ecclésias-
tique, les produits du travail, après défalcation de la
rente à payer au pro;rriétaire, échéaient à I'exploi-
tant. Au XIII'siècle, nolrs rencontrons, parmi
les " charbonniers " de Liège, les représentants des

principaux lignages de la Cité : les Saint-Servais_,

ies Ilé, lcs Surlet (r). Et plus tard, au XV", c'est
un grand propriétaire de houillières, c'est Wathieu
d'Athin qui sera, pendant quelque temps, l'arbitre
cle la vie publique dans la Cité.

Si importante que fûrt, au point de t'ue de la produc-
tion de la richesse, I'exploitation des houillières, le

corrrûrerce était encore plus productif. Le comtnerce,
c'est-à-dire Ie commerce en gros, était une profession
aristocratique dans Ies villes du moyen âge. Il ne

portait guère, à vrai dire, que sur trois objets : le
drap, le vin et l'argent. Les trois professions de

hallier, de vinier et de changeur, cornme on disait à

les biens d'une église, méme accensês; les censitaires, en se plaçant au Point
de vue de leur seigneur foncier, appellent leurs tenures de ce nom, et ceux

qui composent ta cour foncière s'intitulent homines al,lodiales et d,e casa Dei
ou alluens jugeans entre Sainte-Marie et Saint-Lambert » G Desmarez,

Étuda sut'ta propriété foncière dans les oil,les d'u moyen'd.ge, p. 82,
M. Pirenne, êcrit (BARB rgoS p 6r) : (( C'est une erreur, à mon sens, que

de voir dans les hommes del,l,e chEse Dieu des propriétaires La cour

allodiale n'est au fond qu'une cour de tenants ». Disons plutôt qu'elle

I'a été cl'abord, mais. qtr'elle s'est lran§formée peu à pctt.
(r) Bormans et Schoolmesters, t. II, p. 3o3; Schoonbroodt, Inaentatrc d,es

archiues d,u ÿal, Saùtt-Lambert, not 393 et 398; Cuvelier, Yal, Benoît,p, 482

et 529; de Bormau t. I, P 88.
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Liège, étaient des professions aristocrariques (r), et
elles comprenaient à peu près I'ensemble dr.r patriciat
liégeois, si I'on y aiouîe les possesseurs de houillères.
Les halliers (z) ou marchands de drap devaient leur
nom à ce que, de temps immémorial, ils vendaient
leurs marchanclises dans une halle qui leur apparte-
nait et qui était située sur le Marché (3). LL^ drap
qu'ils vendaient, ce n'étaient pas les modestes étoffes
fabriquées par les drapiers indigènes : ceux-ci ven-
daient eux-mêmes leurs produits. Les halliers de
Liège vendaient dans leur halle les draps fins de
Flandre; ils vendaient aussi Ia laine c1'Angleterre,
qu'ils faisaient venir par grandes quantités et qu'ils
allaient acheter sur placc; le lignage des Neuvice
devait sa fortune à ce trafic (4), et nous connaissons
un autre patricien de Liège, l'échevin de Coir, qui,
vers I z4g, le pratiquait assidûment (5).

(r) De méme à Cologne. V. Maurer, r. r, pp. 327 et3z8.
(:) Ce nom est e:nplo)'é pour la première fois, en opposition à celui cie dra_

pier qui désigne les fabricants indigènes, dans un règlement d,Adolphe de la
I\{arck pour le métier des drapiers, qui est du rer février r3zq. BSLI,W,
t. V, p. r84, et Bormans et Schoolmeesters, t. lll, p., s6B. Il est employé
couramment par Jacques de Hemricourt dans son ll#o#,

(3) C'est cette halle qui fut pillée_ eî \2t2, par les Brabançons, V, ci-dessus
P, r2o.

Elie êtait située au Marché, tandis que celle qui fut bâtie en rrog pour 1es
drapiers était située en Saint-Johanstrée (aujourd,hui Féronstrée). ôf. I,acte
cité ci-dessous : « Que désormais ne soit nulx qui, en nostre dicte cité de
Liège .. vende drap à taille fours des dois halles de nostre dictc citeit, assavoir
est la halle qui, sie! tleleis l,e nnrchiet d,e Liège et l,autre hall,e Eri siet eî
SainçJohanstrêe » BSLLW, t.V, p.48r. Dans Bormans et Schoolmeesters,
III, p 266, les mots soulignés ont ôté omis par inadverdance, ce qui rentl 1c
passage inint"lligible.

(4) De Borman,t. I, p.71.
(5; « l.a marchandise que Giles del Cur maine et rameine d,Angleterre »

n'est très probablement que de la laine V. ISLLW, t lX, p. r7.1 loù il faut
corriger lrur en OLr.r.) Sur Gilles de Coir, lire 1a notice de M. de Borman, t. I,
p. gr. IJ. autre patricien, l,ouis Snrlet, meurt en A,gleteterre (IIemricourt,
Guerre, p, z3ri.

l
,!
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Les viniers (t), comme les halliers, dédaignaient le
commerce des produits indigènes : celui-ci était aban-
donné au métier des vignerons ou cotteliers, qui pro-
duisaient les crus liégeois sur les côteaux de la
Meuse. Eux, ils vendaient en gros les vins étrangers,
qu'ils faisaient venir de la vallée du Rhin, parlicu-
lièrement de I'Alsace (z) ou encore des collines de la
Bourgogne et des plaines du Bordelais (3).

La troisièn-re des professions patriciennes était,
avons-nous dit, celle des rnarchands d'argent ou
changeurs. Nous ne somûles malheureusement pas
renseignés sur eux Ils forn-rèrent de bonne heure
uue espèce de gilde ou " frairie , 6vss deux maîtres
annuels, à laquelle le maièur et les échevins accor-
dèrent en 1338 une existence légale en approuvant
leur règlement (4). I.a professior-r était lucrative, et
les changeurs de Liège semblent avoir joui d'un bon
renom, car c'est chez eux qu'ell tz46le pape déposa
r5ooo marcs destinés à encourager les partisans de
Henri Raspon (5). Le petit peuple, toutefois, ne les
tenait pas en haute estime, à preuve les noms cle

Tirebourse et de Maille à Maille sous lesquels il en
désignait certains. Les changeurs de Liège ne se

préoccupaient pas beaucoup de la popularité, mais ils
défendaient avec énergie leurs privilèges et faisaient
une guerre acharnée à la concur!:ence étrangère.
C'est à leur instigation sans doute qu'ell r3o3 l'évêque

(r) C'est I'expression employée régulièrernent par Jacques de Hernricourt
pour désigner les marchands de vin.

(z) C'est ce qu'on appelait à Liège les vins d'Assay,
(3; Sur le commerce de ces crus étrangers, voir plus loin, au chapitre XV.
(4) V. ce document à 1'Appendice I.
(5) Chronica Regia Colonierisrs p. 289.
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Adolphe de Waldeck fit briser les maisons
Lombards et les chassa de la Cité lr).

r6r

des

Je crois bien faire en donnant ici la liste des patriciens cle Liège qui, au
XIlle et au XIVe siècles, ont e-xercé une des trois professions aristocratiques
dont il est question. Je I'ai dressée principalement d'après le Miroir des
Nobles d,e Eesbaye de Jacques de Hemricourt, en y aioutant quelques noms
sur lesquels f'étais renseigné par d'autres documents :

Helr.re ns,

.Iean Festeau, Mîroir, p, zi5
Colard Flockelet, o. c, 238.
Jean Gilman, 3r7.
Jean de Hemricourt, r ro.
Jean de Melz, tz.
I{enri de Neuvice, 277.
Jean Paniot, r5o.
.leau Remacle, 343.
Jacquemin de Theux, u75.
Gilles de Metz, r3r6 (Poncelet, l'iefs tl,'Adolphe tle La Narch, p. 17r),
Jean Flokeles (Id. o. c., p. 336).
Thierry Flokeles (ld. o. c., p. 3+3).

Vt"-tnns.

Collard Bakenh en, Miroir,256.
Jean de Coir, r48.
Thomas de Hemricourt, rz8.
Jean de }Iollogne, z6r,
Jean de Lardier, r65.
Raudouin du Lion, u75.
Evrard del Low, 6o.
Alexandre 1e Preudhomme, 3 r7.
Olebreckr 3zz.

(r) llocsern, p, 338. Hic Aclolphus Lornbardos nsurarios, quos scabini Leo-
dienses lucri gratia confovebant, ârmatlrs non clÿpeo vet galeà, sed mitrà et
baculo pastorali, fractis domorum suarum tbribus a civitate penitus extirpavit.
Le passage cle Hocsern est iùtéressant, parcequ'il nous montre les dispositions
de l'échevinage par rapport au patriciat, dont les changcurs font partie.
Brusthem, dans Chapeaville, t. r r, p. 338, dit qu'r\dolphe agit en exécutiou de
la bulle de Grégoire X, qui venait d'arriver à Liège en septembre r3or.

)
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On ne connaît pas le nombre des f'amilles vouées
à I'exercice des trois professions patriciennes. Peut-
être, si I'on était mieux renseigné sur leur arbre
généalogique, se ramèneraient-elles presque toutes
aux cinq grands lignages que nous rencontrons, dès
I'origine de Ia Cité, établis dans les vinâves cismo-
sans : les Saint-Martin, les Saint-Servais, les Neuvice,
Ies lle, les Surlet. L'instabilité des noms des familles
bourgeoises jusqu'au Xl\r" siècle rend fort difficile
une constatation de ce genre : cependant, nous
savons que les de Colr et Ies de Hollogne sont des
Saint-Martin, que les Le Bel, les de Brabant, les

Jean de Lardier, r33ô (Poncelet, Fiefs cl,'Àtl,ol.phe de La March, p. +3r).
Evrard delle Ramée, en r3z5 lPoncelet, fnoentaire de 8. Pierre, p. 32,.
Wéry de Cressant, en r389 (Jd. tbitl,, p. gg\.
Guillaume de Brouck de Bellincourt, en r4or (Id , ibid., p. r24).

Csaxcauns.

Pierre des Balances, Ntroir, zr4.
Gillard del Cange, 6o.
Guillaume de Grâce, 258

Bertho de Horion, 3:r.
Thomàs de Jehay, r4r.
Lambert de Lens, r3r.
Godefroi le Puissant, 83.
Jean du Ratier, 3rr.
Gilles Rigo, zr3.
Gilles de Rocourt, r 46.
Jean de Vaux, z5g.
Abraham de Waroux, 247. i
Lambert de \[rarorx, dit Maille .

à Maille, 3r7. t

Henri de Cologne, et r37z (Cuvelier, Val Benott, p 5tz).
Renier de Bierset, en r384 (Poncelet, Irutentaire cle Saint-Piert a, p. g3).
Wyet de Lovencbi, Lombard, en r389 (Poncelet, ibid,p. gg).
Goffin Lourdo. en 132.1 (Poncelet, Fiefs d,'Adolythe de La llarck, p. zgz).
Pires dit del Cheval le viel cangoir de Liège, Lombars en r33o (Bormans

et Schoohneesters, III, p. 3+3).
Jean Surlet, frère de Radoux Surlet de Féronstrée, Schonbroodt, ftr.err-

ttr.ire tle Saint Lambert , n, 771, en r -1(i r .
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Crasmadar, les d'Anixhe et peut-être les Del Cange
appârtiennent au lignage d'Ile, que les Polarde et
les de Charneux font partie de celui de Neuvice et
que, selon toute apparence, Ies de Dinant sont issus

de celui de Saint-Servais (r). Voilà donc I'aristocratie
liégeoise groupée en un petit nombre de lignages
fort ramifiés. C'est parmi eux exclusivement que se

recrutent les échevins (z); c'est eux aussi, il n'en faut
pas douter, qui fournissent à la Cité ses maîtres et

ses jurés (3).

(r) Je ne puis naturellement pds entreprendre ici la démonstration de ces

faits et je me borne à renvoyer aux listes scabinales de M. de Borman.
(z) Voici, établie d'aprês les notices cle M. cie Borman, la liste complète

des familles scabinales de Liège peudant les années rz44'r3rz, Les chiffres
placês derrière les noms indiquent le nombre des échevins fournis par chaque

famille.
Saint-Servais,5 Coclet'

Lardier,5 Chabot.

Neuvice, 4 delle Fosse

Saint-Martin, 3 de Hainaut
de Coir,3 de Cerf
§urlet,3 PiPeiet

del Cange, 3 delle Fontaine

d'Ile, 3 Baré

delle Ramée, 2 de Dinant
Boveaz, z Rigo
delle Ruelle Le Bel

del Low d'UPignY
Maton de Charneux

Crasmadar ) ^. Skilhet
Godon i lreres' d'avesnes

Le Fou
d'Aniz
Oveis
del Falcon

frères.

de Binche
de Laveux
de Solier

(3) Voici une liste bien maigre des maîtr.'s de Liège depuis r r85 iusqu'à la

révolution de r3rz:
r r85 Renier Sureal. Renier Sureal.

Henri Crekilhons. Henri Crekilhons (r).

ttgT Winand de Souverain-Pont' rz3r-32 Gilles.

(l) L'ûn tlo cô8 troiÉ meltros sppsrtiont À I'uuo deÀ eÙn6eB précddente!'
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Ces lignages remontent bien au-delà des origines
de la commune. Celui d'Ile apparaît dans les docu-

Alexandre. r3o5 Henri de Saint.Servais'
rz4z-43 Pierre de Skendremale, r3o9 Le même.

Jacques de Saint-Martin, r3r r-rz Jean Surlet.
n76-77 Lambert delle !'osse. Jean le Moine' tanneur.

LouisdePilechoule. r3rt-r3 JeandeSaint-Martin,échevin'
r3o4 Gilles del Cange, Jean du Pont.

Je dis qu'à part Jean le Moine et Jean du Pont, maîtres plébéiens en vertu
du régime de parité établi en t3oz, lous ces maîtres aPPartiennent aupatri'
ciat. C'est certain pour Jacques et Jean de Saint-Martin, Gilles del Cauge,

Lambert delle Fosse, Henri de Saint-Servais et Jean Surlet. - Pierre de

Skeudremale est un chevalier et a étê échevin de Liège de 136r à r38z (de

Borman, t. I, p. rr r). Pour Louis de Pilechoule, il est, avec des échevios et
le clerc communal, arbitre pour préparer la Paix des Clercs; un de ses des'
cendants, Guillaume de Pilechoule, épousera la veuve du vaillant chevalier
Jean de Flémalle. (de Borman, t. I, p. r7o). A tous ces traits, il faut recon-
naître un patricien. Il n'y a rien à dire de Gilles et d'Alexandre, dont la famille
reste inconnue; quant à Renier Sureal" à Henri Crekilhon et à Winand de

Souverain-Pont, ie les revendique aussi pour le patriciat. Renier Sureal,
maître en r r85 et en r r97, reparaît encore dans un acte de r r9o' où il figure
seule avec le maieur et avec Henri de Cologne à la suite d'une longue liste
de témoins ecclêsiastiques (Bormans et Schoolmesters, t I, P. rr7), et dans

un autre de rzo4 où il est un des trois seuls bourgeois cités comme têmoins.
(BIJ,L, IX, p. 352). Ne pourrait-il pas être du lignage des Surlet? Sureal:
Surel (Surellus) aurait pour diminutif Surelet (Surlet) comme Radoux, Rade-
let,Wathier,Wathelet, etc. Je constate qu'en eftet, le « seigneur Cilles Surlet »,

chevalier, porte l'un et I'autre nom; il s'appeile tour à tour Surlet, Sureal,
Surias, Sureaus, Sureles, Surelet. V. la Table do. Cartul,aire de Val' Benoü,
par J. Cuvelier. Pour les Crekilhon, i'ai prouvé leur filiation paticienne
dans ma Note add,itionnel,le sur Eenri rtre Dinant (BARB, tgoù. Reste le
seul Winand de Souverain-Pont sur lequel ie n'ai pas de renseignement Posi-
ti{ mais qui est probablement un Neuvice.

Voici mes raisons :

La famille de ministériaux dite de Pont est représentée dans nos documents

Par :

L'échevin de Pont ro3r (Cartul. inéd. de Saint-Barthélemy).
Godescalc de Pont, clerc, ro78 (o. c.).
Lambert de Pont ro78.ro96 (o, c. et charte d'Otbert).
Thierry de Pont, son fils ro95-r r3r (Chartes de S. Jacques et de S. Laurent).
Les de Pont disparaissent ensuite totalement et Peu après nous voyons aP'

paraître eî tt77 Nicolas de Superiori Ponte en 1185, Hellin de Superiori
Ponte et son frêre Gérard (Bormans et Schoolmesters, t. l, pp. ro6. to7 et

charte inédite de Saint-Jean) et, en l I97, Winand de Superiori Ponte, maîfe

I
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ments dès ro76 (t); il est représenté en rr85 dans Ie

tribunal des échevins et dans le corlseil commuual à

la fois (z).
Les Neuvice peuvent se vanter d'une antiquité plus

haute encore si, comnte j'ai lieu de le croire, ils se

rattachent à une famille que nous rencontrons en

ro3 r, sous le nom de de Pont, et en I t77, sous celui
de Souverain-Pont, pour prendre à partir de tzrr
celui sous lequel elle est restée connue. Ce lignage a

fourni à la Cité qLlatre échevins et un de ses premiers
rnaîtres.

Si les autres sont llentionnés plus tard dans les

chroniques (3), il est peu probable qu'ils soient plus
récents dans la vie, et noLIS savons que c'est préci-

sément le lignage de Saint-Martin qui fut, jusqu'au

de la Cité (Schoonbroodt , Val, Satnt-Lantbert,t. I, no r4). Je dis que ces deux

lignages n'en forment qu'un : à la date de to3t, Pont ne Peut désigner gue

le-Souverain Pont (sur lequel v. Gobert, t' III, p. 524 et non pas le Pont des

Arches, qui n,était peut-étre pas encore construit à cette date (il le fut entre

roz5 et rà38;. Il est inutile d'aiouter que I'épithète de Souverain n'est apparue

qu'après la construction du Pont des Arches. M. Gobert, il est vrai, croit à

t antZriorité de celui-ci. et invoque le nom de la rue du Pont, qui y mêne'

Que le lignage de Pont ou de Souverain-Pont doit êre tenu pour identique

à celui de Neuvice, c'est ce qui résulte d'abord de l'équivalence des noms, le

même vinave ayant été désigné tour à tour par I'un et par l'autre' I Item

portaient chil de vinaule de Nouvis condist maintenant le vinaul de sou-

verain-Pont d'azur à croisettes recroisettées d'or. » dit Hemricourt, Miroir'
p. z6o. Le nom de Souverain Pont n'apparaît plus après r r97; celui de Nzu'

vice surgit dès r z r r. Les Souverain Pont sont, comme les Neuvice, tles minis-

tériaux fils sont de plus, dans les actes de r r85 et de t 197' au premier rang

des laiques de la Cité.
(r) Godescalcus de Insula clericus. cartulatre m,anttscrit de Saint-Barthë-

lemy, à ta bibliothèque de l'évêché de Liêge.
(z) Acte de rr85 dans Leod,ium r9o7, p. 3.

i3j ft"oui." en r2rr. Schoonbroodt, Ya!, Saint-Lambert, t' l, no 39' -
Saint-Servais en tz6o, ou en 1235, si on peut, avec M' de Borman, l, P'74,
considêrer Alenander de Ectl,l,a comme un Saint-Servais' - Saint'Martin en

1244. Cuvelier, Val, Benott, P. toB.
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milieu du XIII" siècle, Ie plus considérable de la
Cité (r). La plus ancienne de nos lisres scabinales,
celle de rz4,l, <,ffre deux noms de ce lignage(z), et il
y a un Saint-Martin parmi les dix maîrres de la Cité
que nous connaissor-rs avant le XIV" siècle (3). Le
lignage de Saint-Servais ne le cédait guère en impor-
tance à celui de Saint-Marrin : il a cinq de ses
membres sur les listes scabinales de ::44 à 13r z (4),
et un autre est maître de Ia Cité à deux reprises, en
r3o5 et en r3o9 (5). Il faut encore menrionner au
premier rang les de Lardier qui, comme les Saint-
Servais, ont fourni cinq échevins entre lr,44 et t3rz,
les Matton de Hors-Château, qui portent les armes
de leur vinâve et semblent être la principale famille
de ce quartier, les de Cologne, établis dans la paroisse
de Saint-Jean-Baptisre, dont ils sont les patrons (6),
et qui ont un de leurs membres dans le Conseil coffr-
munal en r r85 (7), les del Cange, qui doivent leur
nom à leur profession et dont certains membres
joueront un rôle retentissant dans Ies troubles poli-
tiques de Liège, et enfin les Surlet qui, apparaissant
au XIII" siècle, éclipseront tous les lignages anté-
rieurs, et jouiront dans la Cité d'une popularité sans
pareille (8).

f)eux de ces Iignages ont eu une fortune assez rare :

celui des Surlet est venu, en r83r, expirer sur les

(r) V. ci-dessus, p. 64,le passage de Jacques cle I{ernricourt sur le lignage
de Saint-Martin,

(z) J. Cuvelier, Cartulcdre de Val tsenoît, p ro8.
(3) Diplôme conservé dans Jean d,Outremeuse, t. V, p, z6g.
(4r V. de Borman. o. c., passim.
(5) V. le méme, o. c,, t. I, p. 98.
(6) V. la note r de la p. Â7.
(7) Leod,ium,'rÿ7, p. 3.
(8) Hemricourt. Miroir pp, 2og-21r.
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marches du trône de Belgique en la personue du
régent baron Surlet de Chokier, et celui des de
Cologne occupait encore en L7g2la paroisse où nous
Ie rencontrons en r r85 : (r) sa maison patrimoniale
était en face de l'église, et la famille, selon toute
apparence, y a gardé son foyer pendant six siècles
par un phénomène delongévité extraordinaire.

Pour bien comprendre I'histoire du patriciat de
Liège et particulièrement son rôle ultérieur, il est

indispensable de se rappeler son origine. Celle-ci se

trouve dans la ministérialité, c'est-à-dire dans Ie ser-
vice du prince. Terre d'église transformée en Cité
par les événements, Liège n'a point possédé à l'ori-
gine, comme Ia plupart des autres villes épiscopales,
un fond de population libre qui serait devenu par la
suite son patriciat (z). Tous ses habitants apparte-
naient à l'évêque, et ceux d'entre eux qu'il employait
à son service peuvent être considérés comffIe un
ernbryon d'aristocratie. De bonne heure, ces minis-
tériaux se partagèrent en deux groupes : les uns,
établis à la campagne et polrrvus de fiefs, consti-
tuaient sa milice féodale; c'est eux que les chroni-

(r) Les de Cologne étaient, dès rr89, collateurs de l'église Saint-Jean-
Baptiste, à titre de descendants du fondateur. V. à l'appendice I le diplôme
de rr8g, etcf. mon mémoire s:ur La paroisse Saint-lean-Baptiste ù Ltège,
dans 8§.1Ëtr, t XIV, p. z4o. Et 1789, Gilles-Joseph de Cologne était grand
greffier de la Cité; il demeurait en l'ace de l'église Saint.Jean-Baptiste, dans
laquelle était le caveau de sa famille. Gobert, t II, p, r3o.

(z) Comme l'êcrit Raikem, Coutunes d,e Liège, t. r, p. 18, qui se 6gure les
patriciens et les plébéiens de Liêge comme descendaut, les premiers des
hommes libres et les autres des serfs, et Wohlwill, p 72, qui argue de ce

que 3 ro nulle part Liêge ne figure dans la liste des possessions de l'église;
zo dans le diplôme de r ro7, laterre mansionaria seule reléve de l'église, tandis
qlr.ela forensts potestas s'étend sur la Cité, Pour la réfutation de ces argu-
ments, v.G.Kurth, Notgerde Liègc, t. r p. rz5 etle même, Origines il,ela
corûnune de Liège, pp,27o et suivantes.
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(r) Folcuin, c. 25, p.66
riensis militia.

Laudata illa et cunctis sæculis prædicata Lotha

queurs liégeois désignent par Ie rerme de milites, qui
équivaut dans Ieur langue à celui de cheyaliers.
Fameux dès le X. siècle par leur esprit militaire (r),
ils sont les ancêtres de cette noblésse de Hesbaye
qui a trouvé son Froissart dans le chroniqueür
Jacques de Hemricourt.

_ L'autre groupe des ministériaux de l,évêque servait
dans leS emplois civils. Ils remplissaieni dans les
agglomérations urbaines les fonctions de maiêur ou
d'écoutète, d'échevins, de monétaires, de receveurs
ou de simples messagers; ils pourvoyaient, en un
mot, à tous les besoins de I'administration centrale,
principalement dans la Cité, et, comme nous I'avons
dit, ils formaient l'élite de Ia bourgeoisie en un
temps où le service du prince constituait Ia plus
haute des distinctions. Leurs fonctions revêtireni un
caractère de plus en plus honorable à mesure que
s'accrut I'importance de la ville, et la richesse qu,ils
tirèrent de leur commerce les entoura de preslige.
C'est ainsi que, partis d'un rang bien humble, ils-se
trouvèrent, à la longue, transformés en patriciens,
tandis qu'une évolution semblable acheminait à la
noblesse les ministériaux militaires.

Entre les deux groupes de ministériaux que nous
venons de caractériser, les liens sont restés nom-
breux et intimes. Ils se souviennent de Ieur commu-
nauté d'origine, et cette parenté histr:rique est conti-
nuellement ravivée par les nombreux mariages qui
les versent ies uns dans les autres. Ce ne sont pas
seulement Ies nobles qui, comme ceux d,auiourd,hui,
épousent des filles de bourgeois pour ,. redorer leur

CHAPITRE VII.
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blasclr-r », ce sont aussi des bourgeois qui épousent
des filles nobles ( r ), et qui peuvent suspendre derrière
le comçrtoir paternel les armoiries des plus illustres
lignages hesbignons. Ces relations incessantes avec
la chevalerie féodale inspirèrent bientôt aux bour-
geois le désir de les imiter et de vivre de leur vie :

les voilà, vers le milieu du XIII" siècle, qui se

mettent à prendre la chevalerie, et affectent cette
existence féodale dispendieuse qui crée les dettes
et qui amène la ruine (z). Se donnèrent-ils aussi,
comme les nobles, le luxe des discordes intestines?
Nous I'ignorons, encore que le conflit de rzo8 entre
les Surlet et les Saint-Servais trahisse des relations
peu cordiales entre ces deux grandes familles. Il est
bien probable que I'ambition, l'amour-propre, la
jalousie auront provoqué plus d'une fois des que-
relles sanglantes, et il serait même étonnant qu'il
n'en eût pas été ainsi, puisque Liège a partagé la

(r) r Tous les riches hommes de Liège ont puis cely temps rnairieit leurs
eufans et astaleis dedans les lignages delle evesquet de Liêge, de Brabant,
delle conteit de Namur et des pals marchissans » (Hemricourt, p. rog.)

Nonrbreux exemples dansle Mit'otr de J. de Hemricourt : Libert de Lang-
dries épouse une fille de Gérard de1 Cange (pp. 3o et 3r8), Thornas d'Esneux
épouse la fi1le de Gilles Rigo, changeur (p. 53), 

-Ihierry 
de Rochefort épouse

celle d'un boulgeois de Liège (p. 93).
D'autre part, dcs bourgeois épousent des filles nobles: Ifenri le Bel êpouse

uue de Bcaufort, Jean de Àletz une de \Varfusée, Henri de Cologne trne de
Waroux, etc.. etc.

(z) Jacques de Hemricourt lous dit que l'échevin Jean Surlet (r285-r3ru)
fut « li promirs fils de borgeois qui as,ist ot)cques à Liège esteit cirevaliers »

(Miroir, p.6o, cf, p. zr6; et que l'échevin Àruoul de Charneux (r3o8-rlirr),
fils de Gilles de Neuvice, « fut lv uns des prornerains fils de borgeois qui onkes
presist ordene de chevalerie à Liêge et fut fait chevaliers avekes mons. Johan
Surlet r (o. c . p. 236) N{ais il est certain qu'i1 se trompe. carie trouve, en 1254,
un Radoux de Neuvice qualifié de chaxal,ier intiles). Cuvelier, Yal-Benoît,
p. 136. Et l'acte communal de r:5o, cité à la note 3 de la page lTot nous
montre qu'à cette date l'usage était répandu parmi les patriciens de Liège de
prendre la chevalerie,

t.
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condition de toutes les républiques municipalcs du
moyen-âge. Mais la disparition des sources histo-
riques a fait retomber dans cles ténèbres opaques
tout cet aspect de la vie sociale de la Cité.

Nous pouvons facilement nous ûgurer ces fiers
patriciens se promenant à travers les rues de leur
ville natale, dans leurs robes doublées de fourrures,
sous Iesquelles ils portent leurs armes, toisant avec
dédain leurs rivaux et jouissant de I'adrniration que
les petits témoignent sur leur passage. Ils consti-
tuaient, pris ensemble, une puissante corporation
qui considérait la Cité comme sa chose, et dont les
membres, tout comme les échevins, se titraient de
messires et de seigneurs (r). Ils avaient le monopole
des grands offices civils; seuls ils pouvaient aspirer
aux charges de maieur et d'échevin, comme à
celles de maîtres et de jurés, ils introduisaient Ieurs
enfants dans I'aristocratique Chapitre des tréfon-
ciers (z), jusque là ouvert à la seule noblesse, et ils
se faisaient payer de riches subsides par la Cité
chaque fois que l'un d'eux recevait I'ordre de cheva-
Ierie (3).

(r) r Et adont tous les riches borgois de Liêge et mayement les ainsneis.,,ft
on les nommoit saingnor et eo v avait grant nombre qui portaient vair et gris
et estoient hamotes i?) de vaire, ensi que les bannerez soloient estre d'anti-
quiteit , Hemricourt, Mtroi.r,p. rro.

Domini est I'expression courante par laquelle Vy'arnant désigne les patri
ciens de Liège et ceux de Huy; voir p. ex. La Chronique de l!02, pp, 235.
û7,264, r.66, z7o i,e vers sur le Mal Saint Martin de r3r:, rapporté par
le même chroniqueur, p 264, emploie également ce terme en parlant des
patriciens qui ont péri.

(z) Le plus ancien chanoine bourgeois que ie rencontre dans le Chapitre de
Saint-Lambert est Gilles Surlet (r235). v. de Theux, Le Chapitre de Satnt-
Lambert à Ltège, t, I, p. z5z. Dans la seconde moitié du XIIIe siècle, i'y
trouve un membre de la famille d'Ile et deux de celle del Cange.

(3) V. l'acte de ncvembre rz5o dansJean d'Outremeuse, t. V, p. z9r.

CHAPITRE VII
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Les patriciens de Liège avaient d'ailleurs les

délauts de leur classe. Hautains et arrogants avec

les petits, ils les irrdignaient par leur morgue,
quand ils rre les exaspéraient point par leurs vio-
lences. Cela était en quelque sorte fatal, et nous
serions autorisés à nous figurer ainsi les relations des

classes sociales de Liège entre elles, même si les

contemporains nous les avaient laissé ignorer. (r) Il
faudrait toutefois se garder de rien exagérer. Les

petits n'étaient pas tous les iours foulés aux pieds par
les grands, et, en règle générale, on peut dire qu'on
gagnait leur sym;rathie à peu de frais. Le lignage de

Surlet fut toujours cher au peuple de Liège, et, long-
temps après que la lutte des classes eut parqué les

grands et les petits en deux camps opp'ros(5, les

membres de cette famille jouirent d'une po;rularité
sans rivale. Le bon Hemricourt nous a conservé

I'histoire de ce Jean Surlet, dit de Lardier, qui
abandonna le parti du prince pour celui du peuple,
et qui devint bientôt l'idole de celui-ci. " Il était tel-
lement bien vu des petits qu'il en faisait ce qu'il
voulait. Le moindre de ses serviteurs avait plus
d'influence que n'en possède auiourd'hui le chevalier
le plus huppé. Il était littéralement l'enfant gâté de

la fortune. N'entendait-on pas dire aux gells :

u Étant à jeûn ce matin, i'ui rencoutré le bou
seigneur de Lardier; il ne peut m'arriver malheur
durant la journée ". Bien plus, quand le Saint
Sacrement était porté à un bout de la rue all son

de Ia clochette, et qu'à I'autre bout on aperçtrt Jean

(r) Hocsem, p 286 : Popolares considerantes antiquàse servitute depressos.

Jean d'Outremeuse, t. V, 278, brode comme touiours, mais sur un fond incon-
testablement fourni par I'opinion publique de son temps.
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de Lardier, il y avait des Liégeois qui se détour-
naient pour saluer d'abord le chevalier. Une jolie
fille n folle de son corps » (r), nommée Pâquette,
s'était prise pour le beau seigneur de Lardier d'une
passion intense. Tous les matins, elle se rendait à la
porte de son hôtel de la rue Souverain-Pont, guettant
sa sortie, et dès qu'elle l'apercevait, elle se jetait à ses

pieds et lui baisait les mains ou les vêtements. " (z).
Le patriciat de Liège, au surplus, n'était pas un

monde fermé; aucun fossé profond ne le séparait de
la classe populaire. Ses rangs s'ouvraient libérale-
ment aux parvenus. Il suffisait, pour y entrer, d'avoir
gagné de l'argent et de renoncer au travail servile.
Le plébéien enrichi passait de plein pied dans I'aris-
tocratie urbaine; le patricien appauvri rentrait de
même dans les rangs de la plèbe. D'une classe à
l'autre. l'écart entre les fortunes n'était pas énorme,
du moins en règle générale; il était aussi facile de
s'abaisser du patriciat à la plèbe que de s'élever de Ia
plèbe au patriciat. La matrone aujourd'hui opulente
pouvait se voir précipitée dans I'indigence par la morl
de son époux (3), et tel patricien qui mariait sa fille
envisageait, dans les conventions matrimoniales,
l'éventualité où le veuvage la réduirait à la détresse(4).

(t) M de Borman t. r, p. r59, qui paraphrase ce passage de Hemricourt,
sepersuade qte folle vcut dire ici estroptée et rappr<'che le motafioltte.
I\'lais le sens du mot est trop bien établi pal une multitude de textes pour
qu'il v ait lieu de discuter celte coniecture.

(z) Hemricourt, Mirotr, p, 6r .
(3) Matrona quædam magni generis Leodii morabatur. quæ Doviter mariti

defuncti patiens absentiam, tolerare non poterat gravamen et moleslias rema-
nentis sibi familiæ, paupertate nimiâcircumvenr^. Vita Odilice, p.277.

(a) Quod si ipsam Mariam in viduitate permanentem egere contigerit etc.
Acte de rr44 dans Cuvelier, Val-Benott, p. ro9, et daus de Borman, t. II,
p. 533.
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C'est la preuve évidente que, même dans les rangs
les plus élevés du patriciat liégeois, Ia richesse ne se

conservait qu'au prix d'un travail constant, et que
les grancles fortunes héréditaires constituaient d'assez
rares exceptions.

Ajoutons que, lorsque les intérêts de leur classe
n'étaient pas en jeu, les patriciens savaient être
généreux, zélés pour le bien commun et pour la
gloire de la Cité. Ils prêtaient de I'argent au Chapitre
et au Conseil commllnal (r), ils fondaient des mai-
sons religieuses, ils appelaient les ordres nouveaux
à Liège (z), ils se souvenaient dans leur testament de
toutes les ceuvres de charité qui foisonnaient dans
la cité (3).

En dessous des grands, mais sachant les regarcler
en face, s'étage I'immense rnajorité de la population
urbaine. Tous les petits ne sont pas, comme les
patriciens, des Liégeois cle vieille roche; leur rrasse
confuse se compose, au contraire, des éléments les
plus divers.

A côté des descendants des indigènes, qui sont le
petit nombre, se presse la multitude de ceux que
charrie éternellernent le grand courant de f immigra-
tion. Ce sont les pauvres gens qui arrivent de la
campagne comme serfs et que l'air de la ville a ren-
dus libres. Ce sont des laboureurs devenus des ou-
vriers industriels, ce sont des ouvriers devenus des
bourgeois par une longue résidence et attachés par

(r) V. la charte citée du z août r:49 dans BSLLW, t. t. lX, p. r79.
(z) V. au chapitre XV,
(3) Lire, par exemple, les testaments cle Gilles Surlet (rz8r), de Lambert

delle Fosse (r283), de Pierre Boveaz (rr88) et autres, dans de Borrnnn, t, I,
PP r3z'4rr, 4-14.
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leur métier aux grands établissements religieux de la
Cité. Les plus anciens d'entre eux, établis dans I'en-
ceinte notgérienne, se livrent aux professions indis-
pensables dans toute agglomération humaine: ils sont

boulangers, bouchers, cultivateurs, charrons, etc.
Non moins anciens sont les ouvriers du métal établis
en Féronstrée (r), ces représentants de I'industrie
liégeoise par excellence. Lorsque les corporations de

métier se constittteront, la première sera la leur :

sous le nom de fèvres, elle comprendra datrs un vaste

groupement ceux qui font les outils les plus vulgaires
et ceux qui exécutent les travaux d'art les plus fins (z).

Si nous trouvons les drapiers concelltrés au nord
de I'enceinte notgérienne, daus la paroisse Saint-
Georges, oir plusieurs noms locaux gardent encore
le souvenir de leur profession (3), cela tient sans

doute à ce qu'ils sont plus récents à Liège; la tra-
dition veut même que leur art y ait é10 apporté
d'abord par des ouvriers flamands (+). On ne s'éton-

nera pas de voir les vignerons et les houilleurs
disséminés dans ia banlieue (5), et les tanneurs
établis Outre-Meuse (6), de même que les pêcheurs.

(r) V. Gobert, t. I, P,493.
(z) C'est seulement plus tard que les orfêvres se détachent des fèvres et

vont, comme les derniers en date, prendre rang à la queue des 3z métiers.

(31 Rue sur Meuse aux Tindeurs (les teinturiers formaient une branche de

métier des drapiers). rue sur Meuse aux Foulons (même observation), Pont

des Tisseurs, rue des Wendesi rue en Draperie, Tintenierrue. (Gobert, t. I,
p. ro5.)

(4) Rue sur Meuse aux Flamands, citée en r353, terrae venu peut-être de

ce que I'industrie du tissage aurait êté exercée chez nous, à son début' Par
des Flamands. (Le méme, 1. c')

F) BIAL, XxIII (1892), p. zoz; XXVIII, p. ro6.
(6) M. Bormans, A§.LII4r, V, P. ,79. admet sur la foi de Lambert de

Vlierden que les tanneurs habitèrent d'abord en Sauvenière. Contre cette

opinion v. Gobert t. I, P. gg et t. III' p. 556.
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Le groupement en corporations de rrétiers, qui
devait fàire des ouvriers une véritable force sociale,
n'existait pas encore : le levier au moyen duquel
ils auraient pu agir sur la société de leur temps
leur faisait défàut. A partir d'un moment donné,
qui n'est pas antérieur au dernières années du
XIII" siècle, nous trouverons tous ces travailleurs
réunis en groupes professionnels. Il est diffi.cile. en
I'absence de toute preuve documentaire, <ie dire à

quelle époque remonte à Liège la constitution des
rnétiers, et I'on ne peut fbrmuler à ce sujet que des
conjectures. Peut-être les ouvriers de la même pro-
fession commencèrent-ils par créer des confréries
religieuses, et trouvaient-ils dans le culte du même
patron, clans la célébration commune des mêmes
auniversaires, la satisfaction de ce besoin de sociabi-
Iité qui est inhérent à tous les hommes. S'il en est

ainsi, on comprend que I'esprit de solidarité et la
conscience de leur valeur collective se soient déve-
loppés chez eux, en quelque sorte, sous les ailes de
la religion. Il aura suffi de transporter dans la vie
civile l'organisation et l'esprit de discipline qui ré-
gnaient dans la confrérie. En attendant qu'ils dispo-
sassent de ces puissants moyens d'action, les petits
restaient désarmés vis-à-vis des grands et incapables
de faire respecter leurs revendications.

Il se produisit alors ce que nous voyons se produire
clans toutes les républiques municipales, tant de I'an-
tiquité que du moyen-âge. C'est dans les rangs du
patriciat lui-même que surgirent les premiers éman-
cipateurs de la plèbe. Cédant aux impulsions d'un
naturel généreux et peut-être aussi à I'attrait d'une
popularité facile, un personnage qui appartenait au
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principal lignage de la Cité se fit l'e protecteur de la
plèbe et le champion de ses droils. Louis Surlet
n'était ni un tribun, ni un chef de parti, ni ce qll'oll
appellerait cle nos jours un démocrate : c'était tout
simplement un patricien plus avisé que les autres
membres de sa classe, et, s'il fut le précurseur de la
démocratie, on peut dire qu'il le fut bien à son insu
et sans le vouloir. Paroissien de Saint-Jean-Baptiste
et vivant au milieu du petit peuple des tisserands et
des lbulons (r). il s'intéressa à leur laborieuse exis-
tence et voulut faire quelque chose pour eux.

Avec I'autorisation du prince (z), il bâtit dans
la rue Féronstrée une halle où ces pauvres gens
pourraient c1ésormais venclre et étaler Ies produits de
leur industrie. C'était en rzo8, l'année même où Ie
roi Philippe de Souabe confirmait la célèbre charte
des libertés liégeoises. L'initiative cle Louis Surlet ne
fut pas du goût de tout le monde parmi les grands.
Ils dominaient jusqu'alors le commerce de la drape-
rie dans la Cité de Liège : ils vendaient dans la vieille
halle du Marché non seulement les clraps fins des

villes manufacturières de la Flandre, mais encore les
laines de première qualité qu'ils faisaient venir des

ports anglais (3). Les drapiers indigènes étaient leurs
tributaires pour l'achat de ces matières premières.

Leur donner une halle à eux, c'était leur ouvrir un'
(r) En r475, on signale encore la maison de Baré de Surlet en Féronstrée,

cf. Gobert, t. I, p. 5oo.
(z) Il fallut cette autorisation pour bâtir Ia ha1le de Diuant en r263. Bor-

mans et Schoolmesters, t. lI, p. r46,
(3) V.la Lettre des oénatLæ (r3r7): alt. 16: Item qui ne soit nuls folhar

ne reverdeurs de lennes qui laine achat fours qu'eu la halle par iour mar-
chant - - - ne nuls n'achate par jour marchant laine que ons aporterat à

Liège à vendaige, se chu u'est en la dicte halle. Bormans, Ortlontnnces,t, r,
p. t65.
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marché qui pogvait prendre une extension considé-
rable, c'était créer une concurrence redoutable aux
halliers : o11 comprend I'agitation qui se répandit
parmi ceux-ci. L'émoi fut grand surtout dans le puis-
sant lignage de Saint-Sen ais, où la draperie était en
quelque sorte une profession héréditaire, puisque cer-
tains de ses membres semblent avoir même porté le
nom de de la Halle (r). Les Saint-Servais résolurent
de s'opposer par la force à la construction de l'édifice
de Féronstrée. Les ouvriers qui y travaillaient se
laissèrent tellement intimider par leurs menaces
qu'ils désertèrent la besogne.

Louis Surlet ne se troubla pas beaucoup devant
cette opposition. Avec une vaillance qui n'était pas
dépourvue de bonne humeur, il fit crier au perion
que tous les charpentiers eussent à reprendre I'ou-
vrage sous peine d'amende, puis, quand ils eurent
obéi, il leur mit à chacun un « çlapeau » de roses
sur la tête - on était au mois de juin - et les engagea
à ne craindre personne. Et, en effet, nul ne s'avisa
plus de les inquiéter, tant on craignait la colère
du puissant ami du peuple. Voilà comment les dra-
piers de Liège arrivèrent à posséder une halle où ils
purent vendre leurs produits dans d'excellentes con-
ditions. Je ne sais s'ils étaient dès lors groupés en
corporation; mais qui ne voit se dérouler ici, d,une
manière graduelle, la série des efforts continus qui
aboutiront à donner au monde du travail le conJti-
tution définitive avec laquelle il traversera plusieurs
siècles de vie publique?

Il n'est pas douteux que, pendant le demi-siècle qui

(r) de Borman, t, rt p,?4.
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s'écoula après la fondation de la halle des drapiers,
la classe populaire se soit élevée à une conscience de
plus en plus claire de son droit politique et ait fait
entendre des réclamations de plus en plus énergiques
contre les privilèges du patriciat. Si les chroniqueurs
contemporains, qui n'accordent aucune attention aux
choses communales, ne nous en font rien savoir, par
contre, nous en trouvons dans les maigres archives
du temps un témoignage indirect et d'une rare élo-
quence. C'est I'acte de novembre rz5o par lequel le
maïeur, les échevins, les maîtres et les jurés de Liège,
« prêtant I'oreille aux clameurs des pauvres gens du
commull, » promettent, sous la foi du serment, de
ne plus accorder désorrnais de subsides à ceux qui
se font armer chevaliers (r). Voilà, certes, un geste
qui ne manque pas de grandeur, mais dont on admi-
rerait davantage la beauté si I'on était sûrr qu'il est
bien spontané. Sans doute, il aura été dicté au
patriciat par Ia prudence politique, et il pror.rve autant
la force croissante des u pauvres gens du commun ,
que la générosité des grands bourgeois.

(r) L'acte se trouve en latin dans Jean d'Outremeuse, t. V. p. zgr. M, Bor.
mans, dans son Incentaired,es Paweilhars, en donne une analyse d'après un
texte français conservé en partie dans un paweilhar de Dinant, f. 8o.



En e47 montait sur le siège épiscopal de Saint-

[,ambert un prince qui devait être un fléau pour le
pays et un opprobre pour l'Eglise. Le ieune Henri
àe- Gueldre avait été élu sous I'influence du légat

pontifical pour renforcer le parti du nouveau roi
à'All.-ugne, Guillaume de Hollande, dont il était

le cousin germain. Quelques semaines après sofl

électiou, le pape l'avait dispensé de l'obligation de

prendre les ôrdres majeurs, pour qu'il ptt d'autant
àlus librement se consacrer à la défense des intérêts

àe l'Église en Allemagne (r). Il les défendit avec

vigueui les armes à la main, car il avait des qualités

d'Éomme de guerre et il savait administrer' Mais la
licence effrénée de ses mæurs, qui ne s'arrêtait pas

même devant les cloîtres de religieuses, et le sans

gêne despotique avec lequel il traitait un peuple

habitue â ta louissance immémoriale de la liberté
ont fait de lui le plus mauvais prince-évêque de

Liège.

(r) Lettre du r5 novembre rz47 darrs AEEB, t' XXV, (rfu5), p' zo3'

HENRI DE DINANT ET I-,A LUTTE CONTRE
r-'ÉcurvINecP.

CHAPITRE VIII.
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Dès Ie début, il se mit à rançonner son peuple de
Ia manière la plus arbitraire. Voyant que l'impôt
indirect levé par les villes sous le nom de fermeté
était une source assez produclive, il imagina de la
faire couler dans ses coffres, et il perçut la /er-
meté à son profit dans la Cité et dans les bonnes
villes. Mais les protestations furent unanimes et
bruyantes : Huy et Dinant firent appel au Saint-Siège
et, en attenclant, résistèrent ouverternent aux préten-
tions fiscales de l'élu. Celui-ci fut obligé de recourir
à un blocus en règle pour les faire céder. Pendant
I'investissement, il reçut une lettre du pape Inno-
cent IV qui I'exhortail, en termes paternels, à ne
rien exiger de ces villes en dehors des usages consa-
crés par la tradition et respectés par ses prédéces-
seurs (r). Il paraît bien que cette intervention du
père commun des fidèles porta fruit, car, dès le mois
de septembre de la même année, Henri affranchissait
Huy et Dinant de la fermeté (z).

Liège, on pellt le croire, n'avait pas été la dernière
à protester auprès du souverain pontife et, ce semble,
avec la même efficacité. En effet, le z5 juin n4g,
l'élu reconnaissait qu'il n'avait pas le droit de lever
lafermeté à Liège et consentait, pour la somme de
quinze cents marcs, à en abandonner la recette perl-
dant deux ans à la Cité. Ce temps passé, le malen-
contreux impôt devait être définitivement aboli. La
Cité, qui n'avait pas en caisse la somme nécessaire,

(r) Lettre du 6 mai 1248, dans AHE\Y,XV (1895), p. zo8.
(z) Nous ne connaissons cet incident que par la lettre du pape Innocent IV

à Henri de Gueldre (AEEB, XXV, p. 2o7) et par la quittance donnée par
celui-ci aux bourgeois de Huy et de Dioant (Bormans, Liste chronolagique
des édtts de Liège), Nos sources narratives n'en parlent point.
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fut obligée de I'emprunter à quelques uns de ses

citains, parmi lesquels nous rencontrons plusieurs
des noms les plus connus du patriciat liégeois : del
Cange, delle Ruelle, Neuvice et Boveaz.

Quelque temps après, le pape ratifiait la conven-
tion entre l'élu et la Cité et chargeait le doyen de

Laon de la faire respecter (r).
Dans cette premit)re reucontre de l'absolutisme du

prince et de la liberté des commulles, celles-ci avaient
été unanimes, et elles avaient dû le triomphe à

la force de leur cohésion et au calme de leur résis-

tance légale. Trois années se passèrent pendant les-

quelles rien ne semble avoir troublé les relations
entre le prince et ses suiets. Dans l'intérieur de la
Cité, l'abolition des subsides aux nouveaux cheva-
liers, qui marque incontestablenrent le désir du patri-
ciat de ménager les masses populaires, fut peut-être
le prix dont on paya la fidélité des petits à la cause

des libertés communales (z).
C'étaient les petits, en effet, qui étaient devenus

les arbitres de la lutte entre la commune patricienne
et le prince. S'ils restaient f,dèles à la cause de la
Cité, celle-ci pouvait aller au combat avec quelque
chance; abandonnaient-ils, au contraire, les grands

pour ne se souvenir que de leurs griefs de classe, Ie

prince trouvait en eux des erlliés qui lui garantissaient
ie succès final. Tout dépendait donc de l'attitude

(r) Nous ne possédons pas moins de huit diplômes sur cette affaire, restée,

elle aussi, ignoiée de nos sources narratives; on en trouvera cinq dans Bor-

mans et Schoolmeesters, t. I, pp. 552, 553, 556, 559 et 578, un sixième dans

Jean d'Outremeuse, t. V, p. 286, un septième (en analyse) dans BC8-8, III'
rr, p. 3oo, un huitième enfiu dans le cartulaire manuscrit de Sainte'Croix,

p.353, ,r. aux archives de 1'État à Liège.
(z) V. ci-dessus, p. r78.
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que garderaient les petits; de part et d'autre, on s'en
rendait compte.

Or, il y avait longtemps que le mécontetttement
populaire couvait sous la cendre. Non pas précisé-
ment contre le patriciat de la Cité ni davantage
contre le prince, mais contre le régime juridique en
vigueur. Alors que le droit civil avait fait à Liège les

progrès considérables que nous savons, le droit cri-
minel y était resté stationnaire et continuait de plon-
ger en pleine barbarie. C'était toujours la Lex salica
emendata: un code barbare du VIII" siècle régissait
la vie d'une civilisation urbaine du XII['. Rien de
plus inlolérable, pour des bourgeois dont Ia paix
publique était I'idéal, que la loi d'escondit. On pou-
vait, dit un juriste de l'époque, tlter un homme sous
les yeux du maïeur et des échevins; si le maïeur ne
mettait pas expressément le fait « en garde de loi ",
le malfaiteur n'avait qu'à se purger par son serment
pour être renvoyé absous par le juge, quancl même
il aurait porté la tête de son ennemi sous son man-
teau (r). Cette image saisissante signifie que la preuve
par témoignage n'avait pas encore pénétré dans le
droit liégeois et que l'homme libre, s'il était accusé,

disposait d'un moyen presque infaillible d'échapper
au châtiment.

Une forme si embryonnaire de la répressiou, ce

n'étaient pas les grands qui s'eu plaignaient; elle

( r ) Erat namque lex quaedarn per abusum longis temporibus observata, quae

lex Caroli dicitur, inter cetera continens quod si quis hominem interficeret
etiam videntibus villico et scabinis, nisi villicus factum hoc verbaliter Poneret
in custodia scabinorum, etiamsi malefactor caPut interfecti sub veste sua Por-
taret, ad judicium accusatus, nullis probationibus convinci poterat sed suo se

juramento purgans absolutus recedebat impune. Hocsem p, 37o, (paginé
erronérnent p. 328).
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leur permettait tolltes les violences; étaient-ils eux-
mêmes lésés, ils se seutaient assez forts pour se faire
justice à eux-mêmes, et ils ne haïssaient pas l'exercice
du droit de vengeance privée. Les petits, par contre,
se voyaient livrés sans cléfense aLr bon plaisir cie

l'ennemi puissant, devant lequel Ie juge lui-même
abaissait le glaive de la justice. Que d'amers ressenti-
ments contre un pareil état de choses durent s'amon-
celer dans ces âmes ulcérées, avant que le cri de la
souffrance populaire retentît assez haut pour trouver
enfin un écho dans les annales de I'histoire !

Ce fut en o53 que la chose arriva (r).
Le maïeur d'Arvans (z), étant venu à Liège, avait

rencontré sur le marché un sien ennemi personnel. Il
l'avait tué, puis était remonté à cheval et avait rega-
gné tranquillement son village sans être poursuivi.
Cette fois, le peuple, qui avait assisté dans le passé à
bien des scènes de ce genre. manifesta bruyamment
son indignation. Il poussa de hauts cris et contre
1'échevinage, qui laissait le criminel impuni, et contre
le prince, qui tolérait une pareille manière de rendre
la justice.

Les protestations populaires trad uisaient, en somme,
des aspirations au progrès social contrariées par la
trop longue durée d'une législation démodée. Si Ie
prince avait su le comprendre et s'était préoccupé de
donner satisfaction au peuple, nul doute que la démo-
cratie liégeoise ne fûrt devenue, dès le berceau, une
force au service de son autorité. Mais Henri de
Gueldre ne portait pas son regard si loin. Très indif-

(r) Sur les évênements qui vont être racontês, voir mon mérnoire intitulé :

Eenri d,e Dinant et l,a d,émocratie l,iégeoise, à I'appendice.
(z) Et non d'AixJa-Chapelle, comme dit Daris, t. II, p. t59.

*
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férent à I'aspect social et moral de la loi d'escondit,
il ne vit dans l'incident qu'une occasion excellente à
exploiter au profit de son despotisme. Il accourut à
Liège, et convoqua toute la population à une assem-
blée au Pré I'Evêque, c'est-à-dire dans Ia cour inté-
rieure du palais épiscopal (r).

C'était la première fois, du moins à notre connais-
sance, que les petits étaient à pareil honneur. Le
prince ne faisait pas de distinction entre eux et les
grands : bien plus, en les réunissant avec ceux-ci
dans une même assemblée où ils étaient l'écrasante
majorité, il faisait d'eux, en quelque sorte, les arbitres
de la situation. Devant cette multitude frémissante,
qu'il devait s'être en grande partie conciliée par cet
acte de déférence, Ie prince s'attacha à dégàger sa
responsabilité dans Ie scandale qui venait de sà pro-
duire. Ce n'était pas lui, dit-il en substance, .'ètuit
l'échevinage qui rendait la justice selon Ia loi. Créé
pour la conserver et pour l'appliquer, il en était le
défenseur opiniâtre et on ne pouvait pas attendre de
lui qu'il supprimât une législation surannée ni
même qu'il I'amendât, Mais le prince, lui, placé
au-dessus de l'échevinage et source de la juridiction
de celui-ci, pouvait, en vertu de son haut domaine,
pourvoir autrement à I'administration de la .;'ustice,
et il se déclarait prêt à le laire de telle sorre que,
selon la formule chère aux gens du *oy.r.-âg",

(r) Les historiens liégeois, à la suite de F.isen, II, p. 3, iclentifiaient Ie
Pré l'Évêque açec le Vieux Marché. M. Gobert, t, f, p. ag6, propose de l,iden-
tifier avec la cour du palais, Je crois pouvoir transformer sa conjecture en
certitude. Déià en to7r, on voit le roi llenri IV dîner dans le pom,arium. du
palais (Trtttmphus S. Remacli, II, c.8, p. 452). Et la Chroitque d,e ,1402,
p. r79, reproduisant Warnant, nous dit que Henri de Gueldre convoqua les
Liégeois in orto episcopti. Jean d'outremeuse ne fait que traduire'!ÿ'ainant.
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« les pauvres et les riches pussent vivre en paix
, les uns à côté des autres dans la même Cité (r). "A ces paroles, le peuple, novice en politique,
applaudit avec enthousiasme, ignorant qu'ull régime
traditionnel, consacré par la coutume et appliqué
par une autorité légale, si imparfait et si arriéré qu'il
puisse être, est cent fois préférable à celui d'un
despotisme sans contrôle. En défendant leur cause
contre l'insidieuse proposition du prince. les grands
défendaient en même temps celle de la liberté de
tous, puisque, si Ia situation appelait un remède,
celui que proposait l'élu était pire que le mal. Mais,
comme il est facile de le comprendre, ils ne par-
vinrent pas à faire prévaloir leur avis dans une
assemblée qu'entévrait on ne sait quelle chirnérique
espérance de réforme.

Encouragé par l'aveugle adhésion de la foule,
Henri de Gueldre aurait peut-être pris, dès lors,
quelque mesure violente qui aurait abouti à la sup-
pression des libertés communales, s'il ne s'était pro-
duit un incident trop favorable à l'échevinage pour
qu'on puisse disculper celui-ci de l'avoir suscité. Un
individu très turbulent, dont les vociférations trou-
blaient I'assemblée, fut rappelé à l'ordre avec une
certaine vivacité par un des archidiacres, Aussitôt
il s'élance au dehors, criant que le clergé veut mas-
sacrer les bourgeois. La foule crédule s'attroupe
autour de lui et fait écho à ses cris; l'émeute se
répand dans les rues, l'élu et les chanoines sont

(r) Quod in unum simul dives et pauper possint convivere civitatem.
Hocsem, p. z8r,

« Nec parcet oculus meus quemquâm, non divitem nec pauperem, quia
volo quod pauper in pace queat stare cum divite. » Warnant, p. r79,

- -'--
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obligés cle s'enfuir de la ville. Il ne pouvait plus
être question de suspendre la juridiction des échevins.
Il ne restait à Henri de Gueldre qu'à se venger d'eux :

c'est ce qu'il fit en les excommuniant et en jetant
f interdit sur la Cité (r).

L'expédient imaginé par les échevins avait réussi
au-delà de toute attente. Non seulement ils avaient
paré le coup qui leur était destiné, mais ils avaient
brouillé Ie prince avec les petits, et ils restaient les
maîtres dans Ia Cité abandonnée par I'élu et par le
clergé. Dans I'ivresse du succès, ils abusèrent de leur
victoire et ne craignirent pas de s'attaquer de nou-
veau aux immunités ecclésiastiques, en condamnant
le domestique d'un chanoine. Cet empiètement
amena l'intcrvention du roi des Romains, qui cassa
la sentence du tribunal échevinal, et il fallut bien
que celui-ci se résignât à faire la paix avec Ie prince.
Celui-ci revint à Liège le r8 novembrerz53; les citains
firent amende honorable au Chapitre et le dédom-
magèrent des torts qu'il avait subis, puis tout rentra
dans le stattr quo (z).

L'alerte, toutefois, avait été vive, et l'échevinage
comprit toute la portée du danger momentanément
conjuré. Etant donné le tempérament du prince et la
mauvaise humeur de la population contre I'adminis-
tration de la Cité, ne fallait-il pas craindre le retour
cles complications dont on venait cle sortir? Pour y
parer, les échevins imaginèrent de se rapprocher du
peuple et de se procurer son alliance el1 lui faisant

(r) Hocsem, pp. z8o, 28r i Warnant, p. l79.
(z) Hocsem, p. z8o; 'W'arnant p, 178. Ces deux âulertrs ont interverti par

erreur l'ordre chronologique des deux épisodes rapportés ci-dessus; cf.
G. Kurth, Eenri cle Dtnant et l,a d,émocratde liégeoise, à l'Appendice.
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une concession : ils lui offrirent d'abandonner désor-

mais à l'élection populaire Ie choix des deux maîtres
annuels, jusqu'alors choisis au sein des iurés par
eux-mêmes (r).

Cette tactique devait leur coitter cher. Dès que le
public fut en possession de choisir les maîtres, il
se trouva le maîtrè lui-même : l'échevinage avait
déchaîné une force qui ne devait plus se laisser com-
primer. C'étaient les citains désormais qui allaient
présider atix clestinées de la ville. La faute était
énorme au dire des historiens liégeois, et les chroni-
queurs, si sobres de réflexions sur la portée des

événements, ne manqlreut pas de remarquer que
l'échevinage était pris à son propre piège (z).

Il n'y a là probablement qu'une illusion d'optique.
Rien ne nous autorise à croire que les échevins de
Liège, hommes de sens rassis et habitués à manier
les affaires, aient été assez p'reu intelligents pour ne
pas entrevoir les conséqueuces probables de leur
acte. Si donc ils s'y sottt résolus néanmoius, c'est
qu'ils avaient pour cela de bons motif's, dont le
principal, apparemment, est qu'ils ne pouvaient
faire autre chose. Les chroniqueurs auxquels nous
devons la connaissance des événements sout eux-
mêmes trop mal renseignés pour que nous puissions
nous en rapporter aveuglément à leur appréciation.
Et nous avons le droit de croire que I'acte par lequel
les échevins se dépouillèrent de leur droit cle désigner

(r) Hocsem, p. 286, Warnant, p. r8t.
(z) Et sic evenit ut dum insignes suos excedunt terminos principando, a

non suis terminis excedantur. Hocsem, p, 286.
-Hoc 

scabini ad conculcandum clerum faciebant, sed retortum est in caPut

eorum, Warnant, P. 18l,



r88 CHAPITRE VIII

les maîtres de Ia Cité fut moins spontané et, partant,
moins imprudent qu'on ne voudrait nous le faire
croire. Peut-être, si nous étions mieux renseignés,
verrions-nous dans l'émancipation du Conseil com-
munal en o53la suite logique des événements qui se
produisirent aux environs de rr84. Alors il naissait;
maintenant il sortait de tutelle. Et, cette fois comme
alors, les échevins auront fait de nécessité vertu, en
concédant avec une générosité apparente ce gu'on
était sur le point de leur enlever de force.

Aussitôt qu'ils furent investis de leurs nouveaux
droits, Ies Liégeois s'empressèrent de confier la maî-
trise à un homme qui jouissait depuis longtemps de
toute leur confiance.

C'était un patricien du nom de Henri de Dinant,
apparenté probablement au puissant lignage de Sainr
Servais (r). Comme Louis Surlet, Henri de Dinant,
soit par générosité naturelle, soit par calcul, témoi-
gnait du zèle pour les intérêts populaires. Les petits
avaient fait de lui leur idole, au dire d'un chroni-
gueur, et lui obéissaient aveuglément (2).

Si l'échevinage avait eu, au sujet du nolrveau
maître, les illusions que les chroniqueurs lui attri-
buent assez gratuitement, il n'aurait pas tardé à être
cruellement détrompé.

Henri de Dinant, à peine investi de la maîtrise, se
fit le champion d'une politique nettement antisca-
binale.

(r) Sur Henri de Dinant, je me borne à renvoyer le lecteur aux trois mé-
moires que j'ai consacrés à ce personnage, et dont on tro,vera les titres dans
Ia liste bibliographique placée à la tête de ce volume.

(z) Nos sources ne connaissent pas le nom de l,autre maître, et il est à
regretter que les hist<.rriens liégeois, pour ne pas l,ignorer, aient consenti à
le demander à Jean d'Ouffemeuse, qui l'a inventé selon son habitude.
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Je dis antiscabinale, je ne dis pas démocratique.
Le tribun ne pouvait penser à lever l'étendard de la
démocratie au milieu d'un Conseil entièrement com-
posé de patriciens, et dont l'autre maître appartenait,
comme lui-même, aux lignages : il aurait été immé-
diatement paralysé dans son action, et probablement
renversé avant I'expiration de son mandat. L'oppo-
sition à l'échevinage était, au contraire, faite pour
rallier Ies suffrages de tout le monde; elle offrait,
par suite, la meilleure forme de I'action démocra-
tique. Il y avait longtemps que le Conseil aspirait à
s'érnanciper de la tutelle des échevins. Il n'est pas
douteux que Henri se soit appuyé sur lui pendant
toute la durée de son rôle politique. Patricien lui-
même, il avait des relations d'amirié avec les gens
de sa classe; trois de ceux-ci furent ses commensaux
et ses collaborateurs pendant toute Ia durée de la
guerre civile (r). L'un d'eux, Crékilhon, appartenait
à Ia famille qui avait donné à la Cité l'un de ses
plus anciens maîtres. L'autre, " le seigneur Tire-
bourse », a laissé son 1lom à un hospice fondé par
lui. Tous trois étaient, selon toute apparence, investis,
comme Henri de Dinant lui-même, d'un mandat
public, et il n'y a aucune témérité à admettre qu'ils
faisaient partie du Conseil communal.

Telle est donc I'explication du rôle d'Henri de
Dinant : il n'a pas débuté comme adversaire du
patriciat, mais de l'échevinage, et il a été, dans I'ori-
gine, I'expression de la rivalité entre ce dernier et le
Conseil communal.

(r) Petrus Tereburse, Grifardus et Renerus Cicada, qui tempore belli
Leocliensis in urbe cum Heinrico Dyonensi in sede, cibo et potu communica-
verant. \ll'arnant, p. zo3.
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Si cette hypothèse est fondée, I'attitucle prise par
le tribun apparaît à première vue comme bien
logique. Il est l'organe de la Cité entière, groupée
autour de lui sans distinction de classes, pour secouer
le joug d'une institution vieillie et tyrannique. Les
patriciens, qui aspirent à intervenir avec plus d'éner-
gie dans les affaires comrrunales, adhèrent à lui parce
qu'il est le défenseur de leur politique d'émanci-
pation. Les petits, qui ne sont encore rien, mais sur
lesquels le joug des échevins pèse plus lourdement
que sur les grands, acclament avec enthousiasme
I'homme dont I'initiative hardie leur ouvre les portes
de I'avenir. Ce n'est pas une classe, c'est la Cité tout
entière qui fait de Henri de Dinant son chef.

Henri de Dinant ne devait pas tarder à inaugurer
la politique antiscabinale qu'il a poursuivie pendant
toute sa carrière. Voici à quelle occasion se produisit
la rupture entre lui et les échevins.

Dans le comté de Hainaut, qui était, depuis ro7r,
un fief de l'église de Liège, la comtesse Marguerite
était en guerre ouverte avec les enfants issus de son
premier mariage. Pour dépouiller son aîné, Jean
d'Avesnes, de son droit héréditaire, elle avait offert
le comté à Charles d'Anjou, frère de saint Louis.
Alors Jean d'Avesnes vint à Liège implorer le
secours de Henri de Gueldre, son suzerain. Celui-
ci ne pouvait qu'accueillir favorablement cette
requête, car Jean était un parent du roi Guillaume
de Hollande et un partisan de la politique royale
dans les Pays-Bas, tandis que la comtesse Marguerite
et ses enfants du second lit appartenaient au camp
opposé. L'élu s'adressa douc, selon la tradition, à
l'échevinage, et le pria de mettre les milices com-



(r) Hocsem, p. 286; S'arnant, p. r82. On est étonné de lire dans Hocsem
que'les êchevins se montrèrent si complaisants parce qu'ils espéraient obtenir
des prébendes pour leurs fils : ils pouvaient avoir mille bonnes raisons pour
déférer à la demande du prince, et la première, c'était peut-étre la légitirnité
de celle-ci.
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munales à sa disposition Heureux peut-être, en ce
momellt, de désamrer le prince ou d'ajourner
I'explosion d'une rlouvelle querelle avec lui, les
échevins obtempérèrent à sa demande ( r ).

Ce sirnple récit est bien instructif. Le prince
demande aux échevins les milices communales et
les échevins les lui accordent, tout comme si la
question devait se régler entre eux et lui, tout comme
s'il n'y avait pas dans la Cité un Conseil communal
ayant seul le droit de prononcer une parole déci-
sive. Pour làire abstraciion avec un pareil sans
gêne des volontés de ce corps, il fallait que l'éche-

.vinage fût habitué à le considérer comme une quan-
tité négligeable; il fallait que le Conseil lui-même,
par son inertie et par son manque d'initiative, eût
encouragé l'échevinage à ne tenir aucun compte de
lui.

Mais il en devait être autrement cette fois. Au
moment oir le départ des milices liégeoises semblait
chose décidée, il se produisit brusquement un vrai
coup de théâtre. A la grande stupeur des échevins,
Henri de Dinant déclara s'opposer à ce que les
citains fussent emmenés dans le Hainaut. Cela était
contraire, disait-il, aux privilèges de la Cité; elle ne
devait marcher que pour la défense de la patrie,
pour celle des droits du prince et de l'Église de
Liège. La raison était contestable : il était facile de
répondre au maître de la Cité que les droits de
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l'Église de Liège étaient engagés dans une lutte qui
avait pour enjeu un de ses fiefs, et il est probable
qu'on n'aura pas manqué de le faire. Mais ces con-
sidérations importaient peu. Du moment qu'il s'agis-
sait de faire échec aux échevins, Henri, selon toute
apparence, était I'organe du Conseil tout entier, qui
trouvait ici I'occasion de s'affi.rmer vis-à-vis de l'ou-
üecuidance scabinale. S'il n'avait eu derrière lui
I'autre maître, ainsi que le gros des jurés, son oppo-
sition eût été impuissante et stérile. Elle ne pouvait
avoir cet éclat et cette portée que parce qu'elle don-
nait une voix à l'opposition latente et unanime de
tout le Conseil.

On s'est demandé si, dans le rôle joué par Henri
de Dinant, il ne fallait pas reconnaître la main de la
comtesse Marguerite de Flandre, dont la diplomatie
artificieuse aurait ainsi mis en échec la combinaison
de son fils et de Henri de Gueldre(r). Et, à la vérité,
en empêchant les Liégeois d'aller au secolrrs de Jean
d'Avesnes, Henri de Dinant servait trop bien la
politique de la comtesse pour qu'on doive s'étonner
que la conjecture ait été faite. Mais elle devient
oiseuse en présence de Ia situation telle qu'on vient
de I'expliquer. Henri de Dinant n'a été que I'inter-
prète du Conseil de Liège. Il importe peu que les
intérêts du Conseil se soient identifiés avec ceux
de la comtesse : il n'y a là qu'une coïncidence et
rien de plus. De toute manière, la réputation du
tribun échappe au soupcon de s'être laissé acheter
par la politique étrangère. Toute sa carrière atteste
qu'il a obéi à un principe et non à un intérêt

(r) Foullon, t. I, p. 35o.
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personnel. Émanciper Ie Conseil de Ia tutelle des
échevins, et empêcher les pauvres gens des métiers
d'aller se faire rompre les os en Hainaut pour une
querelle dynastique, c'étaient là des mobiles suffi-
samment sérieux pour déterminer son attitude, et
le caractère fondamental de son opposition à l'éche-
vinage ne saurait êtrc altéré par sa rencontre fortuite
avec les combinaisons de la diplomatie flamande.

Il est facile de se figurer l'indignation du prince
et des échevins devant I'audacieuse attitude du
maître de la Cité. Henri de Gueldre, furieux, quitta
Ia ville en faisant enteltdre des menaces, et courut
se plainclre au roi des Romains. Le 8 janvier r254,
celui-ci, par un édit daté d'Anvers, déclara que les
uiilices liégeoises devaient Ie service (r). Mais la
sentence royale resta lettre morte, et les métiers de
I-iège ne bougèrenr pas de leurs ateliers. Il fallut
bien que le prince en prît son parti; le premier
moment de colère passé, il rentra dans la Cité, où
nous le trouvons à la date c1u rz mars (z).

En prenant si nettement position en face du prince
et des échevins, Henri de Dinant les réconciliait
dans une hostilité corrmune à sa politique. pour
tenir tête à Ieur coalition, il ne lui fallait rien moins
que les talents de I'organisateur et de I'homrne
d'initiative, et il montra qu'il les possédait à un
haut degré. Pendant la courte durée de sa carrière
publique, qui ne compte pas plus de deux ans, il a
fait de grandes choses, et est parvenll à réaliser les

(r) Hocsem, p. 286; Warnant, pp. r8r-rBr. Le diplôme du roi des Romains
est dans Bormans et Schoolmesters, t. II, p. 61.

(z) Delescluse et Brouwers, Catalogue rl,cs actes de Eenri de Gueldre,
p,+6,

TJ
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principaux articles de son programme politique,
comrle nous clirions aujourd'hui, Il 'r.aut la peine
d'examiner cela de près.

Henri de Dinant comrrenca par grouper les bour-
geois de Liège en une de ces associations jr,rrées qui
étaient la forme la plus redoutable de I'organisatior-r
des forces populaires. Ce sont ces associations que
I'on désignait sons le nom de commulles, et que les
féodaux anathénratisaient corlme des innovations
révolutionnaires. Tout indiqlie quc Henri de Dinant
a fondé à Liège une comlnune au sens médiéval de
ce mot. Le serment exigé de tous les bourgeois nous
révèle le trait caractéristique de I'institution (r), et
une lettre du pape Alexandre IV, datée du r r avril
1255, en prononce formellement le nom (z) Le
silence de nos sources ne nous permet pas, malheu-
reusement, d'en dire davantâge sur un sujet d'un si
haut intérêt.

L'associatioll collstituée, Henri de Dinant passa
au second article de son programme. Ces multitudes,
qu'il avait désormais sous la main et qui étaient
liées à lui par la fois du sennent, il en fit une véri-
table armée groupée territorialement, selon les quar-
tiers et les rues qu'elles habitaient, sous les ordres

(r) Duos constituere magistros, qui libertatem civium tuerenrur et hoc se

iurarent fideliter effecturos, et a scahinis exigunt consimile juramentum.
Hocsem, p. 286. Tunc idem Henricus praeceptum scabinis iterat, quatenus

iurent serîare civium libertatem. Id., p. z8Z, Magistrum super populum
constituerunt ut eum compellat libertatem servare urbis, cohercentes ipsnm
Henricum iurare eamdem libertatem firmiter tenere. Warnant, p, 18r.

(z) Accepimus cives leodienses communiam, firmitatem de cerevisiâ et
confraternitates in civitate leodiensi facere ac magistratus creare. Lettre du
rr avril rz55 dans Piot, Cartulatre de Saint-Trond,t. I, p. 266. Cf, la
Chronique de Saint-h'ond,, éd. de Borman, t, II, p. r9g : Eodem anno
,-eodienses levaverunt communitatem et facta est gravis discordia,



LA LUTTE CONTRE L'ÉCHEVINAGE. Igi

de chefs désignés par I'autorité communale' c'est-

à-dire par lù. Les six quartiers de Liège eurent

chacun son capitaine ayant sous ses ordres un

certain nombre de vingteniers qui, comme l'indique

leur nom, commandàient chacun vingt habitants

de sa rue ou de sot-t voisinage (r)' De la sorle' il
devenait facile aux maîtres de réunir presque :n un

clin d'æil les forces populaires, chaque fois qu'ils en'

avaient besoin, et cette ébauche d'une armée munl-

;tili; constituait certainement t^" mesure la plus

dangereuse pour tous ceux qui rêvaient de dominer

tu ütte. Avec elle, le Conseil communal était le

maître de la rue, le véritable souverain de la Cité :

.,i t" prince, ni le chapitre' rri l'échevinage' tous

également désarmés, ne pouvaient tenir tête à cette

fiirru.r.. qui sortait de lerre et se dressait devant

eux (z).
Restait à trouver les ressources nécessaires pour

faire les frais cle cette organisation et pour affro:t:r
l'éventualité d'une lutte 

-à main armée' Henri de

Dinant les demanda à la forme classique de I'irnpôt

.oÀ*rrnul, c'est-à dire à unefermeté sur les obiets de

consommation. Cette fois, autant que nous sommes

en état d'en iuger, il versait dans une illégalité

manifeste : en vertu des conventions de n4g'
.àt nt*e.s par I'autoriré du souverain pontife' il 1"
pà"tri, plus être levé de fermeté à Liège depuis le

(r) Snr cette question, je renvoie i mes Recherches sur Eenri Dinant'

p. 493, note z.
(z) Sait-ort ce que l'institntion des vingteniers devierrt sous la plume de

I:lenaux? qu'on lise ce qu'il écrit t t, P' 219 :

<< Les six Vinâves ro*nt otg""itàs potitiq""rntnt' Chaque Vinâve éIut

, ,iogJ Citains' et la réunion dJs cent vingt élus forma le Conseil' conlnlun'

» Ce conseil tlélibérait et agissait au nom de tous »' C'est du roman tout Pur'
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z5 décembre rz5r. Ce fut I'objet d'une contestation
entre Henri de Dinant et un tréfoncier de Saint-
Lambert, dans une séance capitulaire où le Chapitre
et la Cité devaient fixer de commun accord Ie prix
semestriel du vin (r). Il paraît bien d'aill"u.s qrre Ie
tribun se laissa convaincre, car rien ne montre que
7a fernteté ait été levée en effet. Et s'il est vrai qù,il
en ait appelé à Rome, c'est qu'il entendait ,erp"cte.,
du. moins provisoirelreur, la décision du CÂapitre
qui condarnnait soll entreprise (z).

Mais les esprits étaient trop montés pour que le
moindre incident r-re fît éclater des violànces. Dans
cette même réunion clont il vient d'être parlé, un
patricien s'emporta contre Henri de Dinant et alla
jusqu'à le menacer de son couteau. Le bruit de
I'incident se répandit au dehors; on raconta que
Henri venait d'être tué, la plèbe furieuse s'ameirta
et brisa les portes du local où siégeait le Chapitre :

il fallut que le tribun se montrâr pour apaiser ses
amis. Les chanoines f,rent condamner les èoupables
à réparer leurs portes enfoncées et à leur faire aÀende
honorable à genoux et nu-pieds, après quoi ils se
tinrent pour satisfaits. Mais Henri de Gueldre ne
se montra pas de si bonne composition. Croyant
trouver ici une occasion propice pour se v.ng"i. dr.,
tribun qui lui avait refusé les milices com-ùnales,
il mit la Cité sous interdit et ordonna aux chanoines
de se retirer à Namur.

De son côté, Henri de Dinant voulut resserrer les
liens qui unissaient tous les membres de la com_

(r) V. ci-dessus, pp, r39 et r4o.
(z) [Iocsem, p. 287; Warnant, p. r8j
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mune contre Ie despotisme du ;'rrince, et il exigea
que les échevins prêtassent, comme tout le monde,
le serment requis. Ils refusèrent et, en conséquence,
furent obligés de s'exiler (r). C'était assurément un
spectacle nouveau pour les Liégeois de voir fuir
devant le Conseil communal ces hotntnes qui,
naguère encore, tenaient le Conseil en laisse et lui
imposaient ses chefs annuels. La sitr-ration avait fait
un pas de géant depuis le jour où, pour leur
malheur, les échevins avaient appelé Henri de
Dinant à la maîtrise de la Cité. En quelques mois
de temps, grâce à I'activité eutreprenante du tribun,
il s'était créé un courant qu'il n'était plus possible de
remonter. Le Conseil communal était émancipé
définitivement. L'échevinage, par contre, était rejeté
dans les bras du prince et se voyait oblige de lier sa

cause à celle du pouvoir personnel.
Dans ce groupement nouveau des partis, quelle

fut I'attitude du Chapitrc' de Saint-Lambert ? Aucun
de ses intérêts n'était engagé, aucun lien particulier
de sympathie ne le rattachait à I'un des deux groupes
plutôt qu'à I'autre. Tous les deux, il le savait, étaient
également opposés à I'extension des privilèges de
cléricature, également prêts à les combattre avec Ia
dernière énergie, le cas échéant. Mais devant l'ordre
formel du prince, le Chapitre n'avait qu'à s'incliner
et à quitter Ia ville. Et si, malgré cela, six de ses

membres les plus influents, parmi lesquels le prévôt
et le chantre, refusèrent d'obéir, en appelèrent à

Rome de la sentence cl'Henri de Gueldre et vou-
lurent partager les destinées de la Cité mise sous

(r) Hocsem, p.287; Vy'arnant, p. r8z.
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interdit, I-rolts avons là une Lrreuve non équivoque
de la vigueur avec laquelle une grande partie de ce

corps avait embrassé la cause du Conseil contre
l'échevinage (t ).

La situation de Ia Cité, cependant, restait grave.

Pour la première fois depuis son existence, elle se

vc»yait en guerre avec son souverain légitime. Et
celui-ci n'était pas pour elle le premier adversaire
venu, car il maniait avec une égale énergie les

armes spirituelles et les armes temporelles. Mais
Henri de Dinant se montra à la hauteur du danger.
Reprenaut dans I'héritage politique du patriciat une
pensée hardie et féconde, il entreprit de remettre sur
pied la fédération interurbaine de rzzg, et il y par-
vint, du moins en partie. Les deux principales bonnes

villes du pays, Huy et Saint-Trond (z), s'allièrent
à Liège, élurent des maîtres (3), organisèrent les

vingtaines et se donnèrent une milice communale.
On voudrait savoir ce qui se passa dans ces villes
et dans quelles conditions ellcs répor-rdirent à I'appel
du tribun liégeois, mais uous ne sommes un peu
renseignés que sur Saint-Trond. Là, comme à Liège,
c'était un membre du patriciat, Jourdain Van den

(r) [Iocsem, p. 287, dit : Praeposittts et cantor curn quiuque canoDicis.

Warrrant, p. r84, écrit avec pltts de précision et, ce semble, d'exactitude:
Praepositus, cantor, Guido, Johannes, Heinricus et S,r'tnon, isti sex.

(z) Hoc§em, p. 287; Warnant, p. r86. Ce dernier ajoute I)inant, qui n'entra
dans la fédération qu'un peu plus tard.

(3) Ce détail, omis par Hocsem, est donnê par Warnant, 1. c. : Quilibet
eorum in suo opido consilio Heinrici, prout civitas fecerat, constituit duos
magistros. Cela veut dire êvidemment, non pas que ces villes se sont donné
des maîtres pour la première fois (car elles en avaient depuis longtemps),
mais que, pour la première fcris, les bourgeois ont voulu les choisir ettx-
mêmes, au lieu de se les laisser inrposer pal les échevins. Si les paroles de
'Vy'arnant devaient s'interprêter autrement, il faudrait les considérer çomme
exprimant une simple coniecture,
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Poel, qui menait Ia lutte à la fois contre l'évêque,

contre i'abbé et contre l'échevinage. Cornme à Liège,

le meneur de Saint-Trond groupait derrière lui,
dans cette campagne pour l'étnancipation de la com-

rrrune, toutes les classes de la bourgeoisie (r)' Le

mouvement, encore une fois, était un mouvement

communal et non un mouvement démocratique, il
ne s'agissait pas de conqr-rérir l'émancipation d'une

classe, mais celle de la ville entièr'.'. L'ennemi, ce

n'était pas le patriciat, c'était 1'échevinage et voilà
pourqrài , peut - être à quelques exceptions pt:t,
ies pâtricierrs marchaient avec les petits sous les

ordres du tribun. Grâce à la fédération reconstituée,

la lutte prenait des proportions qui dépassaient

I'enceinte d'une ville et revêtait le caractère d'une

vaste démonstration nationale. Et Liège, investie

pour la seconde fois cl'une espèce d'hégémonie poli-
iiq,.r" sur le reste du Paÿs, devenait la tête de la
nation qu'elle entraînait à sa suite.

ComÀencée vers la mi-mai, la guerre de Liège et

de ses alliés contre Henri de Gueldre se prolongea
jusque dans les derniers jours de I'année. Ce ne fut,

à proprement parler, qu'une guérilla; de part et

d'autrè, on se contenta de piller ou de détruire les

biens de I'adversaire, de s'ernparer de ses troupeaux

ou de faire prisonniers des irldividus isolés. Le maré-

chal de l'évêché, Gérard de Hérant, ne laissa pas de

harceler les l-iégeois à plus d'une reprise. Pour se

venger de lui, ils coururent détruire son château de

SclÀsin, aux portes de leur vitle. Ils allèrent même

(r) Pltcres de ntagnatibus et melioribus opidanis et plures d,e mansio-

,roriir, ,o^^" dit le chroniqueur local. Chrortic §' Trttd'onis contin' III,
êd. de Borman, t. II, P. zo3.

i
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attaquer Ie puissant château d,Amblève, où il avait
mis en lieu srir ses prisonniers et son butin, mais ilsfurent repoussés, èt la Cité se vit menacée un
rnoment par un retour offensif du maréchal. Alors
Ies Hutois accoururent à Ia rescousse : ils s,instal_
Ièrent dans les maisons des chanoines émigrés et les
livrèrent au pillage (r).

- Enfin, après une clemi-année d'escarmouches in-
fructueuses, Ie légat du pape. pierre Capocci, pu.uirr,
à ménager une paix, qui fut conclue à-Maestiicht le
r r décembre r253. C,était une transaction qui remet_
tait toutes les choses dans le staht qtn. Les villes
renoncaient à leur fédération et à lèurs vingtaines
et payaient une arnencle au prince; celui_ci levait
I'interdit et am,istiait ses sujeÀ rc,beiles. Ir est vrai-
semblable, au surplus, que ia question des élections
magistrales ne fut pas sôulevée, et il est certai" ;;;Henri de Dinant ne fur pas clépouillé de la maîtriise.
Le Chapitre seul nt deJ dim.Lltér, alléguant qr,on
ne renair guère cornpre clu rort qui lui aîu;t etd faii,mais le légat fut assez heur.".,i porr. I,apaiser, et
pour réconcilier avec leur prince Ies quelques tréion_
cie_rs qui avaienr fait partie de I'oppoiition qz;.

La paix de Maestricht ne f"i ln réalitè qu,une
trève. Les passions de parti s'étaic,nt exaspérées au
cours de la lutte; l,intàrvention du légat a,roit pu
les calmer pendant quelque temps, elle ne les avait
pas étei,tes, et le ,roi,die incidËnt devait servir de

(r) Hocsern, p. r87 er surtout Warnarrt, pp. rB:+-rg6.(z) Hocsem, p. 287, \À,arnant, pp. 18§-ig7. ielui_ci est plus exa« queHocsern dans f indicarion des dares.'L" ,: aal._ü" r254. l,élu rentra dansli,.Ci:é, et c'est 
-quelques 

jours après, ., ,o, .";"ur_ià, qu,eur lieu la récon-ciliarion totale du Chapitre.
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prétexte à I'explosion d'un nouveau coltflir. Ce fut la
question du payement de l'amende clue au prince
qui en fournit l'occasion. Nc pouvant recourir à Ia
fermeté, qui restait décidérnent interdite, la Cité ima-
gina de lever un impôt sur le revenu en fixant à un
marc par personne la contribution des riches. Aus-
sitôt les échevins protestèrent : ce n'était pas à eux,
disaient-ils, de payer les frais d'une guerre qu'ils
n'avaient pas voulue et que d'autres avaient faite
malgré eux. Il faut avouer que ces plaintes ne man-
quaient pas de fondement, mais on doit reconnaître
en même temps les diflûcultés presque inextricables
au milieu desquelles se débatait la Cité, obligée de
trouver de l'argent à tout prix et ne pouvant puiser
à aucune source sans soulet er aussitôt les réclama-
tions de quelque intéressé.

L'affaire prit bientôt des proportions énormes :

comme les maîtres ne voulaient et pelrt-être ne pou-
vaient renoncer à leurs prétentions, les échevins
finirent par quitter de nouveau la ville, suivis par
un bon nombre de leurs amis qu'atteignait sans
doute comme eux lc nouvel impôt (r). Cet exode
entamait I'unanimité morale de la Cité en rejetant'nne partic du patriciert dans l'opposition an tribun :

il faut que l'affaire ait eu de I'importance, puisque
nolrs voyons qu'elle ralluma la guerre.

Aussitôt, avec une infatigable ardeur, Henri de
Dinant se remit à l'æuvre. Il s'attacha tout d'abord
à renouer Ies liens de la fédération interurbaine,
relâchés ou plutôt rompus depuis Ia paix de Maes-

(r) Warnant, p. r87, est seul à uous apprendre cela: Quod scabini intelli-
gentes, contradicunt, mallentes ante exire ab urbe quam talis exactio ipsos
comprimat. Itague exeuntes ab urbe plures amici eorum insequuntur.
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tricht. Sa première visite fut pour Huy, oir, comme
à Liège, les bourgeois étaient de nouveau brouillés
avec les échevins. Ceux-ci avaient condamné quel-
ques jeunes gens pour désordres nocturnes, sans
avoir respecté les formalités légales. Somrr-rés par le
peuple de révoquer leur sentence, ils s'y étaient
dérobés. Henri de Dinant essaya vainement cle les
faire revenir sur leur décision. Alors il prit parti
ouvertement contre les échevins. Ceux-ci f'urent
chassés et Huy renouvela I'alliance avec la Cité.
De là, le tribun courut à Dinant, où il semble que,
comrle à Huy, les partis aient été aux prises; il
parvint à les pacifier et à faire entrer la ville dans.
la fédération interurbaine. Saint-Tr<,nc1, toujours
tenu en haleine par le remuant Jourdain Van den
Poel, ne tarda pas à accéder également à la ligue
reconstituée.

Henri dc Dinarrt se voyait plus puissant que
jamais. Les rnilices des quatre premières villes du
pays marchaient sous ses ordres. Le maître de la
Cité se dressait en face du prince, et I'on pouvait se

demander lequel des deux Henri serait le vrai sou-
verain de la patrie.

Mais Henri de Gueldre ne se laissa point intimider
par le forrnidable appareil des forces que maniait
son rival. De nouveau, il lança l'interdit sur la Cité
et ordonna au Chapitre d'en sortir Ce qui prouve
l'état d'exaspération cles esprits, c'est qu'il ne se

trouva L)as un homme qui osât porter aux Liégeois
la sentence du prince : il fallut la leur faire signifier
par une femme et par un enfant. Ce n'étaient là que
des fbrmalites préparatoires à la vraie guerre : celle-
ci, le prince la mena avec une vigueur décisive.
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Donnant à ses successeurs un exemple dont ils
devaierlt s'inspirer plus d'une fois après lui, il op-

posa l'alliance des forces féodales à celle des forces

urbaines, et groupa ses puissants voisins dans une

ligue formidable qui comprenait le duc de Brabant,
les comtes de Looz, de Gueldre et de Jr-rliers (r).

Pour payer le concours du duc de Brabant, il ne

craignit put a. lui engager des domaines de l'Église
de Liège, malgré l'énergique opposition du Chapitre
de Saint-Lambert. Celui-ci, l1'ayant pu empêcher
une aliénation qu'il réputait illicite, après avoir
vainement sornmé Ie duc de Brabant d'évacuer les

terres de Hougaerde, de Bauvechain et de Malines,
recourut finalement aux moyens suprêmes. Comme

en 1212, l'excommunicatiou fut lancée contre le duc,

et le crucif,x déposé à terre (z). Ces mesures eurent
raison du duc, qui promit de restituer les terres

engagées, si l'élu lui versait les t3ooo marcs qu'il lui
avait promis. De telles alliances, contractées daus de

telles conditions, faisaient apparaître sous soll plein
jour le vrai caractère c1u conflit entre l'élu et la Cité;
c'était l'opposition des deux forces qui se sont disputé
la société du moyen-âge : l'arbitraire féodal et la
liberté communale. L'ennemi national de t2tz
marchait maintenant sous la bannière du prince
contre les bonues villes unies : la cause de la Cité

devenait celle de la nation, et le Chapitre lui-même,
tout en s'abstenant de participer à la lutte, attestait,

par l'énergie désespérée de ses mesures de défense, la

iéprobation que lui inspirait la politique du prinee.

(r) Hocsem, p. 288; Warnant' P. r89.

(z) Hocsem, p. 288; Warnant p r89' Les actes relatifs à cet épisode

manquent naturellement au Cartulaire de §aint-Lambert.
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f)u nouveau conflit dont nous venons de raconter
I'explosion, ltous ne connaissons guère que quelques
éfrisodes isolés, grâce à un chroniqueur hutois qui
s'est altaché surlout à marquer la part qu'y a çrrise
sa ville. Les princes confédérés semblent avoir voulu
suivre une tactique nouvelle : sans s'attaquer direc-
tement aux villes, qui sont trop bien défendues pour
1'rouvoir être emportées de vive force, il les harcèlent,
troublent leur commerce et leurs relations avec I'ex-
térieur, les empêchent de se ravitailler. et lorsque,
réduites à la famine, elles ont perdu patience et sont
devenues capables de toutes les tér-nérités, ils les
attirent dans des rencontres en rase campagne où
leur supériorité militaire leur assllre I'avantage.
De leur côté, les villes s'attachent à démolir les
châteaux-forts qui servent de refuges à I'ennemi; c'est
ainsi que les Hutois vont incendier Waremme, et
s'attaquent ensuite à Moha qui, d'ailleurs, tient bon.

trIais Ia lutte n'est pas égale. Les princes concen-
trent tous leurs efforts contre les alliés de la Cité;
Saint-Trond se voit bientôt obligé de rrairer et doit
sofiir de la ligue; Liège, dégarnie du côté c1e la
Hesbaye, barricade les chemins arr moyen d'arbres
abattus et ciémolit une partie cle I'abbaye de Saint-
Laurent, pour enlever un abri à I'ennemi qu'elle
attend sous ses murs. Déjà à moitié bloquée, la ville
est ravilaillée pendant quelque temps par les l]arqucs
des Hutois (r'1, jusqu'an jour où un coul'r terrible mit
ces derniers hors combat. ils étaient allés, pour la
seconde fois, livrer un assaut infructeux au château
de Moha. Comme ils rentraient chez eux en désordre,

(r) Hocsem, p. 288; Warnant, p. rgo.
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le ro aotrt r255, ils furent assaillis à I'improviste,
entre Antheit et Vinalmont, par le comte de Juliers,
qui leur tua deux cents hornmes, et leur fit de
nombreux prisonniers, Après ce désastre, Huy ne
coraptait plus comme frrrce militaire. Dinant, soit inti-
midé, soit épuisé, ne tarda pas à sortir de Ia fédéra-
tion (r). Liège resta abandonné à ses propres forces
et exposé à la vengeance d'un rnaître irrité. L'inves-
tissement se resserrait antour de Ia Cité : déjà les
éclaireurs du prince apparaissaient dar-rs la banlieue,
plus personne ne pouvait s'aventurer hors de Liège
sans périr sous leur coups, et I'on prévoyait le jour
otr les citains seraient obligés de se rendre à merci.

Énervés par la longueuicle la lutte, exaspérés par
les coups que leur portait tous les jours un ennàmi
qui avait décidément I'avantage, Ies Liégeois finirent
par se lrisser entraîner à d'irréparables violences.
Parmi les patriciens émigrés qui se montraient les
plus acharnés contre eux, il y avait Jacques et Mau-
rice de Saint-Martin, l'un maïeur et l'autre échevin.
On se vengea d'eux en démolissant leurs maisons,
avec les matériaux desquelles on en construisit une
nouvelle pour Henri de Dinant iz). Or, le " bris de
maison » était un droit que la coutume de Liège
réservait expressément au prince, et, en I'usurpant,
le tribun se rendait coupable d'une violation fla-

À?.ç s

(r) Hocsem, p. 288; Warnant, p. rgr.
(z) Tunc populus instinctu Dionantensis domos fundit.s destruit scabi-

norum, de quarum trabibus et lapidibus Dionantensis sibi novam fabricat
mansionem' (Hocsern, p. 288). Tunc villicus Leodiensis Jacobus de sancto
Nlartino et Mauritius scabini e-ristentes pro parte electi insidiantur urbi,
perimentes pueros et viros quos inveniebant, nec est qui auJeat propter eos
exire ab urbe, idcirco edes eorum in urbe a civibus devastantur et funditus
dejiciuntur. Warnant, p. r9o.
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grarlte du drolt. C'était une faute énorme. Le res-

pect superstitieux du droit formel est un des traits
caractéristiques de la psychologie socialc du moyen-
âge, et la ,. desmesure » du tribun paraissait un de

ces attentats sacrilèges qui appellent impérieusement
une réparation éclatante. I-e prince allait se charger
d'offrir cette satisfaction à la conscience publique,
en tuant civilement le coupable.

La stupeur et I'inquiétude se répandirent dans la

Cité lorsqu'on vit le prince venir camper avec soll

armée sur la colline de Vottem, presquc aux portes
de la ville, et qu'on apprit qu'il se proposait d'y fàire
juger les deux maîtres séditieux et leurs complices
par le tribunal des échevins, pour délit cle bris de

maison.
Le délit était manifeste et la sentence ne pouvait

pas être douteuse, mais les coupables se croyaient à

l'abri, puisque c'était à Liège seulement, aa Détroit
ou à la Chaîne en Gérardrie, qtue les échevins pou-

vaient rendre une sentence valable. Car tel était le
formalisme de la coutume : I'exerclce du droit rle

ent Iié à cerlalns

eruirolts consacrés. Et puis, le Liégeols ne pouvalt
êîre attr;ii-dev'ant aucune juridiction extérieure, et,

en siégeant hors de l'enceinte urbaine, l'échevinage
semblait perdre son caradtère de juge naturel des

citains. Si subtiles que puissent paraltre auiourd'hui
ces exceptions de .lroit, les hommes d'alors leur
attribuaient une valeur capitale, et I'historien est

tenu de se placer à leur point de vue pour apprécier
équitablement leur attitude (r).

(r) Un épisode où ce formalisrne du droit apparaît avec tout son cachet

pittoresque nous est fourni par l'histoire dcs lroubles communaux de Saint-
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Ilais le prince n'était pas homme à se laisser
arrêter par de pareils scrupules, et les échevins
eux-mêmes, pûrmi lesquels les Saint-lVlartin étaient
les plus ardents, furent les premiers à lui suggérer
I'expédient auquel il recouiut en vertu de son " haut
domaine. , Il décida gue le sol de Vottem qyi!1.T
même valeur juridique que celui de Liège, et les
éahèvint y vinrent siéger au milieu du villa§e pour
juger les coupables déférés à leur tribunal. Du haut
des marches d'un perron improvisé, le crieur public,
au sorl de la cloche, cita le tribun et ses complices
à comparaître, après quoi, jugeant à la semonce du
maieur, les échevins condamnèrent par contumace
et proscrivirent comme (( briseurs de maison " les
deux maîtres et leurs complices (r).

Trond en r3o3. Cette commune avait chassé ses échevins et était en pleine
révolte contre I'abbé et le prince-évéque. Ceux-ci convoquêrent les échevins
d'AixJa-Chapelle, chefs de ceus de Saint-Trond, et comme Henri de Gueldre
à Vottem, vinrent siéger art loco campestra'sito inter opidum et Rrusrhernium
s\lper stratam. Après avoir entendu l'accusation, les êchevins firent placeræ.
Ieursïïëges sur Ia route, sic ut partim in districtu episcopi et partim irr dis-
trictu iurisdictionis abbatis. eo quod limites amborum dominorum ibidem se

contingerent, sisterentur. Mais il manquait une formalité essentielle sans la-
quelle on ne pouvait seutencier : la cloche banale ne sonnait pas. Un individu
consentit, pour la somme énorrr,e de cent livres tournois, à aller, au péril de
sa vie, eonner la cloche dans le beffroi de Saint-Trond aussi longtemps qu'il
le fallait (d,ùt), et les échevins, canlf,alæ sono auditu, forjugèrent alors les
rebelles. ÿ. Chron.8. Trond, Contin. éd. de Borman, IlI, p. 236,

Voir un point de vue semblable à Strasbourg en rr2g, à Osnabrück en
rr7r, à Cologne en rz69 (Keutgen, pp.8et ro). A Strasbourg, lacoutume
précisait l'endroit de la ville où devaient rendre la iustice respectivement
l'écoutôte et l'avoué, et déclarait q'.re le justiciable assignê à comparaître dans
un autre enJroit n'était pas teDu d'1' aller, (\\'iegand, Urh.uttlL'tùuch tlcr
Stadt Strassbtcg, r. l, p. 468).' (r) Hocsèm, p. z8B, semble placer le « bris des maisons » cles échevins
après la sentence de Vottem : Tunc populus instinctu Dionantcnsis domos
funditus destruit scabinorum, etc. Illais Hocsem ne sait pas écrire, et je crois
pouvoir clire, m'étant familiarisé avec son style, que dans sa pensée I'attentat
esr arrtérierir à la senteuce et explique celle-ci, Le tunc populus
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La sentence de Vottem fut, pour Ia cause commu-
nale, un coup aussi rude qu'inattendu. Dans les
groupes les plus respectables de la bourgeoisie, elle
produisit un effet tcrrible. Her-rri de Dinant se sentit
atteint au cceur. Il eut beau contester, assez faible-
ment d'ailleurs, la légalité de la sentence : la cons-
cience publique ne s'y laissa pas tromper. Les maîtres
désorrnais n'étaient plus à ses yeux des citains comme
les autres : ils étaient des " forjugés , des n hors la
loi ,, et tout le zèIe de leurs plus chauds partisans
fut impuissant à faire disparaître cette tare fatale.
Les plus intimes amis du tribun Ie jugèrent perdu et
Ie lâchèrent (r). Seul, le petit peuple tint bon avec
cette foi intrépide qui considère le doute comme ul1
crirne, et qui fait au chef populaire un crédit illimité.
Dans ce sens, on peut dire que, sur la fin de sa car-
rière, Henri se trouva être le chef de la démocratie
liégeoise, mais il le fut par la défection de ses anciens
partisans, qui ne lui laissa que la plèbe pour toute
armée.

On s'aperçut bientôt de son isolement : des pour-
parlers de paix furent échangés par dessus sa tête
entre la Cité et le prince. Celui-ci exigeait la suppres-
sion des vingtaines, de la ligue interurbaine ct des
élections magistrales per le peuple. Les Liégeois, de

destruit équivaut donc à : Ttopttl,us eninl - - - destnwelat. Naturelle-
ment, Jean de 'Warlant, p. rgz, qui copie Hocsem, a été induit en erreur
par cette gaucherie cle style, et il place, lui aussi, la destruction des maisons
des échevins par 1es Liégeois aprês la sentence de Votten.r, bieu que lui-méme,
à la suite de leur source commune, l'ait racontée plus haut (p. rgo) à sa

vraie place. On a 1à une idée des dif6cultés que rencontre à chaque pas
celui qui explore dans les sources les annales de la Cité de Liège.

(r) Petrus Tereburse, Grifardus et Renerus, Cicada -- - - in fine pro-
dentes eum et populum communem. (Warnant, p. zo3.)
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leur côté, demandaient la révocation de la sentence
de Vottem et voulaient voir comprendre dans la
paix les deux maîtres ainsi que les membres du
clergé restés fidèles à la cause populaire.

Pcndant que les négociations suivaient leur cours,
plusieurs escarmouches achevèrent d'énerver les
Liégeois. Tantôt, c'était le frère de Henri de Dinant
qui était fait prisonnier, tantôt, c'était une douzaine
de citains qui étaient massacrés aux portes mêmes
de la ville, sans que les maîtres, au grand scandale
de Ia population, osassent sortir pour les venger.
Puis arriva la nouvelle de la paix séparée que Huy
et Dinant venaient de faire avec le prince au prix
de leurs franchises.

Abandonnés de tout le monde, les Liégeois pous-
sèrent plus vivement les négociations, mais elles
échouèrent devant le refus du prince de comprendre
les maîtres dans la paix (r). Ce fut seulement lorsque
la famine se fit sentir dans la ville de plus en plus
étroitement investie qu'on se décida à passer par
toutes les exigences du prince et à sacrifier les maîtres
proscrits. En vain Henri de Dinant essaya de détour-
ner les citains de leur résolution en leur rappelant
le dévouement qu'il avait toujours témoigné à leur
cause : l'excès de la détresse avait mis fin à I'empire
qu'il exercait sur eux. Ils lui promirent seulement
de faire tout ce qui était possible pour qu'il rentrât
par la suite. Ce ne furent pas seulement les deux
maîtres, mais aussi le clergé paroissial et les mem-
bres du Chapitre favorables à la cause populaire qui
se virent sacrifiés à la vengeance de l'élu (z). Par la

(r) Hocsem, p. 288; Warnant, p. ro2.
(z) Hocsem, pp. z8g-zgo; Warnant, pp. rq.1-r95. 

t,+
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paix de Bierset, signée le r7 octobre rz55,la Cité se
rendait littéralement à merci (r).

Henri de Gueldre ne se contenta pas de briser la
fédération de Ia Cité et des bonnes villes; il leur
infligea encore de lourdes amendes et, surtout, il
exigea des garanties pour I'avenir. Chacune des villes
rebelles dut lui livrer une des portes de son enceinte,
qulil se réserva le droit de garder jusqu'à complète
exécution des clauses du traité de paix. Liège livra
la porte Sainte-'Walburge.

Accablée d'amendes et de dommages-intérêts -au seul élu, elle devait verser l'énorme somme de
z5oo marcs - la Cité ne trouva d'autre moyen de
s'acquitter que l'éternel expédient de la fermeté.
Henri de Gueldre n'avait pas fait difÊculté d'en
autoriser la perception, tenant avant tout à être payé
par ses sujets. Mais le clergé et les nobles, unis cette
fois par la communauté d'intérêts, réclamèrent avec
une mauvaise humeur assez naturelle. Ils invo-
quaient les actes par lesquels, en n4g, le prince et
la Cité avaient promis solennellement de ne plus

(r) Nous ne possédons pas le texte des conditions de la paix de Bierset,
mais seulement celui de l'acte de Henri de Gueldre annonçant que la paix
est faite et que les villes se soumettent à la sentence qui sera rendue par
quatre commissaires. Cet acte, qui est du 17 octobre rz55 (le dimenge aprês
l'octauve Sains Denis) se troul'e dans Henaux, t. I, p, zz7 et dans Bormans,
Ordonnances, t. I, p. 5o.

I1 faut remarquer que nos auteurs donnent de la paix les dates les plus
divergentes, sans doute parce que chacun pense à une phase différente des
négociations, La Cl*onique de .1402 dit. in die triumphi beati Lamberti
(5 oaobre), p. tg5. Hocsem, p, 29o, dit : 11 id,us octobrts 14 octobre).
Quant à Jean d'Outremeuse, t. V, p, 336, il écrit : le jour Saint-Denis
(g octobre), prouvant par 1à qu'il a lu f instrument de paix, mais avec beau-
coup d'érourderie. Ce qui ne l'empêche pas d'être suivi par Fisen, t. II,
p. ro et par Daris, II, p. r7r, qui semble d'ailleurs essayer de concilier
Hocsem avec Jean d'Outremeuse.
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lever lafermeté après n5t. Onnetintaucun compte
de leurs protestation§. Le clergé recourut à son arme
ordinaire et lança l'interdit. La Cité s'adressa au
prince, qui le leva. Le Chapitre resserra son alliance
avec les chevaliers, et ceux-ci menacèrent Ie prince
de lui refuser tout service tant qu'il n'aurait pas aboli
la ferrneté.

Henri de Gueldre crut prudent de céder devant
cette opposition. Non seulement il défendit de lever
lafermeté, mais il ordonna de restituer au clergé les
sommes déjà perçues (r). tl fallut que la Cité deman-
dât à un impôt sur le revenu le reste de la somme
qu'elle devait au prince, à savoir deux mille livres.
Cette fois, ce fut le petit peuple qui protesta, alléguant
I'iniquité de la répartition.

A la faveur du mécontentement populaire, les
partisans de Henri de Dinant formèrent un complot
pour rappeler leur chef. Il fallait que Ie tribun etrt
bien peu d'esprit politique ou que I'exil lui pesât bien
lourdement pour qu'il se laissât séduire par ces
avances et se persuadât que, dans de pareilles condi-
tions, il pouvait soulever une troisième fois la Cité.
Accueilli avec enthousiasme par les affidés, qui cou-
rurent en armes au devant de lui et qui I'acclamèrent
comme le père de la patrie, il rentra à Liège le
17 mars lz56 et fut conduit par la foule jusqu'au
Marché, pendant que les échevins se réfugiaient
Outre-Meuse, où ils ralliaient leurs partisans.
' Le gros de la population ne s'était pas prononcé

pour le ribun et gardait une inquiétante neutralité;
d'autre part, les échevins se préparaient à prendre,

(r) Hocsem, p. 2go;'Warnant, pp. rg8-r9g. L'acte de Henri deGueldre,
daté du z6 février 1256, est dans Bormans et Schoolmeesters, t. II, p. 85.

l



ôrô CHAPITRE VIII.

le lendernain, une vigoureuse offensive. Il était im-

1'rossible au maître de leur tenir tête avec le petit
nombre de plébéiens groupés autour de lui. C'est
ce que des négociateurs députés auprès d'Henri de

Dinant par le Chapite de la cathédrale parvinrent
à lui faire comprendre. Il consentit donc à se retirer
dès le lendemain, disant un adieu éternel à cette
ville dont il avait été I'idole et où il n'était plus
qu'un intrus (r). Pendant qu'il prenait tristement le
chemin dc I'exil, l'élu accourait à Liège et se mettait
à sévir. Les principaux fauteurs d'Henri de Dinant
furent jetés dans les fers; sa maison, pâr un juste

retour de la fortune, fut démolie et les poutres servi-
rent à la construction d'une potence sur les hauteurs
qui dominaient la place du Marché, au-dessus du
couvent des Mineurs. Là, le zt mars, les Liégeois
virent, à leur grande douleur, se balancer le corps
du sellier Gérard Bassier, l'un des plus fidèles par-
tisans du tribun (z).

L'équipée de Henri de Dinant n'eut d'autre
résultat que de fournir à l'élu un prétexte pour ne
pas restituer aux Liégeois Ia porte Sainte-Walburge.
Il se hâta d'y édifier un château-fort où il mit gar-
nison, et il en confia la garde à Arnoul de Rixingen,
assisté de quatre chevaliers hesbignons. Il tenait
ainsi la ville sclus la main, pouvait surveiller tous ses

mouvements et les réprimer dès qu'ils paraissaient
devenir dangereux (3). L'argent de la fermeté qui
devait être restitué aux chanoines fut, avec leur con'

(r) Hocsem, pP. 2go-291I Warnant, p zoo.

(z) Hocsem, p. ugr; Iilarnant, P. 2oo.

(3) Hocsem, p, 2go; acte du 4 iuin rz6o dans Bormans et Schoolmeesters,

t. II, p. r 17.



LA LUTTE CONTRE L,ÉCHI1VIN.\GE. 213

sentement, employé à élever cette bastille. La mas-
sive construction surgissait au-dessus des hauteurs de
Pierreuse, assornbrissant comme une menace d'orage
l'horizon de Ia ville qu'elle dominait pour ainsi dire
d'aplomb, et avec laquelle elle communiquait au
moyen d'un pont-levis.

Les citains de Liège se voyaient surveillés jour
et nuit, de là-haut, par les hommes d'armes du
prince, qui tenaient en quelque sorte à leur merci la
Cité jusqu'alors si indépendante et si fière. Le petit
peuple n'était pas seul à frémir sous I'affront; l'éche-
vinage et le patriciat se sentaient atteints également
par une mesure qui, sous prétexte de refréner les
émeutes populaires, enchaînait la liberté de tous.
Les conquêtes pacifiques réalisées par trois généra-
tions de Liégeois étaient compromises et peut-être
à jamais perdues (r).

Ainsi se terminait la carrière d'Henri de Dinant.
Le rêve généreux qu'il avait essayé de réaliser lui
coritait son foyer et sa patrie. Au moyen âge, l'exil
ne valait guère mieux que la mort. L'exilé perdait
tout en perdant le seul milieu dans lequel la vie efit
quelque valeur pour lui. Désormais, il traînait sur
tous les chemins une existence déracinée, sans but
et sans joie, car, comme-l'a dit Ie plus illustre des

proscrits, le pain d'autrui est amer et l'escalier de

l'étranger dur à monter. Henri de Dinant dut en

faire le douloureux apprentissage. On apprit un jour
qu'il vivait retiré à Namur : c'était aux portes de la
patrie aimée, sur ce fleuve dont les ondes pouvaient
porter à Liège le souvenir du banni. Alors le maré-

(r) Hocsem, p. 2gr

P. 2O1,

de quo scabini non immerito doluerunt. W'arnant,
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chal de la principauté, Gérard de Hérant, imagina
de s'emparer de lui par un coup de main. Au dernier
moment, la tentative échoua, et les amis du tribun,
ne le iugeant plus en sfireté à Namur, le conduisirent
à Valenciennes, où la comtesse Marguerite, se sou-
venant de l'obligation qu'elle lui avait, lui aciorda
une généreuse hospitalité. A partir de ce jour, I'his-
toire ne sait plus rien de lui, et il est probable qu'il
s'éteignit dans cette retraite obscure mais tranquille( r ).
En n6g, il n'était plus de ce monde, et son fils jouis-
sait paisiblement à Liège de I'héritage paternel.

Si, comme c'est probable, Henri de Dinant a con-
tinué, dans son exil, de s'intéresser aux destinées de
sa patrie, il a dtr mourir satisfait. Il pouvait se dire
qu'il n'avait pas traversé comme un brillant météore
les annales de la Cité, mais qu'il y laissait une
trace durable de son passage. Avec lui, Liège avait
fait une de ses étapes les plus importantes sur le
chemin de l'émancipation. Affranchie de la tutelle de
l'échevinage, elle était arrivée à la majorité politique,
et pouvait désormais commencer une carrière auto-
nome. C'était là, de toutes les conquêtes du tribun,
la plus importante et Ia plus durable. Sans doute, le
reste de son ceuvre sernblait crouler sur lui. La fédé-
ration interurbaine était supprimée; I'organisation
militaire des forces communales n'existaitplus; I'as-
sociation jurée des citains disparaissait. Mais la pen-
sée féconde qui avait inspiré ces innovations restait
vivante dans l'âme des Liégeois, et l'avenir devait
se charger de l'incorporer, sous la forme de réalités
tangibles, dans la constitution politique de la Cité.

(r) Warnant, pp, 2or-2o2,
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Les vingtaines, première ébauche d'un groupement
des forces populaires, ne disparurent que pour être
remplacées bientôt par un organisme beaucoup plus
perfectiorrné, c'est-à-dire les métiers. Quant à la fédé-
ration interurbaine, elle reprendra corps,, elle aussi,
et viendra se concrétiser dans Ie Tiers-Etat, organe
autorisé de la démocratie nationale.

Henri de Dinant a donc posé les jalons de l'itiné-
raire que Liège devait mettre plus d'un siècle à
parcourir dans son développement politique. En
appelant tout le peuple de la Cité au combat pour
les libertés communes, en brisant I'oligarchie scabi-
nale, en faisant place aux petits dans les groupements
divers qu'il créait, il a f.rayé la voie par laquelle la
démocratie devait s'acheminer à ses futurs triomphes.
Il serait excessif de voir en lui le créateur de la
démocratie liégeoise, mais il en a été, dans tous les
cas, le précurseur, et il en a rendu possible l'avéne-
ment. Cela suffit pour le désigner à l'attention de
1'histoire. Sans doute, il n'y sera jamais qu'une
silhouette gu'on voit se remuer au milieu d'obscu-
rités crépusculaires, mais la grandeur tragique de
son geste a droit au respect et à la sympathie de la
postérité.



CHAPITRE IX

SUITE DU RÉGIME PATRICIEN.

La paix de Bierset avait consacré le triomphe
du pouvoir princier sur l'autonomie communale.
L'échevinage, qui avait lié sa cause à celle de l'élu,
rentrait victorieux avec lui. On pourrait donc être
tenté de croire qu'il aura voulu profiter de la vic-
toire, et reconquérir le privilège de désigner les maî-
tres, dont il s'était dépouillé en t253. Mais rien n'est
moins vraisemblable. Il est des courants qu'on ne
remonte pas, et des concessions qui ne peuvent plus
se révoquer. L'élection des maîtres resta acquise aux
citains, et l'élu ne se préoccupa guère de la leur
enlever.

lndifférent à ce que la Cité pouvait considérer
comme ses problèmes constitutionnels, il ne s'inté-
ressait pas plus à l'échevinage qu'aux bourgeois, pas
plus aux grands qu'aux petits. Ce qui lui importait,
c'était de les tenir les uns et les autres sous Ie joug,
et de leur enlever la possibilité de regimber. Et,
comme on l'a constaté précédemment, il y avait
pourvu en homme avisé par la construction de la
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citadelle de Sainte-Walburge. Il en avait fait un fief
militaire qu'il avait confié, avec obligation de rési-
dence, à un de ses fidèles(r), et la Cité ne pouvait
faire un mouvement qu'il ne fût en.état de piralyser
ou de réprimer immédiarement. Établi .rôn môins
solidement dans les autres villes de la principauté,
il pouvait considérer son pouvoir comme. affermi et
à l'abri de toute nouvelle insurrection.

Et, en effet, la Cité, épuisée par les luttes des
années précédentes, semblait n'avoir d'autre rêve que
de jouir enfin du repos. Repliée sur elle-même etïe
se préoccupant que de vivre, elle cherche à entre-
tenir des relations pacifiques avec tout le monde.
IJne ère de paix s'ouvre dans ses rapports avec le
Chapitre. L'un des rares actes où elle reconnaisse
d'une manière formelle l'immunité des ecclésias-
tiques est précisément de cette époque. C,est la con-
vention de rz6o par laquelle les tréfbnciers et les
bourgeois, pour payer ce qu'ils doivent encore à
Henri de Gueldre sur lafermeté rachetée en 1249,
décrètent la levée d'un écot sur tous les laiques de ia
ville et de Ia banlieue, Ies domestiques des chanoines
exceptés (z).

Quatorze ans s'écoulent ainsi sur lesquels nos
annales sont muettes. La Cité se recueillait, attendant
son heure. Elle fut témoin, en 1265, de l'humiliation
des bourgeois de Cologne, condamnés, pour rébellion
à leur archevêque, à r,enir à Liège assister, pendant
trois dimanches de suite, aux processions de Saint-
Lambert, de Saint-Pierre et de Saint-Martin, en
chemise et pieds nlrs, portant des verges suspendues

(r) V. ci-dessus, p. 2ro.
(e) Acte du 3 juin rz6o dans Bormans et Schoolmeesters, t. ll, p. r 15.

)

r
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au cou et finalement se prosternant à terre pour
demander pardon (r).

Des expiations de ce genre, comme les aimait le
moyen-âge, n'étaient peut-être pas des plus propres
à atteindre le but poursuivi par les juges : elles
aigrissaient I'esprit de révolte plutôt qu'elles ne le
domptaient, et elles donnaient aux rebelles de Liège,
comme à ceux de Cologne, l'occasion de resserrer
les liens de la solidarité qui unissaient les commu-
niers de tous pays. Le vainqueur pouvait se persua-
der que le feu était éteint : il couvait sous la cendre.

Soudain, il éclata un beau jour de la manière la
plus imprévue. C'était en 1269, pendant une des
nombreuses absences du prince. Le calme était si
grand dans Ia Cité que l'on avait pris l'habitude de
négliger les précautions les plus élémentaires. La
petite garnison de Ia citadelle Sainre-'Walburge s'était
iendue tout entière à des noces, laissant la maison
à la garde d'une femme. Un homme se présente au
pont-levis avec un panier de raisins qu'il se disait
chargé de remettre à la garnison. Comme la gar-
dienne, qui avait ses instructions, refusait de le laisser
entrer, il déposa son panier près du ponr et s'en alla.
A peine fut-il parti, que la femme s'empressa de
baisser le pont pour prendre possession des raisins.
Aussitôt les coniurés, qui se tenaient cachés dans les
environs, accourent, pénètrent dans la citadelle et la
détruisent de fond en comble (z).

Ce hardi coup de main n'était pas l'æuvre de
quelques écervelés : il avait pour auteurs les maltres

(r) Ennen et Eckefiz, Quel,len zur Geschichtc iler §tad,t Roeln, t, ll,
p. 5r5.

1z) Hocsem, p. 297; Warnant, p. zr31 cf, Hemricourt, Mùroir, p, r8r,

\
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mêmes de la Cité (r) et I'on peut croire que grands
et petits y applaudirent avec le même enthousiasme.
Du moins, c'est encore une fois la Cité tout entière
qui se lève pour tenir tête au prince irrité. Une
nouvelle guerre éclate, plus longue, plus féconde en
résultats que celle de Henri de Dinant.

Malheureusemellt, alors que nos sources nous font
connaître jusque dans Ie détail la lentative du tribun,
elles sont absolument muettes sur les vicissitudes de
cette lutte nouvelle, et les diplômes seuls nous en ont
conservé quelques traces (z).

Tout d'abord, nous voyons la Cité reconstituer
pour la troisième fois la fédération interurbaine.
Huy, Saint-Trond et Dinant secouent comme Liège
le foug du prince et probablement se débarrassent
aussi de leur citadelle. Ce mouvement d'émancipa-
tion paraît avoir eu sa répercussion au dehors :

Nivelles, qui frémissait depuis rz65 sous la sentence
de mort prononcée contre sa commune (3), se soulève
et détruit la maison qu'y possédait Henri de Gueldre.
La nécessité de se procurer des ressources force de
nouveau la Cité à recourir à l'éternel expédient de
la fermeté, ce qui la brouille avec le Chapitre : elle
aggrave son tort en voulant soumettre à l'impôt les

(r) Civitatis rectores. Hocsem, p. 276.
(z) La raison du silence gardé sur cette guerre par Hocsem et par Warnant,

c'est sans doute que le poeme sur le règne de Henri de Gueldre. qui leur a
servi de source à I'un et à l'autre, nes'étendait pas au-delà de l'année 1269.
Il est probable qu'il a encore relaté l'épisode du stratagème employé à Sainte-
Walburge, mais il doit s'être arrété là. Voir là-dessus I'appendice de mon
mémoire intitulé : Eenri. de f)inant et l,a démocratie liégeoise.

(3) C'était précisément Henri de Gueldre qui, en qualitê de régent du
duché de Brabant, l'avait supprimée par un acte du rg juillet 1265. V. Deles-

cluse et Brouwers, Catalogue d,es actes d,e Eenri d,e (lueldre, p,377 et cf.
Tarlier et Wauters, Géographie et histoire des communes bel,ges, Yil'l,e de
Nù:,elles, p,32.
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habitants de la Sauvenière, qui ne relèvent pas d'elle,
et les fiévés de Saint-Lambert, qui jouissent de
l'immunité (r), Fi.nalement, les tréfonciers outrés
quittèrent la ville. De nombreuses violences furent
commises par les bourgeois contre les personnes et
les bieus : on nous signale des prêtres battus, des
couyents envahis, des maisons claustrales pillées (z).

Ce qui est plus grave et témoigne d'rrn acharne-
ment iusqu'alorelinoui dans les troubles civils, c'est
que la Cité ne craignit pas de faire appel au duc de
Brabant, l'ennemi héréditaire du pays, et de lui
ofrir Ie titre de haut avoué de Liège (3). Peut-être,
parmi les petits-fils de ceux qui avaient assisté au sac
de Liège en 1213, il s'en trouva qui ne virent pas
sans douleur et sans indignation le descendant du
,, duc barbare " invité par le magistrat de Liège
,, à entrer dans la Cité chaque fois qu'il lui plairait ",
mais les considérations de I'ordre politique primèrent
de tout temps celles du sentiment. En se procurant
ce puissant allié, la Cité, par un vrai coup de maître,
brisait dans les mains du prince I'arme terrible qu'il
avait maniée contre elle en n55; au surplus, elle ne

(r) Les fiévés de Saint-Lambert, ainsi appelés parce qu'ils tenaient leurs
offices en fef du Chapitre, étaient sept personnages qui étaient chargés de
veiller sur la châsse de saint Lambert et qui en formaient comme la garde
d'honneur. V. un bon article de M. le baron de Chestret dç Haneffe dans
BILL,t,24, pp.3-66 lLes reliqræs d,e S. Lambert et les sept fiêoés).

(z) Tous ces détails sont empruntés exclusivement au texte de la Paix de
Huy, qui mit ûn à Ia guerre; on le trouvera dans Bormans et Schoolmeesters,
t. II, p. zo5,

(3) Jus advocatie civitatis Leodiensis, quod ad eos jure hereditario dinos-
citur pertinere, êcrit Waleran de Limbourg au duc, en lui annonçant le
décret de la Cité. Acte du z7 novembre tzTo dans Bormans et Schoolmeesters,
lI, p. zo3. De Dynter, t. II, p. 428. Wauters. Jean ùe Brabant, p. 78, donne
à cet acte la date de 1269, mais il se corrige dans la Tabl,e chronologi4u,e,
t. lI, p.465.
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faisait que se conformer à son exemple en invoquant
le secours de l'étranger.

Cette fois, grâce, sans doute, à son puissant allié,
la.victoire resta à la Cité et aux bonnes villes.
Lorsque, l" 7 juillet tz7r, après environ deux ans
de combats, la paix fut conclue à l'intervention de
la comtesse Marguerite de F'landre, ce ne fut plus,
comme en 1255, dans l'attitude de la pénitence,
c'est le front haut et d'égal à égal que Liège traita
avec Henri de Gueldre. Le premier article du traité,
celui qui le contient pour ainsi dire tout entier,
retentit comme le cri de triomphe des bourgeois: la
tour de Sainte-Walburge redoit esh-e à la ferrneté.
En d'autres termes, la citadelle sera détruite et la
porte ne servira désormais plus qu'à défendre, non
à opprimer la Cité.

Liège avait donc remporté un succès définitif, car
la citadelle ne fut plus rebâtie tant que dura la com-
mune. Le jour où de nouveau les Liégeois la virent
se profiler avec ses tours menaçantes sur les hauteurs
de Sainte-Walburge, ce fut le jour qui, quatre siècles
après ces événements, marquait la fin de Ieursvieilles
franchises. La Cité ne crut pas acheter trop cher sa
libération au prix de 3ooo marcs versés au prince,
et que les bonnes villes I'aidèrent d'ailleurs à payer.
Pour le reste, une autre humiliation était infligée à
Henri de Gueldre : il fut stipulé que, désormais, les
bourgeois du pays de Liège ne pouvaient plus êre
rendus responsables de ses dettes à l'étranger, et qu'il
serait tenu, dans Ie cas contraire, de les indernniser
sur les rentes épiscopales de leurs villes respectives;
ces rentes étaient, par surcroît de précaution, décla-
rées inaliénables.
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Le Chapitre, qui s'était vu entraîner dans la que-

relle un peu à contre-cæur, obtint pleine satisfaction
pour les violences et les dommages qu'il avait subis.

Le traité proclama une fois de plus que la Cité ne
pouvait lever la fermeté sans son assentiment, et

décréta une enquête sur Ie cas de la Sauvenière et

sur celui des fiévés de Saint-Lambert. La Cité, en

faisant ces concessions, obéissait à un sentiment
naturel de justice et non à quelque contrainte; ce

qui le prouve, c'est que, sur un autre point en litige,
elle refusa opiniâtrément de céder. Les commissaires
négociateurs du traité voulaient la forcer à enlever
les chaînes que les citains avaient imaginé de tendre,
en guise de barricades, dans les rues avoisinant
Saint-Lambert. La Cité tint bon, et finalement on se

vit obliger d'insérer dans l'acte diplomatique les

protestations impuissantes du prince et du Chapitre
contre I'obstination des Liégeois (r).

Tels furent, pour la Cité, les brillants résultats

consacrés par la paix de Huy ou, comme disaient
orgueilleusement les citains, la Paix de la Tout
Sainte-Walburge. Jamais plus, au cours de sa longue

et orageuse carrière, elle ne devait célébrer un
triomphe aussi complet sur aucun de ses princes (z).

Henri de Dinant était vengé, la cause des libertés

(r) « A Hui vult li chapitres que cilh de Liège ostas§ent lor novelles

chaines qu'ilh ont faites; cilh de Liège ne s'i voudrent accordeirl la nos ne

nos en aciordammes mie et encor ne nos en acordons nos mies, ains se plaint

messires li eveskes et Ii chapitres ke cith de Liège lor en font tort. » Bormans

et Schoolmeesters, t. II, P. zo8.

(z) Veut-gn savoir avec quelle intelligence Warnant apprécie ce grand

évênement? Il écrit, P. 214. Pax est reformata ita quod cives dederunt ePis'

copo summam tium millium marcharum Leodiensium, ex quârum summâ,

sicut dicebant, Poterant dictam portam redimere, quod tunc jam fecerant.
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communales préservée du plus redoutable danger
qu'elle eût connu jusque là.

Le règne d'Henri de Gueldre faisait banqueroute
en quelque sorte. Ce rude et grossier soldat n'était
pas au bout des épreuves .que lui réservaient les
quatre villes fédérées. Quelques années après, à la
suite des plaintes qu'elles avaient fait entendre contre
lui en cour de Rome, il était destitué par le pape au
concile æcuménique de Lyon, et, comme le tribun
gu'il avait proscrit, il devenait un étranger au pays
de Liège. il survécut encore douze ansà cetopprobre,
menant désormais I'existence d'un brigand et d'un
détrousseur de grand chemin qui s'attaquait de pré-
férence à son ancienne principauté. Son principal
exploit, dans sa nouvelle carrière, fut d'assassiner
lâchement dans un guet-apens son paisible succes-
seur (r). Il fut regretté pourtant, car I'incapacité
militaire de celui-ci livra le pays sans défense aux
ennemis du dehors, et on se souvint alors que, sous
le règne de Henri (z), le pied de I'ennemi n'avait
jamais foulé le sol de la patrie liégeoise (3).

On éprouve comme un sentiment d'impatience à
voir reparaltre, après cette lutte féconde, l'éternelle

(r) Hocsem, p. 3rr,
(z) Hic licet illiteratus esset et viveret dissolute, per probos tamen et litte-

ratos viros spiritualia guberoabat et patriam ab hostibus viriliter defendebat.
Hocsem, p, 299. Sed quamvis multas insolentias fecisset, tamen bene liberavit
et tenuit patriam a marchisis suis vicinis, nec aliquis ipsorum suis tempori.
bus violenter apposuit pedem, etc. 'Warnant. p. 2t4.

(3) Vae nobis quare perdidimus Henricum episcopum, qui ut gigas nobi-
Iiter defendebat contra omnes proceres marcbisos episcopatum, Il,arnant,
P.2r9.

Il est utile de faire remarquer que I'histoire de la 6n tragique de ce prince
sous les coups d'un cheralier qui voulait venger l,honneur d,une jeune Àlle de
sa famille n'est qu'une invention de Jean d,Outremeuse.
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et stérile querelle du Chapitre et de la Cité. Malgré
tous les eflbrts pour Ia vider, elle renaissait en quel-
que sorte fatalement, tant que duraient les antinomies
sociales dont elle était I'expression. Même elle s'était
précisée et définie plus nettement que par Ie passé,
et elle portait sur deux questions : celle de I'immu-
nité personnelle des " maisnies , des chanoines, et
celle de l'immunité territorialc de la Sauvenière. La
première avait dcpuis longtemps rcvêtu un caractère
des plus irritants. Au fur et à mesure que les besoins
financiers de la Cité augmentaient, elle s'efforcait
de soumettre â I'impôt le plus grand nombre possible
de contribuables, et elle avait avec les divers cha-
pitres de la ville des querelles interminables sur
I'exemption de leurs maisnies. Quels étaient les
laïques compris dans ces groupes exempts? Les
chanoines, naturellement, en élargissaient les limites
le plus possible; la Cité, par contre, s'évertuait à les
rétrécir, et c'étaient, à chaque instant, des querelles
et des procès qui finissaient par aboutir à la cour du
pape ou à celle de I'empereur.

Plus encore que l'immunité financière, c'était
l'immunité juridique des " p4i5nies , qui offusquait
Ies citains. Ils se plaignaient que, chaque fois que le
domestique d'un chanoine avait commis un délit
contre un bourgeois, il s'empressât de récuser lar

juridiction des échevins er se réclamât du jr-rge

ecclésiastiquc, qui lui appliquait généralemenr une
peine d'une douceur exagérée. A ce comprte, il suffi-
sait d'appartenir à une " maisnie » pour être assuré
d'une quasi-impunité, au grand détriment de la
justice et de I'ordre public. Il y avait longtemps que
les citains faisaient valoir ce grief : déjà en r253, on
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s'en souvient, il était à I'ordre du jour, et, à cette
date, l'échevinage avait hardiment dt passer outre
à f immunité cléricale en jugeant le domestique d'un
chanoine accusé d'avoir blessé un bourgeois.

Le double grief des citains contre l'extension
donnée à I'immunité cléricale par le Chapitre se

concrétisait dans le débat au sujet de la Sauvenière.
Bien que ce quartier, comme on sait, apparttnt au
Chapitre, et que l'échevinage de Liège n'y eirt que la
haute justice, les citains entendaient y faire prévaloir
la juridiction échevinale et en soumettre la popula-
tion laïQue à l'impôt de fermeté, au mépris du
diplôme impérial de trc7. Faisant bon marché des

titres historiques invoqués par le Chapitre, ils ne
voulaient retenir qu'une seule chose : c'est que,
depuis l'élargissement des fortif,cations de Liège en
no4, la Sauvenière éteit comprise dans I'enceinte,
et que, comme elle en profitait la première, il était
juste qu'elle en supportât les frais en partie. Soustraire
ses habitants à I'obligation de contribuer, cela équi-
valait, étant donné leur nombre, à ne pas fortifier la
ville.

Toutes ces questions ne cessèrent de tenir en
haleine les deux partis pendant les années rz74 à
1277. Une enquête sur les fiévés et sur la Sauvenière
avait établi la thèse du Chapitre. La Cité en interpréta
les conclusions dans son sens. Le Chapitre déféra
l'arbitrage à la comtesse Marguerite de Flandre.
Cet arbitrage resta infructueux, car, en 1275, ce fut le
roi Rodolphe qui intervint à I'instance des tréfonciers
pour confirmer leurs droits (r). La Cité n'ayant pas

(r) Voir les actes dans Bormans et Schoolmeesters, t, [I, pp. zr3, zr4, zz3
et 238; cf. Chapeaville, t. II, p. 3o6. 

l5
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tenu compte des volontés souveraines, il y eut de

nouvelles enquêtes de la part du roi, tandis que le
Saint-Siège, invoqué lui aussi, déléguait le doyen de

Laon pour traiter I'affaire.
Ce fut l'occasion d'une assez longue procédure

dont un heureux hasard nous a conservé le dossier
à peu près intact : il contient quelques documents
qui jettent du iour sur la vie publique de la Cité au
XIII. siècle (r). Le doyen commença par envoyer un
tabellion à Liège pour s'enquérir s'il était vrai que
les maîtres et jurés levassent lafermeté au mépris des

privilèges ecclésiastiques. L'enquête ayant donné un
résultat affirmatif, il chargea trois curés de Liège de
citer le magistrat de cette ville à comparaître devant
lui à Laon, à l'effet de répondre aux plaintes for-
mulées par le clergé. En conséquence, les trois
prêtres se rendirent à la maison communale, où ils
trouvèrent les deux maîtres, Lambert delle Fosse et

Louis de Pilechoule etplusieurs échevins. Ils s'acquit-
tèrent de leur message et laissèrent copie de la cita-
tion aux intéressés. La Cité constitua un procureur
qui fut chargé de la représenter à Laon pour décliner
la juridiction du doyen. C'est le génie de la chicane,
incontestablement, qui a présidé à la confection de
la lettre par laquelle les Liégeois notifièrent au doyen
leur refus d'accepter sa juridiction : il suffit de la lire
pour se rendre compte de l'inanité des motifs allé-
gués.

(r) Une partie en a été publiée par Bormans et Schoolmeesters, t.. II,
pp. z5r, z5z, z5g et suivantes, 266-272,275,277 et suivantes; l'autre partie,
comprenant quelques-uns des documents les plus imPortants, se trouve dans

le Liber supernumet'arius des Chartes de Saint-Lambert, récemment acquis
pour les Archives de I'Etat à Liège; voir à I'appendice de ce livre.
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Le magistrat de Liège semble avoir eu conscience
de la faiblesse de sa cause; il voulut y engager la
responsabilité de la population urbaine. Dans ce but,
il convoqua, par cri du perron et au son de la ban-
cloche, une assemblée générale de tous les citains
pour lui soumettre ses actes. Cette assemblée se réu-
nit le z7 octobre dans I'Ile Notre-Dame(r); elle
ratifia pleinement tour ce qu'avait fait le magistrat de
la Cité et elle confirma le mandat donné par lui au
procureur. A la suite de ce vote et sur le refus réitéré
de Ia Cité d'assisrer à l'enquête sur la fermeté, le
doyen de Laon excommunia les maîtres et les éche-
vins (r8 décembre) (z). Cette fois, ce semble, la Cité
consentit à reconnaître la juridiction du doyen de
Laon, car, le 3 fevrier e77, elle désigna son procu-
reur pour assister à l'enquête (3). Et l'affaire, qui
traînait depuis près d'une année à Laon, attait
reprendre son allure filandreuse et paperassière,
lorsque les deux parties se décidèrent à signer
ensemble la convention du 7 mars n7Z @).

Cette convention, comme toujours après les con-
flits opiniâtres où des deux côtés on a déployé la
plus grande intransigeance, consistait en une trans-
action. La Cité reconnaissait qu'elle avait levé la
fermeté indriment et s'engageait à restituer au clergé
ce qu'elle lui avait faitpayer. Le Chapitre, de son côté,
comprenait que Ia Cité avait besoin d'argent pour
toutes ses dépenses et consentait à ce qu'elle fit appel

(r) Sur l'lle Notre-Dame, dont la plus grande partie est occupée aujourd'hui
par la caserne des Écoliers, v. Gobàrt, t. t, p aSr.

(z) Bormans et Schoolmeesters, t. II, p. 268.
(3) Les mêmes,t. II, p. 275.
(4) Les mêmes, t, lI, p. z7g,
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à la fermefd. Seulement, celle-ci serait limitée à la
cervoise; elle ne serait levée que dans la mesure
du besoin; elle serait appliquée exclusivement à la
réfection des remparts, portes et chaussées de la ville,
avec rigoureuse défense de'la faire servir â quelque
autre emploi que ce ffit; enfin, une commission de
douze membres, composée moitié par moitié de
chanoines et de citains, serait chargée d'en surveiller
la perception. Quelque nombreuses que fussent ces
réserves et ces restrictions, la Cité n'en triomphait pas
moins : après plusieurs générations, elle amenait le
Chapitre à reconnaître la légitimité de lafermeté en
principe et à collaborer à sa perception. C'était un
résultat considérable, et dont les Liégeois pouvaient
à bon droit se féliciter.

Comment donc se fait-il que, la convention de
rz77 à peine signée, le Chapitre se soit vu de nouveau
amené à suspendre les orgues, et que la Cité, au
mépris de ses engagements formels, se soit remise à
lever lafermeté sur tous les objets de consommation?
Acette quéstion, ce sont, encore une fois,les diplômes
seuls qui répondent. Depuis quelque temps, il y
avait entre la ville de Cologne d'une part, et celles
de Liège et de Huy de l'autre, des difficultés assez
graves. Des marchands des deux villes liégeoises
avaient eu à se plaindre des Colonais, des marchands
de Cologne formulaient des griefs semblables contre
Liège et Huy. Finalement, on se mit d'accord et on
convint de s'indemniser réciproquement. A cette fin,
on décida que dans chacune des trois villes il serait
perçu sur toutes les ventes une taxe qui cesserait
d'être levée lorsqu'elle aurait produit à Cologne z5o
marcs, à Liège 16o et à Huy ro8. Dans chacune,
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deux receveurs, dont l'un serait nommé par les deux
villes liégeoises et I'autre par Cologne, lèveraient la
taxe et la verseraient en deux termes aux villes inté-
ressées, qui répartiraient les indemnités entre leurs
ayants-droit (r).

C'est incontestablement 1'obligation d'exécuter cette
convention qui avait amené la Cité à oublier sitôt
son pacte avec le Chapitre. Elle se persuadait sans
doute que ce dernier reconnaîtrait qu'il y avait force
majeure, et ne lui tiendrait pas rigueur d'une infrac-
tion qui lui était en quelque sorte imposée par un
tiers. Mais le Chapitre refusa de gotter les raisons
alléguées par la Cité, et il faut reconnaltre que ses

réclamations etaient assez fondées. Un moment on
put espérer que I'intervention de l'évêque mettrait
fin au conflit, et les tréfonciers reprirent même
temporairement les orgues (z). Mais, bientôt, la que-
relle s'envenima et prit un caractère d'acharnement
inouï. La vie même des membres du clergé ne fut
plus respectée : « on nous égorge comme des mou-
tons » écrivent avec une certaine exagération les
chanoines(3). Les Liégeois allèrentplus loin encore;

(r) Nous possédons sur cette convention : a) deux actes du 3o a,tfil rz77
qu'oa trouve dans Bormans et Schoolmeesters, t. II, pp. 285 et 283. (Il faut en
intervertir l'ordre, car I'acte de la page 285 est en réalité I'exécution de celui
de la page 287,) Cf. Hôhlbaum, Eansisches Arhundenbuch, t. III, p. 4o8;

à) Uo acte du r8 iuin lz77 pnbliê, par Hôhlbaum, Eansisches Arhund,en-
buch, t. III, p. 4o8. I1 y aurait lieu d'étudier les relations entre ce texte et
celui du 3o avril émané de Cologne; à première vue ils semblent ideotiques.

(z) Acte du z3 décembre rz78 dans BCRE, III, r4, p. 33o.
(3) r In bâc civitate interficimur, mactamur et sicut oves ad occisionem

ducimur totâ die r. Acte du 2r mars rzTg dans BCRE,III, r4, p. 33r. Cf.
l'acte du z6 mars rz84 où, dans les articles soumis aux négociateurs de la
paix, r li secons parole des chanones, des chapelains et des clercs des églises
de Liège, en quel manîere on irat a,Da,nt encontre cheaus qui les ociront,
toront membre ou afol,erunt r. Bormans et Schoolmeesters, t. II, p. 379.

)
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ils s'engagèrent par serment à ne faire justice d'aucun
délit commis contre un membre du clergé ou contre
les siens (r). Cette mesure sauvage équivalait à mettre
le clergé tout entier hors Ia loi.

Le clergé riposta en renouvelant sa fédération de
n3z et nomma une commission chargée de prendre
toutes les mesures requises par I'intérêt commun; elle
devait décider notamment s'il y avait lieu de quitter
la ville; dans ce cas, il était interdit à tout membre
du clergé de rien acheter à un Liégeois. C'était le
boycottage répondant à la proscription (z). En même
temps, Ie Chapitre en appelait auprès de I'empereur
contre la nouvelle violation de ses privilèges, et il
invitait ses ministériaux de la Sauvenière à sé ;oindre
à lui. Et de fait, quatre échevins, qui avaient des
maisons dans ce quartier, joignirent leur protestation
à Ia sienne en leur nom et au nom de tous les habi-
tants de la Sauvenière (3).

Cette intervention paraît avoir exaspéré le Conseil :

il ne craignit pas de répondre par des voies de fait
et fit démolir notamment la maison de Mathieu
Mathon, un des échevins en cause (4).

(r) Statutum juramento vallatum fecerunt videlicet de non iudi-
cando et non faciendo iustitiam de aliquo delicto seu maleficio contra clerum
et eius familiam perperrato seu perpetrando. Acte du 2r mars n7g citêci_
dessus.

(z) Statuimus etiam - - - quod post recessum nostrum ex civitate nullus
Prelatus aut canonicus ab aliquo cive leodiensi vestes aut aliquaecunque
venalia emat vel emi faciat. Même acte, p. 334.

_ (3) Acte du z3 janvier rz8r, dans Bormans et Schoolmeesters, t. II, p.324.
Ce sont Gilles Surlet, Mathieu Mathon, Gilles de Neuvice et pierre Boveal.
Bieu,que, comme on peut le voir dans de Borman, t. I, p. 69, ils fussent
tous les quatre échevins dès rz6o, il est remarquable qu'aucun d,eux ne
revendique ici sa qualité.

(d Cest ce que l'on apprend par I'acte du 9 juin r3rz (Jean de Stavelot,
p. 2641. r Si com del maison saingneur Matton, de Fours Chasteal, adonc
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L'évêque Jean d'Enghien était un homme paci-
fique et débonnaire; étranger à ces querelles, dont il
déplorait la violence, il avait d'abord essayé de les

apaiser, comme on l'a vu, puis, par faiblesse ou par
cônviction, je ne sais, il avait fini par laisser les mains
libres à la Cité. Alors le Chapitre ne craignit pas de

le comprendre lui-même parmi ceux qu'il frappait
d'excommunication. Et I'on eut à Liège cette étrange

nouveauté d'entendre dans les églises le clergé appe-

ler les malédictions du Ciel sur le chef du diocèse.

En vain, l'évêque fulmina lui-même l'excommuni-
cation contre tous ceux qui se permettraient cette

insolence (r); Ie Chapitre tint bon, et lorsque, quelque

temps après, le malheureux évêque eut péri victime
du guet-apens d'Henri de Gueldre, il alla jusqu'à

lui refuser une tombe dans la cathédrale (z).

Son successeur, Jean de Flandre, fut plus heureux,

ou, pour mieux dire, plus adroit. Il commença par
faire casser, comme entachée d'illégalité, la sentence

d'excommunication fulminée par Jean d'Enghien (3),

puis il s'employa à ménager un rapprochement entre

esquevins de Liège, que les maistres et les iureis brisarent à une hye por les

beiongnes de Dostre Citeit ,. Si onlui détruit sa maison de Hors-Château et

rroo 
"Àllu 

de la Sauvenière, c'est apParemment Parceque la Cité n'a pas voulu
pousser l'illégalité iusqu'au point de sévir de cette manière sur une terre

d'immunité.
(r) Sur cet épisode, voir la charte du 9 mars 1283. (Bormans et School-

meesters, t. lt, p. 355). Pour comprendre l'attitude du Chapitre, il feut se

rappeler que le droit d'excommunier ses oPPresseurs lui avait été reconnu

"i-r.rzg 
par Hugues de Pierrepont comme une iurisd,ict'io quam hab-uit

hactenîts-eu anliqu.d, consuetuiline (Bormans et Schoolmeesters' t. Ii p' z5z)'

et avait été confirmé à diverses reprises par les papes.

(z) Quia libertates ecclesiarum dudum fuerat conatus infringere' ProPter
quoJ contra ipsum diu cessaverunt a divinis, écrit Hocsem, p. 3rr'

(3) Voir tes actes du 9 mars rz83 (Bormans et Schoolmeesters, t. II, p' 355)

et du lendemain (BCRE, lll, 14, p. 335).

I

i
)
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les deux partis. Déjà I'on avait nommé des arbitres
avec l'évêque pour souyerain (r), ce qui atteste la
confiance qu'il était parvenu à inspirer, et I'on avait
rédigé un programme de seize questions qui devaient
être tranchées par la commission arbitrale (z).

Soudain, la querelle se rallume avec plus d'achar-
nement que iamais. Pourquoi? Pour I'éternel motif,
c'est-à-dire à cause d'un nouvel impôt sur les objets
de consommation que la Cité, accablée de dettes (3),
venait de décréter malgré le Chapitre, et auquel
elle prétendait soumettre les " maisnies " des cha-
noines (+). Le 3o juillet 1286, l'évêque était obligé
d'autoriser le clergé à quitter la ville à cause des
excès auxquels les bourgeois se livraient à son égarcl;
lui-même transportait sa cour à Huy et s'y faidait
suivre par les tréfonciers (5). Aussitôt, la Cité renou-
velle avec le duc de Brabant son traité de n7o,le
reconnaît pour son haut avoué et obtient de lui la
promesse qu'il I'aidera dans son conflit avec l'évêque
et le Chapitre (6). L'évêque riposte en excommuniant

(r) L'arbitre souveraio, ailleurs d,eseurtrain ot pand,essus, était Ie per-
sonnage chargé de départager les arbitres lorsqu'il n'y avait pas de majorité
parmi eur.

(z) Acte du z6 mars rz84 dans Bormans et Schoolmeesters, t. II, p. 377.
(3) Cum civitas esset irretita ingentibus debitis, dit Warnant p. zz5. ll

attribue ces dettes à la mauvaise gestion du Conseil : culpis gubernatorum.
(4) Hocsem, p. 3r7; Warnant, p. 225.
(5) Bormans et Schoolmeesters, t. II, p. 384.
(6) Acte du 5 août rz86 : r< Et se il (les citains) Iievent as venaulz ke om

vent en la ville de Liège les freis des pons, des chauchies et des murs quant
besoins sera, et les autres freis de leur ville, en leur bourses, a toutes lais
personnes maoans dedens Liêge, forsmis varles de clers manans eo osteis de
clers, si avant ke li eschevins de Liêge a jugiet et wardé, nous leur en serons
aidans - encotrtre li evesque et les dites eglyeses de Liège. »
Willems, Yan Eeel,u, cod,ea d,lptlotnaticus, p. 442. Cfl. La Chronique d,es d,ucs
d,e Brabant, par E. De Dynter, éd. de Ram, t. I[, p. 428, avec la fausse date
de n76.
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le magistrat et en lançant l'interdit sur la Cité. Il
faut croire que l'injuste acharnement des bourgeois
et leurs violences de tout genre avaient fait perdre au
prélat Ie sentiment de la mesure, car l'interdit con-
tenait des dispositions atroces et jusqu'alors inouies :

on allait jusqu'à refuser le baptême aux nouveaux-
nés et le viatique aux mourants. La Cité protesta
auprès du pape Honorius IV et, cette fois comme les
précédentes, le souverain pontife intervint en faveur
de la justice et de I'humanité. L'évêque recut I'ordre
de révoquer dans la huitaine les abus dont se plai-
gnaient les Liégeois; sinon, le pape annoncait qu'il
ferait lever d'office I'interdit par des commissaires
spéciaux; en attendant, il prenait des mesures pour
réaliser ses menaces, le cas échéant (r).

Un instant ébranlé par I'humiliation que lui infli-
geait ce rappel à I'humanité, le prince-évêque parvint
rapidement à raffermir sa position en détachant
de la Cité I'allié qu'elle venait de se procurer. Le
r5 avril e87, le àuc de Brabant, uv"c ,r.r. désin-
volture rappelant celle du roi Henri VII en rz3o,
perdait brusquement la rnémoire du traité solennel
qu'il avait conclu avec les Liégeois l'année précé-
dente et passait dans le camp de Jean de Flandre,
dont il devenait I'allié envers et contre tous, par sa
u foid corporéement créantée(z) ".La défection inattendue de leur puissant avoué
fut pour les citains ull coup redoutable : c'est à lui
qtr'ils avaient dri leur victoire de e7r, et ils se flat-

(r) Bulle d'Honorius IV du 5 décembre 1286, dans Bormans et School-
meesters, t. II, pp. 4oo et 4o2,

(z) Voir I'acte du r5 avril rz87 dans Bormans et Schoolmeseters, t. II,
p.4o3, confirmé par celui du 16 avril, p. 4o6.
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taient d'un résultat non moins heureux en r287. Ils
tinrent bon toutefois, bien que trahis par le duc et, à
ce qu'il paraît, abandonnés par les bonnes villes, qui
n'avaient aucun intérêt dans cette querelle d'ordre
purement local. Mais au moment où le conflit attei-
gnait son point culminant, il fut brusquement dénoué
par I'entrée en scène imprévue d'un acteur nouveau :

je veux dire le petit peuple.
Les petits, jusqu'alors, n'avaient pas formé de

parti au sein de la Cité. Ils étaient la masse amorphe
et impersonnelle qui servait de substratutn, si l'on
peut ainsi parler, à l'édifice politique de la Cité.
Leur intervention dans la vie publique s'était bor-
née à fournir aux grands les éléments nécessaires
pour organiser les troubles qu'ils excitaient, le cas
échéant, contre le prince-évêque et contre le clergé.
En dehors de ce rôle d'instrument et de manæuvre,
ils n'avaient aucune action à eux. Ce n'est pas qu'ils
ne sentissent, depuis quelques générations, qu'ils
étaient menés, exploités et taillés par des maîtres
égoïstes. Dès la première apparition de I'impôt
indirect, ils avaient murmuré, et le nom même de
maltôte que porta cet impôt atteste à quel point il
était impopulaire parmi eux. Leur mécontentement
alla croissant au fur et à mesure que la fiscalité
communale s'accentua : ils se rendirent compte
qu'ils étaient taillés proportionnellement plus que
Ies riches, Ie propre de I'impôt indirect étant de
peser plus lourdement sur les classes populaires.
Une fois sur la pente de l'opposition, il se virent
amenés à faire un pas de plus, et ils se demandèrent
ce que devenait l'argent qu'on extrayait de leurs
bourses. Les grands en disposaient souverainement
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au Conseil; ils n'en rendaient compte qu'entre eux;
le peuple appelé à payer n'était pas mis à même de
contrôler les dépenses. Les choses, il est vrai, se

passaient ainsi depuis I'origine de la commune, mais,
à Ia longue, le peuple avait acquis une conscience
plus nette de la place qui devait lui être faite dans
I'administration de la Cité; de plus, il se trouvait
maintenant en état de faire valoir ses prétentions.
C'est, en eflet, vers cette époque que nous voyons
apparaître à Liège les premiers groupements profes-
sionnels connus sous Ie nom de métiers. Formés de
gens du peuple reliés entre eux par une parfaite
communauté d'intérêts et d'idées, les métiers furent
dès I'origine, dans la Cité, un puissant instrument
d'agitation et d'influence politique : ils donnaient
aux revendications populaires une expression haute-
ment éloquente, et leur seule présence sur la place du
Marché, autour de leur bannière corporative, était
un argument pour la cause qu'ils embrassaient.

C'est, selon toute apparence, dans les chambres des
métiers que les petits auront décidé, un beau jour, de
ne plus aider les patriciens dans une lutte où Ie
peuple n'avait rien à gagner et beaucoup à perdre.
Après s'être laissé taxer pendant plus d'une année
par les exacteurs de la fermeté, ils trouvèrent qu'ils
avaient assez payé pour les grands, et ils refusèrent
de continuer.

La défection des masses populaires mit le patriciat
de Liège hors de combat. Sentant le terrain manquer
sous ses pas, il se résigna finalement à traiter. Des
négociations furent entamées, et,le 7 aorit r287, sous
les auspices du prince-évêque et du duc de Brabant,
le Chapitre et la Cité signèrent avec la même satis-
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faction la fameuse Paix des Clercs, qui mettait fin à
leur long différend (r).

Ce fut un vaste et profond travail de pacification,
dans lequel on retrouve la main du prélat canoniste
qui occupait alors le siège épiscopal. Il porta sur
tous les points en litige entre clercs et bourgeois :

ferrneté, immunité du clergé, juridiction sur la Sau-
venière, for juridique des u maisnies " des chanoines.
La Patx des Clercs ne se contentait pas de demi-
mesures qui auraient laissé subsister les diffrcultés.
Elle entreprenait de terminer un débat deux fois
séculaire en réglant d'une manière définitive les
relations du clergé et des laïques. Mais ce n'est
pas tout. Portant son regard au-delà des con-
tingences de l'heure et envisageant dans tout son
ensemble la vie sociale de l'époque, l'évêque pro-
mulguait en même temps que la Paix des Cler.cs des
réformes législatives plus importantes encore, et qui
donnent à son rôle sa pleine signification. Envisagée
sous ce rapport, I'année rz87 est donc une des
grandes dates de l'histoire de la ville et du pays de
Liège : elle y {narque une étape de la civilisation.

Essayons d'indiquer brièvement les principaux
résultats acquis par la Paix des Clercs. Et tout d'abord,
l'éternelle cause de conflit et la source principale
des malentendus, I'impôt sur les objets de consom-
mation était supprimé définitivement. De part et
d'autre on s'engageait par des serments solennels à
ne jamais le rétablir, sous peine d'excommunication.
A cette concession des bourgeois, le Chapitre répon-

(r) Le texte dela Paiæ des Clercs se trouve dans Bormans, Ordonnanccs,
t. I,g. 64 et dans Bormans et Schoolmeesters, t. II, p. 4o9.
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dait par une autre : le quartier de la Sauvenière,
pour lequel il n'avait cessé de revendiquer l'immu-
nité,passait sous la juridiction de la ville et était sou-
mis aux mêmes impôts qu'elle. Quant aux querelles
entre varlets de chanoines et bourgeois, qui soulevaient
la délicate question de l'étendue de I'immunité ecclé-
siastique, elles firent l'objet d'une stipulation impor-
tante. Les délits commis par des bourgeois contre
des varlets de chanoines restèrent, comme aupara-
vant, de la compétence de l'échevinage, qui était
le iuge naturel de tout I.iégeois. Si c'était un varlet
de chanoine qui avait commis un délit contre un
bourgeois, il était déféré à une commission de qua-
torze membres choisis par l'Église, sept parmi les
échevins et sept parmi les bourgeois. En d'autres
termes, pour juger des cas mixtes, on recourait à
une commission mixte : la solution était équitable.

Ces trois difficultés réglées, restait à pourvoir, par
des moyens efficaces, aux flnances de la Cité, qui se

voyait, par la suppression de I'impôt sur les objets
de consommation, privée de sa principale source de
revenus. Elle fut autorisée à percevoir pendant dix-
huit ans, sur la cervoise exclusivement, une taxe de.

huit deniers par aime qui serait affectée à l'entretien
des murs, des ponts et des chaussées. Passé ce délai,
une commission de douze membres : six chanoines
et six bourgeois, pourrait, chaque fois qu'il en serait
besoin, établir l'assise nécessaire à cet entretien; il y
aurait, de plus, un droit de chausséage qui serait
prélevé sur les véhicules apportant à l'intérieur de la
Cité du vin ou du blé.

L'æuvre de pacification de la Paix des Clercs était
considérable et, dans une certaine mesure, définitive.
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Mais quelle qu'en füt l'importance, la revision légis-
lative qui fut promulguée peu après (r), sous le nom
de Loi Muée, avait une portée plus grande encore
pour I'avenir de la civilisation à Liège et dans la prin-
cipauté. La loi Muée et la Paix des Clercs sont issues

l'une et I'autre de la même inspiration et ont été

élaborées ensemble par les mêmes prud'hommes :

celle-ci, qui est du 7 août, invoque et cite à plusieurs
reprises celle-là, qui est du 8, et annonce sa promul-
gation imminente (z).

On l'a vu, il y avait longtemps que la Cité étouffait
dans les étroites limites de la loi Charlemagne, qui
laissait sans répression les délits les plus graves, du
moment qu'ils étaient commis par les puissants. Ce
droit, et en particulier la loi îescondit, pesait lourde-
ment sur les petits. Le prince qui leur promettait de
les en aftranchir, ftrt-ce en leur enlevant Ia plus pré-
cieuse garantie de la liberté communale, c'est-à-dire
le tribunal des échevins, avait chance - I'histoire
d'Henri de Gueldre le montre - de se créer un parti
parmi eux. Leur idéal, ce n'était pas, comme plus
tard, l'égalité démocratique absolue, c'était plutôt un
régime qui, tout en conservant les institutions du
passé, permettrait « eüe le pauvre pûrt demeurer delez
le riche et le riche delez le pauvre. » C'est de cet idéal
que la réforme législative s'inspire dans une certaine
mesure.

(r) Raikem et Polain t. r, p. 388, suivis par Poullet, p. 32, se sont trompés
en la datant du 9 août 1286, comme le fait remarquer M. de Borman t. I,
p. 54, note r.

(z) K'il le paie dedans le terme qui est et sera contenus en l,a l,oy muée
si h'il, est et contenu et sera aussi en l,a l,oy muée, laquel,l,c l,oi muée

nos les parties aoons fatt par I'octroi et I'accort de nostre reverent Père et
seigneur deseur nomeit, lequel loy muée nostre dis reverent Pèîe et sire à
nostre requeste nous o,t otriiet etc. (Bormans et Schoolmeesters t. II, P. +r3.)
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La Loi muée se compose de deux documents qui
furent promulgués, le premier le 8 aoûrt, c'est-à-dire
au lendemain de la Paix des Clercs, et le second le 9
octobre :.z87 $), Le premier, la Loi muée des cha-
noines, réglait la question spéciale des rapports entre
les maisnies des chanoines et Ies bourgeois. Lesecond,
la Loi muée des botu.yeois, était un nouveau chapitre
de droit urbain, spécialement en matière criminelle,
et donnait satisfaction aux incessantes réclamations
des citains contre les dispositions surannées de leur
code pénal. Réforme profonde et salutaire, la Loi
muée introduisait dans le vieux droit un esprit nou-
veau. Elle y faisait entrer l'idée de pénalité, que les
barbares ne connaissaient presque point; elle substi-
tuait le talion à la composition, et la preuve par
témoignage au régime archarque des co-jurateurs.
Sans doute, le talion lui-même représente une forme
bien primitive encore de la pénalité, mais combien
supérieure, au point de vue moral, à un régime qui
ne voyait pour ainsi dire, dans n'importe quel crime,
qu'une occasion à dommages-intérêts ! La Loi muée
ne se bornait pas d'ailleurs à un rôle purement
répressif : elle entendait prévenir aussi I'explosion
des désordres en empruntant au droit public français
le système des quarantaines imposées par le prince
après chaque délit qui menaçait de troubler la paix
publique. Au surplus, et conformément à l'esprii du
temps, celui qui ne voulait pas se soumettri à la
nouvelle législation devait quitter la ville dans le

(r) On trouve la Loi muée d,es chanoines dans Bormans, Ordonnances,
t. l, p.74; dans Raikem et Polain, hutumes, t. r, p. Jgg et dans Bormans
et Schoolmeesters, t, II, p. 4zz. La Loi muée des bourgeois se trouve dans
Bormans, Ordonnances, t. I, p.78.
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délai de trois jours avec sa famille et sa « maisnie ,,
sans pouvoir y rentrer sous peine d'infamie.

La Loi Muée, dans ses deux parties, constituait
un immense progrès. Celle-ci établissait des relations
de droit public entre la ville des chanoines et la ville
des citains, jusque là étrangères et souvent hostiles
l'une à l'autre; celle-là mettait Ia coutume urbaine
à la hauteur des progrès sociaux exigés par la civili-
sation. Elle venait compléter heureusement et para-
chever l'æuvre juridique qui s'était élaborée au XI"
et au XII" siècle : alors, c'était le droit civil de Liège
qui se voyait consacré par la charte de tzo8; aujour-
d'hui, c'était son droit criminel qui était mis d'accord
avec les principes de la justice et de la raison.

A la Paix des Clercs et à la Loi muée vinrent
s'ajouter, comme troisième membre d'une magni-
fique trilogie, les Statuts synodaux de t288, qui met-
taient dans la vie ecclésiastique du diocèse I'ordre
récemment rétabli dans la vie civile (r). Ces Statuts
synodaux, Ies plus anciens du diocèse, sont une vaste
compilation de droit canon dans laquelle l'évêque a

rassemblé et coordonné tous les statuts de ses prédé-
cesseurs et en a fait une sorte de Corpus jurzs à l'usage
de l'Église de Liège (z). Comme il arriva si souvent
par la suite, le droit canon et le droit civil ne se trou-
vèrent pas d'accord sur tous les points; il y eut des

plaintes formulées par les seigneurs féodaux; d'autre

(r) tls ont été publiés à diverses reprises : d'abord à part, à Louvain r5oo;
ensuite par Martete et Durand, Thesau'rus anecd,otorum, t. IV, vol. 829; par
Ltrig, Spicilegium ecclesiasticum, eontinuatia, l, p.543; par Hartzheim,
Concil,ia Germa,niae, t. III, p. 682-7zr; par Raikem et Polaiu, t. l, p. 4r7;
par Bormans, Ord,onnances, t. I, pp.86-rt8.

(z) It est à désirer qu'il se trouve bientôt, dars Ie clergé liégeois, quelqu'un
qui entreprenne l'étude de ce précieux moûument du droit canonique.
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part, la Cité et les bonnes villes de Huy, Dinant,
Saint-Trond, Tongres et Fosse réclamèrent notam-
ment contre certaines dispositions qui lésaient leurs
libertés. Les réclamations portaient surtout sur les
mesures sévères contre l'usure, qui atteignaient vrai-
semblablement le commerce des changeurs, et contre
les exécuteurs testamentaires qui cachaient les legs

faits à l'Église, et divers autrei cas. Le pape Nicà-
las IV intervint, sans doute à la requête des villes (r),
le comte Gui de Flandre de son côté interposa sa

médiation, des arbitres enfin apaisèrent le diffé-
rend (z) et, le 4 février rz9r, l'évêque faisait droit
aux réclamations (3). Cet incident, qui atteste à la
fois l'esprit de modération du prince et la vigilance
de la Cité à garder ses droits, accentue encore la
portée de l'æuvre grandiose qui assure à Jean de
Flandre un des premiers rangs parmi les prélats
civilisateurs.

C'est à peine si I'histoire, qui enregistre avec tant
de complaisance les moindres conflits d'intérêts et les
plus vulgaires faits d'armes, a eu un regard pour le
monument de sagesse politique et de science juridique
dont nous venons de faire connaltre l'économie.
Mais les sentences de l'histoire sont éternellement
revisables au tribunal de la postérité mieux informée.
Et nul historien désormais n'enlèvera plus au fils de
Gui de Dampierre la gloire qu'il s'est conquise au

(r) V. la lettre du pape Nicolas IV, en date du 3 décembre rz8g, à I'abbé
de Sainte-Geneviève de Paris, ainsi qu'au doyen et à l'êcolâtre de Notre-
Dame, les chargeant d'apaiser le différend entre l'êvêque et les villes. E, Lan-
glois, Regtstre d,e Ndcolas 1Il, no r8r5; Gal,l,ia Christiana,t.YlI,p,746.

(z) Acte du 7 janvier rz9r, dans Bormans et Schoolmeesters, t. II, p. 469.
(3) Acte de ce iour dans Raikem et Polain, t. I, pp. 478-82, La questiou

mériterait une étude approfondie.

r6
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cours de son laborieux pontificat, par la puissante
impulsion qu'il a donnée au progrès social dans le
pays de Liège (r).

On voudrait rester sous l'impression réconfortante
du grand spectacle qui vient de passer sous nos yeux.
Mais, comme s'il fallait une ombre au tableau, nous
voyons à I'æuvre de paciflcation se mêler les influ-
ences ataviques de l'anarchie. L'article de la Paix
des Clercs qui autorisait la Cité à prélever un droit
de chausséage après l'expiration du terme de dix-huit
ans avait-il été mal compris? Il le semble, car la
Cité se mit à lever ce droit tout de suite avec Ie
consentement du prince. Le Chapitre protesta, et des
arbitres furent nommés. Ils décidèrent que la pré-
tention de la Cité était illégale (z), et cette sentence
fut confirmée quelques semaines plus tard par le roi
Rodolphe de Habsbourg (3). Ces petits conflits tou-
jours renaissants ne retiendraient pas I'attention de
I'historien, s'ils n'étaient I'indice d'une situation
communale que nous avons le devoir de mettre en
lumière. Ils attestent les embarras financiers de la
Cité, qui ne parvenait pas à équilibrer son budget
sans de fréquents appels à I'impôt. La ville ne cessant
de se développer, les intérêts multiples dont elle
avait le souci exigeaient des dépenses nombreuses,
et I'impôt direct ne suffisait pas à y faire face.

(r) Cette gloire, Jean d'Outremeuse a essayé de la lui enlever, du moins en
partie, en faisant honneur de la rédaction de la Paix des Clercs et de celle
des §rarrzrs synodauæ à son grand père, Nicolas l'Ardenois de Prez, << le
miedre clerc qui fust en son temps au monde, de droit et de lois docteur »

(t. V, p. 442). lL n'est pas absolument impossible que ce Nicolas de Prez ait
existé, mais c'est tout ce qu'on peut lui accorder, et tout le reste est fiction.

(z) Acte du r7 décembre rz89 dans Bormans et Schoolmeesters, t. II,
P.+57.

(3) Les mêmes, t. II, p. 458.

CHAPITRE IX



CHAPITRE X

LES DERNIÈnss er.rNÉES DU RÉcttvtp pATRICTEN

La Paix des Clercs avait mis fin à l'énervante que-
relle des immunités ecclésiastiques. Mais d'auires
sujets de trouble étaient à l'ordre du jour, si l,on
peut ainsi parler.

Il y avait d'abord la question des bourgeoisies
afforaines. EIle n'était pas exclusivement liégeoise,
elle était communale et européenne. pour la bien
comprendre, il faut la replacer dans le cadre de
l'histoire générale.

Dès le commencement du XIII. siècle, les com-
munes avaient inauguré un mouvement d'expansion
politique très remarquable, consistant à récruter,
dans le plat-pays, quantité de bourgeois d'une caté-
gorie particulière, qui, sans résider dans la ville, y
jouissaient de tous les droits de bourgeoisie. Ceux â
qui elles conféraient de la sorte des lettres de grande
naturalisation s'appelaient les bourgeois afforains,
c'est-à-dire les bourgeois du dehors (r) Cette faveur

(r) Le mot afforain, à Liège, désigne propremeot l,étranger. C,esr dans ce
sens que l'emploient la Charte de rzo8, art 16, la Loi Muée des Chanoines de
lz87, art. 27, etla Loi Muée des Bourgeois afi. 2l-22 et po,sse.zi.. L,erpression
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se donnait particulièrement aux féodaux avec lesquels
Ie patriciat urbain était en relations d'amitié ou de
parenté. Les villes se créaient ainsi des alliés qui
étaient tout à la fois, selon le cas, des clients et des
protecteurs et elles préparaient par une pénétration
graduelle l'établissement de leur domination sur le
plat-pays.

Un poète moderne a créé l'expression de yilles
tentaculaires pour désigner les grandes aggloméra-
tions urbaines d'aujoürd'hui, qui projettent leurs
faubourgs de tous côtés et envahissent les campagnes.
Les villes du moyen-âge étaient tentaculaires dans
un autre sens : bien qu'elles restassent enfermées
dans leurs enceintes, elles projetaient autour d'elles
Ieur influence morale au moyen de leurs bourgeois
afforains, qui leur procuraient des points d'appui et
des alliés dans tout le plat pays.

On comprend que les princes se soient préoccupés
de cette extension de la puissance urbaine, qui, non
contente de leur enlever les villes, venait aussi
leur faire concurrence dans les campagnes. Et les
rois, qui s'appuyaient surtout sur les princes, étaient
venus à leur secours. Dès tz3z, une constitution
impériale, renouvelée en o35, avait interdit les
bourgeoisies afforaines (r). La ligue du Rhin, dans
ses assemblées de Worms en ru54 et de Mayence en
n55, les avait supprimées totaliter et de plano, et
avait défendu aux villes d'en créer à I'avenir (z).

de r bourgeois afforains , apparaît pour la premiêre fois dans la paix de
Hansinelle (r3r4) art. I p. r5r : « Item nous renonçons dès maintenant à
tous nos bourgeois afforains » etc.

(t) Keutgen, p. 79.
(z) Le même, pp. 83 et 84.
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S'il suffisait de formuler une volonté en texte de loi
pour la faire pénétrer dans le domaine des faits, il
n'y aurait donc plus eu de bourgeois afforains dans
les villes d Allemagne.

Il n'en fut pas ainsi. La fin du XIII" siècle trouve
les bourgeois afforains en possession des droits poli-
tiques dans la plupart des communes et notamment
à Liège. L'évêque et le Chapitre réclamèrent auprès
du roi Rodolphe, êt, le zo janvier rz9o, celui-ci
déclara que nul ne pouvait jouir des privilèges de la
bourgeoisie à Liège, s'il ne demeurait pas dans la
Cité (r). Mais les liens de famille et d'amitié qui
unissaient les bourgeois afforains de Liège au patri-
ciat de cette ville étaient trop nombreux et trop
étroits pour qu'une volonté étrangère, ftt-elle souve-
raine, pirt prévaloir contre leur possession d'état.
Selon toute apparence, l'édit du zo janvier t2go
resta lettre morte à Liège, et les bourgeois afforains
continuèrent d'y exercer tous les droits que leur
valait leur titre.

Aussi, lorsque vers la fin du siècle éclata parmi
les nobles de la Hesbaye la longue et désastreuse
guerre des Awans et des 'Waroux, la Cité y fut
entralnée presque fatalement et la discorde se mit
dans le patriciat (z). Chaque lignage prit parti selon
sa parenté ou ses sympathies, les Surlet pour les
Awans, les Saint-Servais pour les'Waroux, et ainsi
de suite (3). L'esprit militaire était la passion de ces

(r) Bormans et Schooimeesters, t. II, p. 46r.
(z) Oligarchici duas faciunt factiones : unam ad populum, et aliam a se

i.ttoicem dtssid,entes, quocl, apud, nos,ne d,e langepetamus eæempla,, utd,emus.
I[ocsem, p. :85. r'

(3) Hemricourt, Guen'e, pp. 355 et 358.
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bourgeois et, la gloriole aidant, un grand nombre
d'entre eux entrèrent de bonne heure dans la lutte.
D'autres, sollicités, refusèrent au commencement et
finirent par céder ensuite. Tel le vinier Thomas de
Hemricourt, qui, d'abord, avait déclaré « que c,es-
toit un rnarchand et qu'il pooit h"ès mal liissier sa
chepanche pour entrer- en ces zyer.res, (r).Tel encore
Gérard Surlet, qui voulait se tenir à l'écart de la
Iutte, et à qui on fit un devoir d,honneur et de
conscience d'y prendre part. Les nobles eux-mêmes
s'amusaient de I'espèce de frénésie qui entraînait ces
sages bourgeois dans leur querelle fratricide, et ils
redisaient en riant ce vers d'une chanson de geste :

,, Ors est Frumons en la folie entreis , (z).

- .Nous savons par les chroniqueurs que la'Cité de
Liège embrassa Ie parti des Àwans, et leur resta
fidèle tant que dura la guerre (3). On est quelque peu
étonné de cette prédilection, quand on se sôuvient
des démêlés de la Cité avec cèt orgueilleux lignage
en r r84 et en nzo, Mais les circonstances avaient
changé : les Surlet, unis aux Awans par les liens du
sang, Ieur apportaient le précieux concours de leur
popularité. Un autre personnage très bien vu des
petits, le pelletier Andricas, apparenté au châtelain
de Waremme, s'employait de toute manière pour lui
auprès du peuple. Ainsi s'expliquent, par des in-
fluences personnelles et par dei ràatior. de parenté,
les sympathies dont les Awans ne cessèrent àe jouir

(r) Le même, o, c., p. 338,
(z) Leméme, Guene,p 35o.
(3) Generalement tote li universiteit delle citeit estoit tote favorable a

cheaz d'Awans, et demerant en ceste colemteit tant que li werre durat.
Hemricouft, Gucne, p. 338.

a
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dans la Cité. D'autre part, Huy, la commune la plus
démocratique du paÿs, embrassait avec ardeur la
cause des Waroux, par amour, nous dit un contem-
porain, pour le seigneur de Hermalle (t).

Au surplus, dans cette alliance entre les Awans et

la Cité, tout le profit semble avoir été pour cette der-
nière. Pas une seule fois, dans les nombreuses ren-
contres entre les deux partis ennemis, on ne voit les

milices liégeoises apporter leurs concours à leurs
nobles alliés, et il est peu probable que ceux-ci eussent

consenti à se laisser départager par la " piétaille » de

Liège. Par coirtre, les Liégeois devaient trouver dans

la chevalerie du lignage d'Awans une multitude
d'auxiliaires qui combattirent dans leurs rangs pen-
dant leurs longs démêlés avec leurs princes-évêques.
Les Hozémont, les Geneffe, les Haneffe, les Stiers,
les Bovegnister, les Limont, les Liers, les Fontaine,
les Racourt (z) tous seigneurs du parti d'Awans,
sont énumérés parmi les alliés de la Cité, et plus
d'un illustre chevalier de ce parti figurera dans les

mêlées que nous aurons à raconter aux chapitres
suivants. Ces vaillants hommes de guerre se Persua-
daient qu'ils avaient beaucoup gagné à intéresser la
Cité à leur querelle; ils ne se doutaient pas qu'ils
versaient en réalité leur sang pour la démocratie ur-
baine, et que celle-ci recueillerait seule tout le fruit
de la guerre d'extermination que se faisait la noblesse.

C'est ce qu'au terme de leurs luttes sanglantes devait
constater avec mélancolie I'historien de ces tristes
démêlés : << Toute honneur de chertalerie et de gens

(r) Hemricourt, Guerre, p. 35r.
(z) Voir la Paix de Flône (r iuin r33o) dans Bormans et Schoolmeesters,

t, lll, p,347.
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d'drrnes est déclinée, et li forche des frankes yilles
ensachée et augmentée. » (r) L'histoire de la Cité de
Liège n'a pas autre chose à retenir de la guerre des
Awans et des Waroux.

Au début de cet ardent conflit, il se trouva quel-
gu'un qui essaya de l'exploiter à son profit : ce fut
le nouveau prince-évêque Hugueç de Châlons. Mais
le résultat fut bien loin de répondre à ses espérances.

Autoritaire et violent, incapable de comprendre ni
le caractère du peuple qu'il était appelé à gouverner,
ni la délicatesse de la situation qui attendait de lui
un remède, Hugues de Châlons se montra à Liège
ce qu'il fut plus tard à Besançon, le maître mal-
adroit qui trouve le moyen de se brouiller avec tout
le monde : avec son Chapitre, avec sa noblesse,
avec sa Cité. On put le prendre, à l'origine, pour
un rigoureux justicier, à voir la manière dont il
humilia l'orgueil de la turbulente féodalité hesbi-
gnonne. Pour punir les Awans qui avaient ouvert
les hostilités en pillant et en brfilant les domaines de
leurs rivaux, il alla (après :,zg7) mettre le siège
devant leur château, et ne leur accorda la vie sauve
qu'à Ia condition qu'ils feraient une amende hono-
rable publique. C'était Ia seconde fois que ce
lignage donnait à la Cité le spectacle de son humi-
liation, car déjà, au commencement du même siècle,
un autre Hugues leur avait fait traverser la ville en
habits de pénitents (z). Cette fois, la réparation fut
plus mortifiante encore. On alla chercher, dans le
vieux droit féodal, un de ses rites les plus barbares

( r ) Hemricourt , Miroir, p, z
(z) V. cidessus, p. rz6,
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et les plus vieillis : le harnescar, c'est-à-dire le port
de selles de cheval. Les Liégeois virent un jour le
fier châtelain d'Awans et douze chevaliers de son
lignage, nu-pieds et en chemise, partir de l'église
Saint-Martin et descendre en procession jusqu'à la
cathédrale Saint-Lambert, chacun avec une selle
sur les épaules (r).

Si le prince s'était contenté de ce rôle de pacifica-
teur sévère, nul doute qu'il n'efit été appuyé par Ia
Cité. Les Liégeois préféraient les Awans aux'Waroux,
mais ils préféraient la paix publique aux Awans.
C'étaient leurs milices qui avaient aidé Hugues.dans
sa campagne contre les féodaux : un prince avisé
eirt eu soin de maintenir leurs bonnes dispositions
et ett évité de leur donner le moindre grief., Mais
Huguçs de Châlons ne ressemblait en rien à son
homonyme Hugues de Pierrepont : il ne sut l'imiter
que dans la partie la plus contestable de sa politique.

En ce temps de souverains faux-monnayeurs,
Hugues de Châlons ne résista pas à une tentation
à laquelle avait déjà succombé Hugues de Pierre-
pont (z). Il fit frapper dans l'atelier monétaire de
Huy une monnaie qui n'avait que la moitié de la
valeur de I'ancienne (3). Cette mesure à la fois témé-

(r) Hemricourt, Guerre, p. 33r; Hocsem,p,33z; Warnant, p. z4r.
(z) Nous lisons dans une lettre du pape Innocent III (zo décembre rzrr)

que les tréfonciers se plaignaient de l'évêque, entre autres, parce que compo-
sitionem inter ipsos ex parte unâ et eumdem episcopum ex alterâ super falsâ
monetâ quam in eorum dispendium et tocius Leodiensis diocesis fecerat, ut
proponitur, cudi, amicabiliter celebratam, observare contemnens etc. Bormans
et Schoolmeesters, t. I, p. 166.

(3) Sur cette question il faut lire Hocsem, p. 328 et Warnant, p. z4o, dont
les textes combinés se complêtent mutuellement. Jean d'Outremeuse, t. V,
p. 529 les a uaturellement embrouillés à plaisir. I!. est à peine croyable que

)
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raire et injuste vint brusquement compliquer d'une
lutte de classes la lutte entre les nobles et rendre
inextricables les difficultés de la situation du prince.
En effet, à partir de ce jour, les débiteurs ne vou-
lurent plus s'acquitter qu'en monnaie nouvelle, tandis
que Ies créanciers persistaient à réclamer lepayement
au taux ancien. Ce fut la querelle des riches et des
pauvres, des grands et des petits. Née sur le terrain
économique, elle se prolongea sur celui de Ia poli-
tique, où elle couvait depuis longtemps sous la cen-
dre, et où, par la faute du prince-évêque, elle ne
tarda pas à éclater en formidable incendie.

Deux catégories de propriétaires se voyaient par-
ticulièrement atteintes par la réforme monétaire à
Liège : c'étaient les patriciens, qui vivaient en partie
du revenu de leurs terres, et les grands établisseJnents
ecclésiastiques tels que les abbayes et les chapitres.
Celui de Sainrlambert, qui était le plus grand pro-
priétaire du pavs, avait vu ses rentes diminuer subi-
tement de moitié. On peut se figurer l'émoi et la
perturbation que l'étrange initiative de Hugues de
Châlons jeta dans tous ces milieux aristocratiques,
et le concert de réclamations qui retentit de tous les

côtés aux oreilles du prince. Finalement, comme il
refusait de prêter I'oreille aux plaintes des tréfonciers,
ceux-ci organisèrent contre lui une manière d'inter-
dit, en décidant de chanter tous les iours contre lui
l'antienne Media uita (r\.

les historiens liégeois n'aient pas trouvé f incident digne d'être mentionné.
Fiseu, Foulon,de Gerlache, Polain, Henaux le passent sous silencel leseul
Daris en fait un exposé convenable, t. II, p. zg9.

(r) Actes du rr août 1299, dans Bormans et Schoolmeesters, t. II, p. 566,

et du 3r aptt rz9g, dans Martene et Durand, Ampl,issima Col,l,ectio, t. I,
col, r4oz.
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Deux ans avaient suffi à Hugues de Châlons pour
nouer contre lui-même la ligue du Chapitre, de la
noblesse, de la Cité et des bonnes villes. Il n'avait à
y opposer que la seule ville de Huy.

Dans cette ville où, ce semble, l'évolution poli-
tique devançait celle de Liège, il y avait depuis
quelque temps des animosités très vives entre grands
et petits. Elles avaient été provoquées par une que-
relle entre les marchands de drap et les tisserands,
probablement à l'occasion d'une revendication de
salaire. Le débat prit de grandes proportions : on se
battit dans les rues, et finalement les échevins, qui
avaient embrassé le parti des nrarchands de drap,
furent obligés de se sauver à Liège. Cela se pusâit
au mois de juillet ngg (r). Hugues de Châlons s'em-
pressa de les remplacer par des hommes nouveaux
et s'établit lui-même au château de Huy, tandis que
la Cité devenait le refuge de tous ceux qui étaient en
guerre avec lui. Les patriciens hutois s'y installèrent
avec leurs familles et y restèrent deux ans.

Redisons-le : ce ne serait rien comprendre à l'his-
toire de ces troubles si l'on se figurait que I'alliance
du prince et de la ville de Huy contre le reste du
pays'représentait la lutte de la démocratie contre le
patriciat. Pas plus que sous Henri de Dinant, pas plus
que dans la guerle des Awans et des 'Waroux, 

ce
n'étaient les principes politiques qui avaient déter-
miné les groupements. La querelle, à l'origine, eut
un caractère nettement économique. Enthousiastes
d'un prince qui diminuait de moitié le taux de leurs
redevances, les petits de Huy ne lui marchandaient

(r) Hocsem, p. 333. Warnant, p. 242. Celui-ci donne un récit détaillé de
févéaemeut.
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pas leur concours et ne lui demandaient pas compte
de ses tendances. Pour Hugues de Châlons, brouillé
avec tout son peuple, il serrait volontiers la main que
lui tendait la démocratie hutoise, qui I'aidait à lutter
contre tant d'ennemis conjurés. D'un autre côté, ce
n'était pas le patriciat seul qui, dans les villes confé-
dérées, partait en guerre contre l'évêque. Les masses
populaires, encore mal organisées, envisageaient de
préférence les intérêts de la liberté communale
et s'unissaient aux grands contre le prince qui les
battait en brêche. Qu'il y eirt dès lors, chez elles, des
aspirations démocratiques et des revendications de
classe, cela est hautement probable, mais elles étaient
tenues en bride et contrebalancées par la passion de
la liberté communale. Seulement, comme il était
inévitable, la lutte, née autour d'une question d'inté-
rêts matériels, se transforma rapidement et devint,
comme sous Henri de Gueldre, la lutte de l'autono-
mie communale contre le despotisme princier. ù

Telle est la signification véiitable dls evenemef;fi
que nous voyons se passer pendant les deux dernière$
années du règne orageux de Hugues de Châlons.
C'est l'échevinage de Liège qui est à la tête de I'op-
position communale; il a derrière lui la Cité, qui lui
laisse I'honneur et la responsabilité du commande-
ment. Le conflit se présente sous I'aspect d'un duel
entre deux adversaires également aguerris et achar-
nés. Rien de plus intéressant que la succession des
coups qu'ils se portent, ripostant clu tac au tac avec
la virtuosité de maîtres d'armes consommés.

C'est Ie prince qui frappe le premier en se faisant
accorder par Albert, roi des Romains, le droit de'
remplacer les échevins qui refusent ou négligent de
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rendre la justice (r). Ce droit, il en a fait usage à
Huy, et il le tient suspendu comme une épée de
Damoclès au-dessus de l'échevinage liégeois.

La riposte est digne de l'attaque : c'est la Cité qui
vient à la rescousse de son tribunal en décidant que
nul de ses bourgeois ne peut accepter du prince une
charge d'échevin malgré l'échevinage, et ne peut être
à la fois du conseil de la Cité et du conseil du prince (z).

Le prince ne se trompa point sur la portée de cette
manifestation audacieuse et à son tour il se procura
du renfort : le roi des Romains, à sa demande,
rompit Ie lien qui rattachait les cours inférieures du
pays à celle des échevins de la Cité, en décidant
qu'elles étaient dispensées d'aller ert rechar7e à Liège,
et que les appels devaient être portés devant le prince
seul (3).

L'échevinage était désormais comme un roi sans
peuple, isolé au milieu de son royaume judiciaire.
Cétte fois, il perdit son sang-froid, et il riposta, ce
semble, en ourdissant sous main une émeute, comme
il avait fait en rz53 sous Henri de Gueldre. Un
des nobles hesbignons dont Hugues de Châlons avait
brûrlé la maison forte, Eustache le Franchomme
de Hognoul, sonna la bancloche, ameuta la foule et
força le prince à fuir de la Cité (4).

(r) Acte du zlJ aorit rzgS dans Bôhmer, Acta Bel,ecta,38g.
(z) Àcte du r 3 mai r zgg dans le Grand, Recorcl, d,e l,o Cité de Liège et dans

Henaux, I, p. 286.
(3) Voir les cinq actes impériaux du ro juin rzg9, dans Bormans et School-

meesters, t. II, pp. 559-563.
(41 Praefatus Eustachius, episcopo Leodii commorante, campanam pulsando

bannalem maxime commoverat civitatem, quamobrem episcopus profugit
apud Hoyum. Hocsem, p. 332. Cf. Warnant p. 242, Selon Hocsem, cet
événement aurait eu lieu avanl le harnescar des Awans (donc dans les pre-
miers iours de rz97); selon Warnant, il serait du jour même de la destruction
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De son côté, le Chapitre notifiait à l'évêque, le
3r aoirt, qu'il reprenait contre lui le chant de I'an-
tienne Media uita, après I'avoir suspendu pour des
raisons qui nous sont restées inconnues (r).

Au Chapitre, comme à l'échevinage et à la Cité,
le prince opposa l'autorité impériale. A deux reprises,
il se fit confirmer par le roi des Romains le droit de
battre monnaie ei de la faire reconnaître comme
légale par tous ses sujets (z).

Mais déjà la lutte avait pris des proportions énor-
mes, et ce n'était plus à la Cité seule que le prince
avait affaire. Les avances qu'il avait faites aux bonnes
villes en les faisant affranchir par le roi des Romains
de la suzeraineté de l'échevinage de Liège, avaient
complètement échoué. Non seulement les bonnes
villes avaient repoussé une émancipation qui aurait
bouleversé jusque dans ses profondeurs leur vie juri-
dique, mais la Cité était parvenue de nouveau à les
grouper dans une fédération, la plus vaste de celles
qui avaient été constituées depuis rzzg. E,lle compre-

du château de Hozémont par Hugues de Châlons. La maniêre dont ils inter-
calent le fait dans leur récit montre qu'en réalité ils parlent par conjecture et
que la date ne leur est pas fournie par leur source. Il est très peu vraisem-
blable que Hugues se soit sauvé à Huy au commencement de ng7 et ait pu,
peu de temps, après infliger aux Awans le harnescar à Liêge; il est encore
plus invraisemblable que le Franchomme de Hognoul ait pu susciter une
émeute contre lui le jour qu'il détruisait Hozémont et le forcer à fuir à Huy,
lui, le prince victorieux! Il faut donc chercher à cet événement non daté sa

place dans l'histoire de Liège : or, c'est en r2gg seulement que la querelle
entre le prince et la Cité a atteint toute son acuité, c'est en r2gg que ses

seuls diplômes datés nous le montrent séiournant à Moha, ( 19 juillet, rer août,
16 août, rg iuin r3oo) et à Huy (zg août, r3 septembre r3oo), L'émeute qui
l'a chassé de Liège n'a donc pu éclater que pendant l'été de re99, et il n'y a
aucune raison pourne pas l'identifier avec ceüe d'Eustache Franchomme.

(r) Bormans et Schoolmeesters, t. II, p. 566.
(z) V. les actes des 5 et 7 décembre r zg9, dans Bormans et Schoolmeesters,

t. II, pp.57o-57t.
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rait cette fois Liège, Huy, Dinant, Saint-Trond,
Tongres, Maestricht, Fosse, Couvin et Thuin. A
peine constituée, la fédération se signala par une
démarche hardie : elle s'allia avec le comte Jean de
Namur et son frère Gui, qui s'engagèrent à lui prêter
main forte contre ses agresseurs. L'acte est remar-
quable en ce que, comme en rz86le duc de Brabant,
le comte promettait qu'en cas de dissension dans la
Cité il se tiendrait du côté où seraient les deux mal-
tres (r).

C'est en ce moment de fermentation révolution-
naire que l'on voit apparaître dans la Cité la ligue
des Chaperons blancs. Ce signe de ralliement semble
d'importation étrangère : il s'est déjà monrré précé-
demment dans plusieurs villes, et chaque fois il a
marqué l'opposition du patriciat au prince. Il en fut
de même à Liège : les Chaperons blancs se recrutaient
principalement dans la jeunesse des lignages. (z) Ils
avaient adopté un nom de guerre singulièrement
expressif : ils se faisaient appeler les Enfants de
France!, C'est la première manifestation, dans lrhis-
toire de Liège, des sympathies de race qui devaient
finir par changer l'orientation politique de la Cité.
Après avoir gravité jusqu'alors dans l'orbite de

(r) L'acte, daté du z3 août r3oo, est dans Bormans et Schoolmeesters.
t. II, p. 582. On le trouve aussi dans MNEL, t. I, p. 57, avec la date du 22
novembre, qui est manifestement erronée.

(21 A la vérité, Hocsem, p,337, qui est ici notre seule source, ne nomme
les Chaperons et les Errfants de Frauce qu'à l'occasion des événements de
r 3oz . r 3o3; mais on voit par son récit qu'ils existaient dêjà auparavant. Hocsem
ne oous dit pas la couleur des Chaperoo,s, (uni,us coloris caputia) mais c'était
le blanc partout ailleurs, et pour cette raison ie crois pouvoir, par exception,
accueillir le témoignage de Jean d'Outremeuse, t. VI, p. 3 : ( Ilk prisent tous
les enfans des plus puissans nobles et les ont fait des chapirons de blans draps
tous ensemble I etc.
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I'Empire, dont elle faisait partie, la Cité allait subir
la fbrce d'altraction de la monarchie française
et, cédant à d'irrésistibles penchants, entreprendre
de faire remonter son cours à I'histoire. Tous ses

malheurs lui sont venus de là, et c'est pour cette
raison qu'il importe de noter au passage le sobriquet
en apparence inoffensif, en réalité gros d'une signifi-
cation prophétique, dont s'affublent en t3oo les

membres de la corporation des Chaperons blancs.
A la reconstitution de la fédération de nzg, le

prince répondit en ressuscitant la ligue féodale de
r253. Au mois de septembre, il s'assurait l'alliance
clu comte de Looz (r) et, en octobre, celle du duc
de Brabant (z), el1 engageant à chacun d'eux des

terres qui appartenaient au patrimoine de l'église
liégeoise. En même temps, il parvenait à désinté-
resser le comte de Namur en promettant de lui payer
la somme de trois mille six cents livres (3). Il fit plus :

il autorisa Ie duc de Brabant à saisir sur ses domaines
tous les biens qui appartenaient aux Liégeois rebelles,
tant chanoines que simples bourgeois (4\. Enfin, il
obtint du roi Albert la promesse d'un secours de cent
hommes d'armes (5).

Après tout ce duel purement diplomatique, ce fut
enfin le tour des armes. L'évêque, abandonné de

(r) Acte du rg septembre t3oo dans Bormans et Schoolmeesters, t. II,
p. 586.

(z) Acte du zz octobre r3oo .lans les mêmes, t. II, p. 589; acte du z4 octo-
bre dans Gachard, Col,lection d,e d'ocuments inédits, t. II, p. 35.

(3) Acte du z6 septembre r3oo dans MNEL, t. I. p' 56.

(4) Acte du z4 octobre t3oo dans Bormans et Schoolmeesters, t. II, p. 59o.

(5) Acte du rg décembre t3oo dans les mémes, t. II, p. 59r. Lui-méme, le

r8 septembre (décembre ?) s'était engagé à fournir le même nombre d'hommes

d'armes à cheval contre Jean de Hainaut. V. I'acte dans .Iean d'Outremeuse,

t, V, p. 57:.
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ses sujets, ne pouvait compter que sur ses merce-
naires, qui tenaient la campagne et dévalisaient les
marchands allant à Liège. Liège et Huy s'opposaient
l'une à I'autre comme deux camps ennemis : là, les
forces nationales sous la direction du patriciat; ici,
la démocratie d'une seule ville ralliée au prince pour
des raisons d'intérêt local.

Nous ne connaissons guère de la lutte que les
quelques épisodes intéressant les Hutois. Nous les
voyons qui, après avoir détruit le château de Cler-
mont-sur-Meuse, sont, le même jour, surpris et taillés
en pièces à Tihange par les Liégeois, pendant que,
victorieux et pleins de confiance, ils rentraient
chez eux en désordre (mars r3or). Quelque temps
après, ils prirent leur revanche à Bléret et à Pousset,
où ils marchaient avec les milices épiscopales sous
les ordres de Jean de Châlons, frère du prince-
évêque. Bléret était une terre d'Église; depuis t278,
elle appartenait au chapitre de Saint-Denis de Liège(r ).
Mais le prince-évêque n'était nullement disposé à
respecter I'immunité des chanoines qui étaient dans
les rangs de ses ennemis ; il entendait les traiter
comme des belligérants ordinaires, et il venait d'ab-
soudre le duc de Brabant de toutes les censures qu'il
pouvait avoir encourues en saisissant les biens
de ces rebelles (z). II paralt que les milices
épiscopales procédaient à une exécution du même
genre ici. Les habitants organisèrent une vigoureuse
résistance, à laquelle participèrent jusqu'à des clercs;
un certain nombre de Liégeois leur prêtèrent main
forte. Mais, malgré leur courage, ils succombèrent

(r) De Ryckel, Les communes cle la prouince de Lièga, p. ro4.
(z) Bormans et Schoolmcesters, t. lI, p. 59o. 

ry
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(r) Hocsem, p. 333.
(z) Hocsem, l. c.
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à Ia fin sous la supériorité numérique et militairc de
I'ennerni (r). Les cadar.'rcs des citains qui avaient
péri dans cette iournée funeste furent rapportés à
Liège et ellsevelis dans le cimetière de Notié Dame-
aux-Fonts, ai l'ombre dc la cathédrale cle Saint-
l-ambert. Là, pendant plusieurs jours, unc scène de
douleur et de pitié attendrit la population entière :

les chiens des victirnr:s, couchés sur les tombes de
leurs maîtres, sernblaient lcs pleurer (z).

Un intmense cri de réprobation s'éleva du sein
du clergé Iiégeois à la nouvelle de l,attentat de Bléret.
Contre le pasteur qui immolait son troupeau, contre
l'évêque qui faisair coulcr le sang de ses proprcs
clercs, la conscience publique se souleva avec unani_
mité, et les partisar-rs les plus déclarés clu prince n,eu_
rent plus qu'à garder le silence. On peui dire que le
pied de Hugues de Châlons glissa dalis le sang-versé
à Bléret et ii Pousset. Un appel au pape, suprême
recours contre la violation ciu droit, vint cou.onn"t.
la série des actes de résistance au despotisme du
prince. Le document qui portait à Rome les protes_
tations liégeoises lte ltous a pas été conservé; nous
savons cependar.rt qu'il forrnulait un triple grief : le
prrince 

:l_u.oli 
altéré la monnaie, il avaii en[agé des

terres d'Eglise, il étair responsable du meurùe des
clercs tués par ses soldats (3). Conformément aux
habitudes clramatiques du temps, qui étaient chères
particulièrement aux habitants de là principauté, ou
envoyait en même temps o., ,orr"àin pàntife les
chemises lacérées et sanglantes des victimes (4).

(3) Hocsem, p. 334; Warnant,p.245 l Chrotz. S. Tttd,. Contitt.,III, p, z3o
(4) Warnant, l, c,
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Cette fois, c'était la fin. L-e pape Boniface VllI,
invoqué par les Liégeois, comprit qu'il était impos-
sible de laisser à leur tête un homme si universelle-
ment impopulaire. D'autre part, il ne voulut pas le
déposer, parce que les reproches articulés contre lui
ne justifiaient pas une pareille mesure de rigueur. Il
imagina donc de le ransférer de Liège à Besançon (r ) :

c'était une promotion au point de vue hiérarchique,
puisque Besançon était ull archevêché, mais, en

réalité, au point de vue de la richesse et de la puis-
sance, une incontestable diminution (z). Le pape,

par cette mesure, donnait satisfaction à la justice en

même temps qu'à la prudence, au pays de Liège et

peut-être à l'évêque lui-même, dont la position n'était
plus tenable.

La Cité, qui avait pris la tête de I'opposition au
prince-évêque, remportait un triomphe. Dès le zg

septembre r3ot, elle se réconciliait avec le duc de

Brabant (3). La cause du despotisme était vaincue
une fois de plus. La lutte s'était déroulée sur le ter-
rain cles libertés publiques, et sur ce terrain, comme
toujours, toutes les forces de la Cité avaient donné
avec ensemble.

Il est possible que l'énergie de la résistance n'ait
pas été aussi enthousiaste du côté des petits que des

grands, qui défendaient en somme leurs intérêts de

classe en luttant pour I'autonomie de la Cité. On

(r) C'est le r septembre r3or que le pape conlia l'évêché de Liège, donc

vacant dès lors, à Adolphe cle S/aldeck. Registre de Boniface VIII, A, VII,
p.235.

(z) Hocsem, p. 334 : Ctrm papa prudens homo videret scandalum, hunc

(Hugonem) ad archiepiscopatum minoris valoris transtulit Bystlntium' Cf.

Warnant, p. zq5; Chron. S, Trud. htztitt.,lll, p. z3o'

i31 Bormans et Schoolmeesters, t. IIl, p. 8'
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peut même croire que lcs petits durent voir avec des

sentiments partagés la chute d'un prince dont la
fortune était, d'une certaine manière, liée â la leur.
Toutefois, il n'en parut rien au cours du conflit. Il
avait sufÊ que la cause dc la liberté fût err jeu pour
qu'aussitôt les questions de parti fussent ajournées.
La Cité s'était trouvée tout eniière en face du prince,
et c'est la Cité tout entière qui avait remporté le
triomphe.

Les grands eurent le tort de l'oublier. Pour avoir
dirigé la Iutte, ils s'attribuèrent à eux seuls le mérite
de la victoire. Ils ne voulurent pas se rappeler qu'-ils
la devaient d'abord au tout-puissant concours du
Chapitre, ensuite à la patriotique abnégation des

petits. Ils se crurent assez forts pour pouvoir renou-
veler leur tentative de r285, et ils commirent I'im-
prudence de donner au clergé et au peuple Ie grief
commun qui devait liguer ces deux forces contre
eux. Eux-mêmes ont ainsi provoqué, par leur faute,
I'explosion démocratique à laquelle nous allons
assister.



CHAPITRE XI

Avec le XtV" siècle commence, à Liège, la lutte
des classes. La lutte des classes est un phénomène
de croissence : chaque commune du moyen-âge,l'a
connu à son heure, comme auiourd'hui chaque Etat
civilisé. La différence, c'est qu'alors l'enieu était une

question d'égalité politique (r), tandis qu'auiourd'hui
il s'agit d'une répartition plus équitable de la richesse.

La lutte des classes n'est pas déterminée, comme

aiment à se le ûgurer les intelligences primaires, par
la tyrannie du patriciat. Car alors elle serait aussi

ancienne que le patriciat lui-même. Elle a au con-

traire pour mobile principal I'ascension des masses

populaires. Quand, à la suite d'une longue évolution
ioôiale, les petits sont arrivés graduellement, par le
sentiment de leurs besoins, à l'organisation, puis par

I'organisation à la force, et par la force à la conscience

de leurs droits, alors il se mettent à revendiquer ceux-

ci. Iis ne veulent plus que les destinées de la société

( r) Ceci s'applique particulièrement à Liège, où l'histoire ne uous a conservé

pour cette époque aucune trace de conflit d'ordre économigue.

L,AVÉNEMENT DE LA DÉMOCRATIE.
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dont ils lbnt partie soient dirigées exclusivement par
une minorité; ils entendent participer au gouver-
nement. Ceux qu'un homme d'Etat de nos jours
a appelés les beati possidentes résistent, défendent
leur privilège, et Ia lutte devient inévitable.

Ce n'est pas du iour au lendemain qu'elle a éclaté.
Il est certain qu'elle a été préparée par une multitude
de causes et annoncée par plus d'un épisode. Au cours
du XIII" siècle, malgré la disparition des documents,
nous avons pu en noter quelques-uns au passage. La
construction de la halle de Féronstrée, en rzo8,
malgré I'opposition patricienne (r), les réclamations
des petits contre le gaspillage des f,nances commu-
nales, en n5o (z), Ieur enthousiasme pour Henri
de Dinant (3), leurs protestations contre la maltôte
de rz85 (4), voilà, dans le silence de I'histoire, des

faits qui parlent avec assez d'éloquence pour se

passer de commentaire.
De quoi se plaignent les petits? Avant tout de la

mauvaise gestion financière des grands. Les grands
administrent seuls Ie patrimoine commun; ils ne
renclent pas de comptes en public, et ils disposent de
I'argent de tous au profit de leur classe. Ces gaspil-
lages les obligent à lever de lourds impôts, qui pèsent
surtout sur les classes laborieuses, et à vendre des
rentes, ce qui obère de plus en plus le budget de Ia
Cité. Tel est Ie grief capital des petits. Ils veulent
voir clair dans les dépenses publiques; ils veulent
pouvoir les contrôler, et, au besoin s'y opposer. Pour

(r) Voir ci-dessus, p r76.
(z) Voir ci-dessus, p. r78.
(3) Voir ci-dessus, p, r88,
(4) Voir ci.dessus, p. 234.
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cela, il leur faut siéger dans le Conseil de la Cité. Et
ils n'auront désormais rien de plus à cceur que d'y
pénétrer (r).

Ce que je viens cl'écrire, ce n'est pas I'histoire de
Liège seulement, mais de routes les villes des Pays-Bas
et de l'Empire. Partout les petits nourrissaient le
même grief, partout ils soupiraient après I'occasion
de le redresser.

L'année ffeize cent deux allait leur fournir cette
occasion.

Treize cent deux est une date fatidique dans l'his-
toire de la démocratie belge. « En cetre année, écrit
Hocsem,le parti populaire se souleva presque partout
contre les grands, en Flandre, en Brabant et dans le
pays de Liège (z). " Hocsem n'a pas tout vu. La
commotion démocratique de r3oz n'est pas un phé-
nomène imprévu et isolé; elle n'est elle-même que le
prolongement d'une agitation plus vaste et très-intense
qui secoua toute I'Europe occidentale. Il y aurait un
intérêt suprême à grouper toutes Ies manifestions
locales de ce mouvement, à étudier les rapports de
filiation entre Ies uns et les autres, à y démêler Ie jeu
des influences, à y reconnaître la marche des idées.

(r) Ct'. pour Cambrai en rz96, Dubrulle, p. 48.
(z) Hocsem, p. 337
La Chronique de Saint-Trond place le grand soulèvement communal en

r3o4 : Eodem anno communitas quasi per tutaln Lorharingiam irnmaniter, et
postea trndique per Brabantiam surrexir. Cottlttt. Il1, p. zl3g.

En Brabant, .lean Boendael fait Ia même constatation :

' In desen tiden dat dit geschiede
Gbingen al de ghemenen liede
In allen landen te gaden plechten
Ende ieghen haer heren rechten
Soe dat die heren \ilareu tonder
Ende die r^;i:;:::,i;:"-'#ï:i: 

4'5 et suivants.
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On verrait alors qu'entre ces innombrables répu-
bliques municipales, si diverses d'aspect et si étràn-
gères en apparence les unes aux autres, des courants
électriques inaperçus des historiens ont fait circuler à
des heures données les mêmes influences et mirri les
mêmes fruits. Et, sous la variété déconcertante des
phénomènes qui iendent I'histoire du moyen-âge
si compliquée à première vue, I'unité profonde dès
lois sociales apparaltrait avec une étonnante maiesté.

Mais une telle étude, peut-être prémafurée, ne
rentre pas dans Ie cadre de ce livre, et I'on se bornera
ici à la saluer.

Ce que l'on peut, dans tous les cas, constater dès
aujourd'hui, c'est, au milieu de la vaste marée démo-
cratique, I'action puissante de certains courants régio-
naux. Celui dont Hocsem a constaté l'intensité dans
les Pays-Bas trouve son point de départ, si je ne me
trompe, dans la bataille de Courtrai.

Le rr juillet r3oz,le petit peuple de Bruges, mar-
chant en masses compactes sous les ordres de ses
tribuns, avait exterminé dans les prairies de Groe-
ninghen l'élite de Ia chevalerie française. princes du
sang, ducs, marquis, comtes, barons et chevaliers
avaientpéri parmilliers, dans un pêle-mêle effroyable,
sous les massues plébéiennes, abartus, dit le chroni-
queur cité plus haut, comnre des bæufs dans I'abat-
toir (r). A quel point cer événement dut exalter
les passions populaires dans les villes, il est plus
facile de se Ie figurer que de Ie dire. Les ouviiers
avaient enfin leur victoire, et elle développait en eux
un sentiment extraordinaire de fierté de classe. par

(r) Sicut boves ad victimam sine defensione mactantur, Hocsem, p. 337.
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dessus les frorrtières politiques, oubliant les diffé-
rences de langues et de nationalité, ils acclamaient
les vaillants compagnons flamands qui avaient fait
de si bonne besogne à Courtrai, et ils se prenaient à
formuler Ies plus audacieuses espérances. Il parlait
évidemment dans la fièvre de ce triomphe, cet
ouvrier tournaisien qui, quelques semaines après Ia
journée des Éperons d'or, était emprisonné pour
propos séditieux, notamment pour avoir dit que
« ceskeuns devait avoir autant d'avoir li uns que li
autres " (r).

Mais les petits ne furent pas les seuls, assurément,
à se rendre compte qu'il y avait désormais quelque
chose de changé dans la vie publique. Plus d'un pa-
tricien dut deviner la portée prophétique du grand
drame de Courtrai, et se dire qu'il ouvrait une nou-
velle période dans I'histoire des luttes communales :

celle clu triomphe de la démocratie.
Il en fut ainsi au sein du Chapitre de Saint-

Lambert, qui contenait l'élité du clergé liégeois et où
les bonnes têtes ne manquèrent jamais. Bien que
recruté à peu près exclusivement dans Ia noblesse ou
dans le patriciat (z), le Chapitre n'avait pas de plus
grand adversaire que cette aristocratie urbaine avec
laquelle il était aux prises depuis la fin clu XI. siècle.
Les petits, au contraire, ne s'étaient jamais heurtés

(r) Pirenne, Eistotre de Bel,gique.:ze édirion, t. II, p. 3o.
tz) En génêral 1es chanoines d'origine noble sont seuls désignés par.leur

nom de famille dans les actes du Chapitre; des autres nous ne connaissons le
plus souvent que le prénom. Malgré cela, nous pouvons constater que lc li-
gnage des de Cologne est représenré au Clrapirre dès le XIIe siècle, et qu'au
XIIIe siècle y figurent Gilles et Lambert Surlet, i-I. de f)inant, Roger d'lle,
Jean <lel Cange et Jean Gillurd del Cange. V. de Theux, Le Ch.«,pitre de
§aint-Lambert ù Liège, L, I,
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aux tréfbnciers, et leurs intérêts de classe, opposés
à ceux des patriciens, semblaient faire d'eux les alliés
naturels du clergé. Celui-ci avait pu apprécier cn
rz87 \a valeur c1'une telle alliancc : il se rapprochait
donc des petits dans Ia meslrre même où il s'éloi-
gnait des grands. Sans doute, c'est I'esprit de corps,
c'est le zèle pour ses privilèges traditionnels, et nul-
lement la prédilection pour la démocratie, qui a dicté
I'attitude du Chapitre. Elle n'en fur pas moins méri-
toire. Si, pour se décider à I'attitude qu'il va prendre,
il lui a fallu surmonter des préjugés d'éducation et
des répugnances natives, il ne faut pas lui mar-
chander I'honneur d'avoir elr I'intelligence des
événements contemporains, et cl'avoir entrevu la
direction dans laquelle rnarchait I'histoire.

I-a conduite du Chapitre, lorsqu'il dut donner un
successeur au prince-évèque Adolphe de Waldeck (r 3
dècembre r3oz) fut hautement significative.

Dérogeant à une tradition tellement trncienne
qu'elle semblait avoir acquis f'orce de loi, les tré-
fonciers firent choix, pour succéder au défunt, d'un
personnage d'origine obscure, l'archidiacre Guil-
laume d'Arras (l). C'était la première fois, depuis
près de trois siècles, qu'un plébéien était appelé à
s'asseoir sur le siège cle saint Lambert ! L'initiative
était tellement nouvelle que l'élu h-ri-rnême n'osa pas
accepter I'honneur qu'oll lui offrait, et Thibaut de
Rar prit sa ;rlacc.

Mais la manifestation du Chapitre gardait toute

(r) Llocsem, p. 34o, Magistmm Wilhelmum de Atrebalo probum virum
sed ignobilern in episcopunr elegerunt, qui se tanto sentiens imparem oneri
electioni nolnit consentire. Cf. la notice de Guillaume d'Arras dans de'l'heux,
t. I, p.324.
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sa portée, et I'on peut croire qu'elle fut comprise.
Elle venait à son heure, en effet. Le Chapitre était
de nouveau en pleine guerre avec l'échevinage et
avec les grands (r). Ceux-ci, se persuadant à tort,
depuis leur victoire sur Hugues de Châlons, qu'ils
n'avaient plus de ménagements à garder envers
personne, avaient imaginé, avec une folie insigne,
de ressusciter la vieille question de lafermeté.

L'impôt sur la cervoise, consenti pour un terme
de clix-huit ans par la Paix des Clercs (r287), tou-
chait à sa fin: à partir de r3o5, il devait cesser
d'être perçu. Sous prétexte qu'ils avaient làit à la
Cité des avances dont ils n'étaient pas remboursés,
les grands décidèrent de lever un nouvel impôt
général sur les objets de consommation (z).

C'était rouvrir l'ère des discordes civiles. Les
mêmes hommes qui prenaient cette mesure auda-
cieuse et provocatrice s'étaient engagés, par la Paix
des Clercs, à ne janrais rétablir la fermeté sotts
peine d'excommunication. Violer ouvertement un
serment aussi solennel, s'exposer de gaieté de cæur
à une peirre aussi rcdoutable, le Conseil r-r'y pouvait
pas penser. II crut pouvoir tourner la difficulté, au
dire clu seul chroniqueur dont nous ayons sur ces

(r) Sur 1es évêuements de r3oz-t3o3 dont il va êtrequestion, je renvore
urie fois pour toutes à mon mémoire intituié : L'entrée du 1.tcr.rti populatt.c
au Consetl contnru,ttal, de Liè7,t. (BIAL, t. XXXVI.)

(zr Appropinquante termino rB annorurn quo debebat cerevisiae firmitas
terminari, scabini considerantes qualiter quasdam expellsas quas de mandato
populi fecerant recuperare valerent, ne poenas perjurii et excommunicationis
prudentes reputati viri viderentur incurrere. diafar:o vetitum chlamide
palliantes, adolescentes Dotenrionrm totius civitatis instruunt, ut ipsi, perso-
naliter in signum unanimitatis unius coloris capuria deferenres, super omlria
venalia exigant malatoutam. Hi se nominari pueros de Francia faciebant.
Hocsem, p. 337.
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événements le témoigltage, d'ailleurs obscur el solrl-
nraire. Ce f'ut la ligue des Chaperons Blancs qui prit
sur elle l'odieux de Ia mesure. Elle décida que
I'impôt serait levé, et elle se chargea de la perception.
Lc Conseil laissa faire, sans encourager et sans
désapprouver publiquement l'initiative des Enfants
de France. L'expédient montre quelle singulière
légalité I'administration partricienne faisait alors
régner à Liège. Personne d'ailleurs ne s'y laissa
tromper, et I'abstentior-r apparente des grands servit
seulement à convaincre le peuple qu'ils rougissaient
eux-mêmes de leur procédé.

Le Chapitre cle Saint-Lambert ne tarcla pas à
relever le gant. A sa tête se trouvait alors Jean del
Cange, membre cI'une des grandes familles patri-
ciennes de Liège, fils et frère d'échevins. Investi
depuis rzSz de la dignité de grand-doyen, il s'était
trouvé au premier rang des défenseurs des libertés
ecclésiastiques et était, sans doute, un des auteurs de
la Paix des Clercs de rz87 (r). Mais, comme chez
tant d'autres ecclésiastiques, I'esprit de corps fut
plus puissant chez lui que I'esprit de casle. D'autre
part, il dut voir avec indignation violer une paix con-
firmée de part et d'autre par des engagernents si
sacrés, et il n'est pas douteux que Ie sentiment de Ia
justice outragée ait contribué à faire de lui l'impla-
cable adversaire de la prévarication cles patricier-rs.

Toulefois, il ne r.or-rlut recourir qu'à cles moyens
légaux et il conr,oqua les maitres et le Cotrseil à une
de ces séances publiques dr-r Chapitre où tréfonciers
et jurés délibéraient ensemble sur certains intérêts

(r) V. de Theux, .f,e Çhapttre d,e Saint-Lambert ù Liëge, t. I, p. 3o6.
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communs. f)ans cette séance, le cloyen recourut à
toute son éloquence pour arrener le Conseil à se

désister de son enlreprise. Mais ses efforts res-
tèrent infructueur. Alors, d'accord avec le Cha;ritre,
il excommunia les rnaîtres et le Conseil et il jeta
I'interdit sur la Cité (r ). (J'étaienr là les vieilles armes
des tréfonciers dans leurs luttes avec les laïques.

Jean del Cange imagina d'en manier encore d'au-
tres. Ayant échoué du côté des grands. il se tourna
résolumcnt vers les petits.

Ce fut une soirée décisive dans I'histoire de Liège,
celle otr, en secret, le doyen du Chapitre de Saint-
Lambert réunit chez lui les gouvenleurs cles mé-
tiers (zi. Pour la première fbis, ceux-ci étaient
reconnus comme une force politique par la plus
haute autorité du pays après l'évêque. ils devenaient
les alliés du Chapitre et ses collaborateurs dans une
entreprise au bout de laquelle ils devaient trouver
eux-mêmes la gloire et la puissance. Sans doute,
ils entrevoyaient, du moins en partie, les consé-
quences lointaines de leur démarche, les chefs du
parti populaire convoqués au rendez-vous, et j'ima-
gine que ce n'est pas sans un frémissement de joie et
de fierté qu'ils franchirent le seuil du doyen de Saint-
Larnbert pour arrêter avec lui les préliminaires d'un
accord entre le peuple et les tréfonciers.

(r) Ista cum dominus Johannes de Cambiis decaaus et capitulum Leo-
diensis ecclesiae ferrent aegre, majores ad capitulum evocantes monent eos
ut desistant a talibus, quia clerus hoc sustinere non posset : qui cum desis-
tere non curarent, excommunicantur et supponitur civitas interdicto.
Hocsem, pp. 337-8.

(z) Decanus vero quamvis esset de maiorum genere procreatus, artium
civitatis mechanicarum gubernatores ad se clam convocat, per quos capitnlum
se plebi confoederat, et se spoudent mutuo subvenire. Hocsem, p. 338.

)
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Nous avons conservé le texte de la convention qui
fut conclue à la suite de ces pourparlers. Elle porte
la date du z9 avril r3o3 (r), et elle nous apporte la
preu\re du triomphe remporté par la nr:uvelle poli-
tique du grand-doyen : le Conseil capitulait! Ce

qu'elle ne nous dit pas, à savoir comment le résultat
fut obtenu, quelques lignes obscures d'un contempo-
rain nous le laissent entrevoir, en nous permeltant
de reconstituer les phases du conllit. Encouragé par
le Chapitre, les petits ne craignent pas de résister
ouvertement aux Chaperorts Blancs, et nous voyons
les bouchers se tenir les armes à la rnain derrière
leurs étaux, prêts à faire un mauvais parti à qui
voudrait prélever quelque chose sur leur vente (z)'
l,'énergie de cette attitude et, sans doute, d'autres
démonstrations de la colère du peuple surprirent et

intimidèrent les patriciens; ils retournèrent au Cha-
pitre et s'engagèrent à supprirner I'impôt, demandant
que l'interdit fût levé. On peut se figurer que la
discussion lut longue et que les tréfonciers voulurent
des garanties. C'est alors que se passa une scène

pittoresque, uotée au passage par le narrateur : un
des grands, probablement un des principaux membres
du Conseil, jeta son capuchon parmi les tréfonciers
comme gage qu'on restituerait I'impÔt indûment
levé (3). L'interdit fut-il levé alors, et le Chapitre se

(r) Bormans et Schoolmeesters, t. III, p. 33.
(z) Et sic admâti manSoDes armata manu carnes suas vendere inceperunt.

Hocsem, p, 338. Cest à cette ligne de llocsem que Jean d'Outremeuse a

raccroché sa trop fameuse histoirê de ce jeune paticien qui eut Ie poiog
coupé par un boucher dont il voulait prendre I'argent sur son étal: cf.

O. Kunh, L'entrée d,u parti popttr,laire au, conseil communal, d,e Ltàge.
(31 Quibus rebus majores animao consternati ad capitulum revertuDtur,

desistere spondent ut absolvantur et organa resumantur, Et cum ablatorurn
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tint-il pour satisfait? On I'ignore, nrais il est certain
que le peuple ne le fut pas, et que les tréfonciers
restèrent fidèles à I'alliance contractéc avec lui. Par
l'instrument diplomatique du z9 avril r3o3, le Cha-
pitre, après avoir constaté le désistement des grands,
déclare que s'ils s'avisaient d'oublier leur pr,:messe,
il prêterait main-fbrte aux petits pour repousser toute
nouvelle atteinte à leurs droits. Il va plus loin, il
promet aux petits de faire conf,rmer leur liberté par
le seigneur évêque u quand il viendra , (r).

Le peuple était déchaîné désormais; il ne devait
plus se contenter dt statu quo; il voulait maintenant
des réformes et lbrmulait toute une série de revendi-
catiôns. Tous ses grief's anciens et nouveaux venaient
se concentrer dans un programme dont les princi-
paux articles nous ont été conservés. II ne voulait
plus que la gestion des finances communales appar-
tînt sans contrôle aux seuls patriciens; il entendait
que ceux-ci lui rendissent des comptes, et, pour que
son contrôle fût efficace, il exigeait que le Conseil fût
composé pour moitié de mernbres élus par lui (zl. Il,
ne voulait pas qu'on levât encore l'impôt indirect,
ni que I'on venclît des rentes sur la ville sans son

plius restitutio peteretur, quidarn ex eis projecto caputio pignus dedit, iltud
pro ablatis facere sulâciens promittendo. Hocsem, p. 338.

Henaux, t. I, p. :8g, n'a rien compris à toute l'histoire et se persuade qu,un
êchevin. par ironie, ieta son chaperon.comme gage que la tase ne serait pas
rendue.

(r) V. ci-dessus, p. 27o, note l.
(z) Hocsem, qui est notre seule source pour cet épisode et qui nous en a

conservé un hisrorique fort embrouillê, ne mentionne pas cette revendication
et luisse la porte ouverte à d'autres hypothèses. Mais puisque tout montre
que le droit du peuple cie choisir un maître et la moirié des iurés a été conquis
par des moyens révolutionnaires, c'est ici et non ailleurs qu,i1 faut placer
l'errtploi cie ces molens.

,)
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consentement; il entendait être consulté sur la ques-
tion d'accorder les milices communales au prince.
Ce programme fut développé par les orateurs popu-
laires, notamment dans une assernblée publique
tenue à Saint-Barthélemy, et où les grands avaient
été convoqués. I-es échevins et les membres du
Conseil, mis en demeure de souscrire aux revendica-
tions ;ropulaires, s'y dérobèrent par la fuite. et
I'assernblée se dispersa sans résultat, mais le peuple
donna la chasse aux fugitifs et les poursuivit jusque
dans le Destroit,où,le couteau sur la gorge, en quel-
que sorte, ils furent obligés de souscrire à tout.

C'est ainsi que la démocratie liégeoise conquit le
droit de participer au gouvcrnement de la Cité (r). En
vertu des concessions arrachées au Conseil patricien,
elle y eut désormais la moitié des sièges : vingt sur
quarante et I'une des deux maîtrises.

Cette révolution communale peut être datée d'une
manière approximative. Le z9 avril r3o3, Ie Conseil
était encore patricien homogène (z); le z4 juillet sui-

(r) I-Ienaux t. l, p, zgz, écrit : « Les Petits Bourgeois se trouvaieot ainsi
propriêtaires indivis de la Cité r. Ces paroles n'ont pas de sens.

(z) V. l'acte clu z9 avril r3o3. Par cet acle! le Chapitre promet aux petits
de les aiJer cyûre les nxaitres, les éche»itzs et les grands bouryTeois.

Cela me dispense de réfuter Fisen, II, p.42, qui, suivi comme toujours par
Daris, II, p. 3r5, admet, sans donner de preuves, que l'élection du maître
plébéien Jean Dupont avait eu lieu le 3o août r3os.

Maisil me faut rencontrer un autre adversaire. Au t. II desort Etstoire de
Bel,gïr1ue (ue édition, pp.34 et 35), M. Pirenne couteste mes conclusions et
persiste à placer l'élection du maître populaire en r3oz.

« On pourrait croire, à première vue, dit-il, que la nomination du maître
» du commuu n'eut lieu qu'en r3c,3. Hocsem termine cn efièt le chapitre
» où iI la raconte pâr ces mots : Peracta sutrt haec sede vacante postmortem
» hujus r\dolphi. Or,Adolphe de Waldeck est mort le r3 décembre r3oz.
» Mais la phrase en question ne se rapporte évidemment qu'aux derniers
» événements racontés dans le chapitre. Il suffit, pour s'en convaincre, du titre
:r de celui-ci: « Quod hujus episcopi (Adolphi) tempore(r3or-r3oz) fere

J
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vant, il était mi-parti, et le mambour de la princi-
pauté, Jean de Bar, frère du nouveau prince-évêque
Thibaut, irnprirnait aux collquêtes des petits le cachet
de la légalité. Le mambour ne se contentait pas de
redresser les griefs populaires, il donnait aux reven-
dications démocratiques une consécration rétroactive,
si l'on peut ainsi parler. Il faut ici I'entendre lui-
même: r, Et est à savrir que, parmi ces ordenances,
totttes choses, obligations, conditions et toutes ault'es
choseselconyenancesfaites de chà en arrière de chi
a jor d'hui, soit par lettres, par uiue uois, par estalus,
par pais ordenée etfaite, par seingrxor, par escheuins,
par iustice, et par autrui, en quelkorzque autremanière

» ubique populares in majores insurrexerunt » et du synchronisme établi par
>> l'auteur entre le soulèvement des Liégeois et celui des Flamands,qui se place
» incontestablement en r3oz r>.

M. Pirenné se trompc. La phrase de Hocsem, je le veux bien, ne se rap-
porte qu'aux derniers événements racontés par cet âuteur dans le chapitre 26,
mais quels sont ces événements? Précisément la réunion de Saint-Barthélemy
et les troubles au cours desquels, selon moi, les petits empoltèrent l'élection
d'un maître de leur parti. Le titre du chapitre en question ne prouve rien,
attendu qu'il n'est pas de Hocsem, mais de son éditeurChapeaville; fût-il
même de Hocsem, iI ne prouverait pas davaotage, puisqu'il est en contra-
diction et avec son propre récit et avec le texte des diplômes contemporains,
Quant au synchronisme que Hocsem a réellement établi entre le soulèvement
des Liégeois et celui des.Flamands, mes conclusions ne l'ébranlent pas,
puisque c'est bien en r3oz (vieux style) que commencêrent les troubles. Je
crois donc pouvoir maintenir ce que j'écrivais en 19o6 i « Les faits ont
débordé sur r3o3; que Hocsem ait cru le contraire ou qu'il n'ait parlé qu'avec
une exactitude parrielle, n'importe. Pour nous, I'année r3oz n'a été que le
point de départ du conflit; la plus grande partie des événements se passe
dans l'année à laquelle nous donnons le millésime de r3o3 ».

M. Pirenne lui-même, après avoir essayé d'ébranler ma thêse, me fait. dès
la page suivante, une concession qui laisse subsister peu de c'hose de la sienne,
puisque, selon lui, « ,l semble certain que ce maître du commun. (cr'éé dès
la fin de I'année r3oz) n'avait pu se maintenir et que c'est seulement en r3o3
qu'il reparut officiellement au Conseil. » Cette hypothèse compliquerait bien
inutilement une histoire assez obscure, et je me persuade volor,tiers qu'elle ne
figurera pas dans ra troisiême édition de 7'Eistoire de Belgique.

rg
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ce soit, ki puist estre en g,'evance des mestiet's et de la
comnruniteit deseur dis ne de l'wt d'eal1, sottt nulles,

vont à nient ne n'ontforce ne vertu de cest iour en

avant (r). " Faisons remarquer en passant qu'une
pareille disposition, qui réalisait le maximum des

exigences révolutionnaires, ne s'expliquerait pas sans

I'effervescence qui devait régner dans la Cité : pro-
mulguée en pleine fièr,re politique, elle portait la
marque de son origine et ouvrait la porte à une
interminable série de nouvelles contestations.

Quoi qu'il en soit, la révolution communale était

consornmé e. La domination exclusive du patriciat
dans la Cité avait pris fin. Le parti populaire entrait
au Conseil avec la même force uumérique que les

grands : il avait un des deux maîtres et la moitié
des quarante jurés. Le régime nouveau, fondé sur le
principe de la parité, établissait 1'équilibre politique
entre les deux classes qui se partageaient la Cité.

Mais un pareil é,1uilibre, très légitime en principe
et très facile à proclamer sur le papier, n'était pas

d'une réalisation aisée. Il ne répondait à I'idéal
d'aucun des cleux partis. L'un voulait retourner au

régime d'avant t3o3, I'autre était trop radical daus

ses revendications pour considérer le régime de la
parité autrement que comme une halte dans le che-

nrin du progrès. A supposer même qu'ils se fussent

accommodés, comme d'une solution définitive. de ce

qui, pour I'un et pour i'autre, ne devait être qu'un
expédient provisoire, ils avaient des tendances trop
inôonciliables pour ne pas déchirer Ia Cité, qu'ils
tiraient chacun en un sens oPPosé.

(r) Bormans et Schoolmeesters, t. III, p. 36.
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Dès r3o6, ils étaient c1e nouveau en pleine guerre.
I-e motif, c'était l'interprétation de I'article ci-dessus
reprocluit de l'acte du z4jLrillet r3o3. Il fhur savoir
guê, par le traité de r 3o r, la Cité s'était obligée à
payer une rente annuelle de 75o livres tournois au
duc de Brabant, qu'elle avait choisi pour son avoué (r ).
Une fois au Conseil, les petits refusèrent catégorique-
ment de payer cette rente : ils invoquaient la clause
de r3o3 déclarant nulles et nolt avenues toutes
les conventions antérieures de la Cité qui seraient
« en Breÿdnce des rnestiers et de la communiteit. "Les grands eurent beau invoquer les raisons de
loyauté et de prudence qui imposaient le respect
d'une convention passée avec le puissant voisin; le
parti populaire resta inébranlable dans son attitude,
et, comme de part et d'autre I'obstination était égale,
on en arriva bientôt aux violences.

De nouveau, les échevins durent fuir la ville,
suivis cette fois, selon toute apparence, par la moitié
patricienne du Conseil. De leur exil (zz mars ûo7),
les plus irnportanls personltages des deux groupes,
six échevins et sept jurés, firent parvenir au duc de
Brabant Ie texte d'une déclaration par laquelle ils
reconnaissaient que la Cité lui était aenitricè de plu-
sieurs termes échus de sa rente, qui étaient restés
impayés ,, pat' le raison de mauyais gouuernetnent
qui est et at esteit depuis que le commun de Liège se
rebella. " Nous promettotls, ajoutaient-ils, de payer
ces arrérages et de faire rentrer le duc dans tous ses
autres droils, le lteure que nous serons rentis et res-
taub!is en droit estat (z).

(r) Voir ci-dessus, p. 259.
(2) Le texte du curieux document auquel j'emprunte tout cet historique à

)
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Ainsi, en quelques années de temps, le système de
la parité avait sombré rlans les lourmentes civiles,
et c'était la démocratie maintenant qui exercait une
autorité exclusive sur la Cité. Mais lei patriciens exi-
lés trouvèrent un auxiliaire puissant dans le nouveau
prince-Évêque, Thibaut de Bar. Celui-ci ne parta-
geait pas les accointances dérnocratiques de son
Chapitre et ne cherchait pas à justifier les espérances
qu'avait fait concevoir son frère le mambour. Il prit
donc résolument parti pour le patriciat. Encouragé
par la fàcile soumission des petits de Saint-Trond,
qui, après leur soulèvemellt de r3o3, avaient dir,
I'année suivante, faire amende honorable à leurs
cieux seigneurs (r), il se jeta à corps perdu dans Ia
lutte. Dès le zr mai, on trouve son nom uni à ceux
des signataires de l'acte du zz mars, en tête d'un
diplôme par lequel les grands de Liège font avec le
comte Amoul de Looz un traité de secours mutuel.
On apprend par cet acte que le comte a promis de
les aider ,, à ce que nous, les escheyins, citains et nos
accords dessus nommés soyotxs remis et restablis en tel
estat ou en meilleur que nous tt'estions quand li com-
mltn, qui orendr'oit gouertle, se rebela " (z).

été publié par Henaux, t. l, p. zgg. Celui-ci semble d'ailleurs ne,l'avoir las
compris, puisqu'il écrit que les signataires « iurèrent de lui servir (au duc)
une bonne pension aussitôt qu'ils seraient rentrés dans la Cité. » Du tout :
la « bonne pension » dont il s'agit, c'est la rente garantie au duc par la con-
vention du z9 septembre r3or, que Henaux ne mentionne pas. Au surplus,
I'acte infirme d'avance le témoignage de Warnant, p. 253, disant que les
échevins quittèrent Liêge le r5 juillet. Cf. Hocsem, p. 349.

(t) Chron. S. Trud. Contin. lII,p. 237.
(z) Bormans et Schoolmeesters, t. III, 73. Cf. Hocsem, p.34g: Eodem

anno cum prpulus Leodiensis ab insignibus dissideret, et populus episcopo
rebellaret,. episcopus exercitum colligit ut multos de plebe apud Vottem
abjudicari faciat per scabinos.
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Assuré de l'alliance du duc de Brabant et du
comte de Looz, le prince-ér,êque se persuada qu,il
pouvait frapper un grand coup, et il vint, oveclon
armée, camper à Vottem, Ie ry aoirt r3o7 (r).
L'intention était évidente : Vottem, depuis 1255,
était un des endroits légaux otr les échevins de Liège
pouvaient rendre la justice comme at Destroil ou à
la Chaîne en Gérardt"ie, et il était à prévoir que le
prince y ferait poursuivre par eux les chefs âe Ia
rébellion liégeoise.

Pour conjurer ce coup, qui leur aurait été aussi
funeste que du temps d'Henri de Dinant, les métiers
accoururent en armes à Vottem, bien décidés à
empêcher les échevins de prononcer la sentence en
s'emparant du Iieu sacré. Que se passa-t-il alors? On
ne sait au juste, mais nos sources nous disent que le
prince-évêque, voyant le nombre et Ia résoluticn des
citains, ne crut pas prudent d'en venir aux mains et
préféra traiter (z). Les Liégeois consenrirent à lui
livrer qlrarante otages et, quelque temps après, Ia paix

(r) V. Hocsem, note précédente; Warnant, p, 253.
(z) Episcopus vero considerans non esse tutum cum tanto populo dimicare,

intervenientibus quibusdam sub spe futuræ pecuniae receptis obsidibus pace
faclâ recessit, postmodum cum populo concordavit, Hocsem, p. 349.

Per episcopum Theobaldum, scabinis a civitate exeuntibus, armatorum
exercitus colligitur, ut ex popularibus multi apud væflim proscribantur. sed
obstante in armis populi universitate, concordia intervenit. Chron. S. Trud,.
Contîn. III, p. z3g,

Quadraginta ex ditioribus et valentioribus communitatis episcopo deli-
berantur et captivantur Post hec episcopus apud Serain le Barge de
pace Leodiensium tractans eos ad invicem concordes fecit, Warnant, p-. 254.

Henaux, t. I, p. 3oz, se croit autorisé à donner un démenti au* sour"". 
"t 

il
écrit ; « Le populaire dicta les conditions de la paix, ce que Hocsem a soin
de ne pas dire. » Il résulte du témoignage concordant de Hocsem, de War-
nant et des chroniqueurs de s. Trond, que c'est Thibaut qui a dicté les con-
ditions de la paix, et la suite des iaits le monte à l'évidence.
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était signée à Seraing pendant I'automne de ûo7,
puis proclamée au Perron.

On n'en connaît pas les clauses, rlais un historien
qui paraît en avoir vu le texte nous apprend que tous
les torts, tant privés que publics, furent couverts par
une amnistie, ce qui allait de soi (r). Pour le reste,
les échevins et les conseillers lugitifs rentrèrent, et
ces derniers reprirent leur place dans le Conseil, où
prévalait de nouveau le principe de Ia parité. Nous
savons les norns des deux maitres de r3r r-r3r2 et de
t3tz-t3r3; ce sont, chaque fois, un patricien et un
plébéien (z).

Mais à vrai dire, Ia parité n'était plus qr,re maté-
rielle. Il apparaissait de plus en plus que le parti
populaire constituait la vraie force de Ia Cité :.seul
il avait I'entrain, l'initiative, l'esprit de décision et
d'entreprise; le patriciat, confiné dans le régirne légal
de Ia parité con'r1re dans unc forteresse, y étoufïait.
Le hasard nous a corlserr,é lc souvenir d'un épisode
assez intéressant, qlli met bien en relief I'ardeur
conquérante des petits dans cette première phase de

(r) Fisen, II, p, 45, d'après.lrcàza Ci»ttatis.
L'acte eristait encore en r4o9t il faisait partie de ceux qui furent rendus

après la bataille d'Othée à la vi1le de Liège, et i1 est désigné c<.rmrne suit dans
le catalogue dcs documcnts restitués : ! Item unez lettre en rommans, scellés
du scel de Thiebaut evesque de Liôge, par Ies quelles ledit evesque quitte
ceuls de sa Cité cle Liège les mellais qu'ils avaient contre lui et sont dc l'an
mil CCC et VIL » Irisen 1'a vu aux Archives de la Cité et lui donne la date du
zo août et il semble que Heuaux en ait eu connaissance puisqu'il écrit, t I,
p 3oz r « Elle (la Paix de Seraing) fut conclue I'an mil CüC et YII le tl,iman-
clte après l,'Assomptiott cle Noh"e-Dame et't aoust (zo août) et nlise en garde
de loi par les échcvins, le lundi devant la feste Saint-Gilles (28 août). »

(z) r3rr-r3rz Jean Surlet, Jean le Moine, tauneur. Acte dr.r ternps dans
Louvrex, t II, p. ro,

r3rz-r3r3, Jean de Saint-)tartin, êchcvin, Jean du Pont. Acte du temps
dans Louvrex, t. II, p. 9.
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la lutte des classes. i'est une séauce du Conseil com-
munal qui se tint le 9 janvier 13tz au Destroit, dans

la salle Saint-Michel. Là, Jean du Pont, le maître
plébéien, souleva cette question : ,, Les échevins de

Liège ont-ils à connaître des actes des maîres et
jurés de la Cité agissant dans l'exercice de leurs

fonctions? » Et, requis de dire son avis' il développa
longuement la thèse opposée. Il rappela divers bris
de maison, notamment celui de la maison Mathieu
Mattott, de Hors-Château, auxquels les maîtres et

jurés avaient procédé dans les derniers temps (r), et
'd'autres 

actes semblables dont aucun n'avail fait l'ob-
jet d'une intervention scabinale. Dans l'un dc ces cas,

le maieur avait été témoin du fait et s'était contenté de

le mettre « en garcle des échevins , ; dans un autre,
les échevins eux-mêmes s'étaient déclarés incompé-
tents. Tout le conseil se rallia à I'avis du maître
plébéien, qui affirmait d'une manière si forte et si

irette I'autonomie du Conseil. Du maître patricien et

de son attitude, l'acte ne fait aucune mention : il se

sera contenté de se taire (z).
Les grands, toutefois, ne suPportaient qu'avec

impatience et colère les progrès de la classe plé-
béienne. Et, comme il arrive en pareil cas, leur
ressentiment visait moins encore la plèbe que le
Chapitre de Saint-Lambert, son allié. L'attitude de

ce dernier leur paraissait une lrahison envers les

intérêts de la classe à laquelle ils appartenaient tous,

tréfonciers et patriciens. Mais le Chapitre n'était nul-
lement disposé à modiller sa ligne cle conduite. Le

(r).Voir ci-dessus, P' z3o.

(z) Voir 1'acte cité ci'clessus, P. 23o, note 4.

)
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doyeu Jeun del Cange n'existait plus, il est vrai, mais
sa pensée politique survivait parmi ses confrères (r).
Se venger des tréfonciers lut donc pour les patriciens
une espèce d'idée fixe. La nrort de -Ihibaut de Bar,
qui laissait le siège épiscopal vacant, leur prarut I'oc-
casion. Thibaut était rnort à Rome, le r3 mai r3rz,
et la nouvelle de son décès avait été at)portée par
courrier spécial à Liège, le r5 juillet (z).

En attendant la nomination de son successeur par
le pape (3), le Chapitre décida de créer un mambour.
Aussitôt les nobles, instigués par les patriciens, leurs
alliés, firent entendre des protestations. Il ne conve-
nait pas, selon eux, qlle le Chapitre procédât ser-rl à
l'élection : ,, c'est à nous, disaient-ils, qu'incombe la
défense du pays sous le commandement du marh-
bour, et il est juste que nous intervenions dans le
choix de notre chef. " A quoi'le (.hapitre répondait,
non sans raison, qlr'ayant le clroit de choisir seul le
prince-évêque, il avait à plus forte raison celui de
choisir le mambour (4). De part e1 d'autre, on
s'échauffa sllr cette cluestion, qui était soulevée pour
la première fois et qu'il erht peut-être convenu de
résoudre d'après Ia prudence et l'équité plr,rtôt que
cl'après le droit strict. Mais les esprits élaier1t trop
montés pollr qu'on pfit espérer une solution tratlsac-
tionnelle. Le Chapitre alla de l'avant sans tenir
compte des prétentions de la noblesse, et il confia la
mambournie à son prévôt Arnoul de Blanlienheim.

(r) Sur ce persoonaget v. de Theux, t, I, p. 33r.
(r) C'est la date donnée par Warnant, p. z6:.
13) Cette nominatiorr appartenait de plein droit au pape, parce que Thibalt

de Bar était mort en cour de Rome.
(4) Hocsem, pp. 355 et 356; Warnant, p. z6z.
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C'était Lln persorlnage qui etrt pu sembler dépaysé
dans un corps ecclésiastique, si le Chapitre de Saint-
Lambert n'avait compris à cette époque plus d'un
membre de la même trempe. Son esprit belliqueux,
son énergie à toute épreuve, son implacable sévérité
promÈttaient un mambour qui saurait faire respecter
ses droits : aussi sa nomination fut-elle accueillie
avec allégresse par les petits, toujours fidèles à
l'alliance avec les tréfonciers.

Les grands ne se tinrent pas pour battus. Ils con-
voquèrent pour le 3 aoirt une réunion à laquelle
assistèrent un grand nombre de nobles et plusieurs
patriciens de Huy. On y voyait aussi le comte Arnoul
de Looz, qui revendiquait la mambournie comme un
privilège héréditaire de sa fàmille. Il est vrai qu'en
eg5, devant le Chapitre réuni, il avait lbrmellement
reconnu n'y avoir aucun droit (r). Mais I'occasion
était trop tentante pour qu'i1 se rappelât ce fâcheux
précédent. Il se laissa faire violence par I'assemblée
et accepta le titre tant convoité. Se croyallt désormais
sûrs du succès, les grancls décidèrent, séance tenante,
de passer dès la nuit rnême aux voies de fait. I-eur
intention n'était pas douteuse : ils voulaient redevenir
Jes maîtres exclusifs du Conseil et en exclure les petits
par un erudacieux coup de main.

La nuit venlle, des conjurés, ayant à leur tête les
échevins, se réunirent sur le Marché et mirent le
feu à la halle des bouchers, comptant évidemment
sur le trouble causé par l'incendie pour réaliser plus
facilement leur projet. Mais la police du mambour
était bien faite. Prévenu à temps, il ar.ait fait garder

(r1 Acte du z novembre rz95 dans Bormans et Schoolmeesters, t. II, p. 527
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la halle par le peuple; lui-mêrne veillait en armes
sous les vottes de la cathédrale avec son frère, l'abbé
de Prüm, et plusieurs autres chanoines entourés de
leurs maisnies, Atrx cris poussés par les assaillants,
auxquels répondent ceux du peuple ameuté, les
chanoines débouchent de la cathédrale, tenant en
main des torches allumées, et accourent à la resco'usse

des petits. IJn combat furieux s'engage dans les
ténèbres. Un des tréfonciers, Gautier de Brunshoren,
tombe mortellement frappé dès le début de I'action
sur les degrés de I'église. Les grands voient leur
complot déjoué;trop faibles pour tenirtête à la mul-
titude des petits, ils battent en retraite du côté du
Mont Saint-Martin, serrés de près par la cohue
furieuse, qui s'attache à leurs pas et ne veut pas
lâcher sa proie. Semblable à une meute, elle recule
quancl ils se retournent, mais elle se remet à les
poursuivre dès qu'ils se retirent.

C'est ainsi que, perdant des leurs à 
-chaque 

pas,
les grands gagnent péniblement la hauteur de Sainte-
Croix. Arrivés là, ils font un vigoureux retour offensif
et parviennent à arrêter quelques instants I'ardente
poursuite : c'est Ià que succombe les armes à la rnain
I'impétueux grand-prévôt, le plus redoutable ele leurs
adversaires. Mais sa rlort ne fait qu'augmenter
l'acharnement des siens, qui brirlent de le venger.
Des renforts arrivent d'ailleurs aLl parti ptopulaire :

du faubourg Sainte-Marguerite accourent les houil-
leurs; d'autres arrivent de Vottem, portant des che-
mises blanches sur Ieurs habits en signe de ralliement.
Le four qui commence à poindre laisse voir aux
patriciens leur petit nombre et la multitude de leurs
ennemis: ils essayent de gagner la porte Saint-Martin,
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ouverte pour laisser entrer les houilleurs, et de fuir
dans la campagne. Mais Jean du Pont, le maître plé-
béien, fait fermer cette porte (r). Traqués de toutes
parts, coupés de leur retraite et sur le point d'être
cernés, ils se jettent alors dans la tour de l'église
SainrMartin, qu'ils ferment derrière eux. Mais telle
est Ia fureur du peuple que le respect du lieu saint
ne l'arrête plus : il amoncelle contre la tour quantité
de rratériaux combustibles et il y met le feu. Un
immense incendie éclate, remplissant de ses rouges
lueurs la ville épouvantée; il dévore i'édifice sacré
avec les malheurcux qui s'y étaient réfugiés, et qui
périrent suffoqués ou brûlés.

Quelques-uns, pour échapper à cette mort, en
trouvèrent une non moins cruelle en se précipitant
ciu haut de la tour sur les arrres de leurs impitoyables
ennemis. Quant aux autres, on leur donna la chasse
partout, on lÊs abattit comme des bêtes fauves, dans
les rues, dans les cloîtres de Saint-Martin, dans les
maisons (z). Il est difficile d'évaluer Ie nornbre total
des grands qui périrent dans cette nuit funeste; ils
avaient donné en masse, et très peu échappèrent (3).

(r) Cum quidam ex eis per portam civitatis efftrgere niterentur, Joannes
cle Ponte, magister civitatis electus a populo, qu,t preoaricttlor se cun't, tna-
joribusjutiaet'ar, portam hoc non sustinens obseravit. Hocsem p. 356. Ity a là
une énigme conrrne Hocsem en propose plus d'une fois au lecteur grâce à son
mauvais style. Notre chroniqueur veut dire évidemment que Jean Du Pont,
bien qu'élu du peuple, avait trahi 1a cause de celui-ci en s'alliant aux grands,
mais qu'à I'heure suprême de la lutte mortelle, il se souviot de ses devoirs
envers son parti et coltpa la retraite aux grands en faisant fermer la porte.
. (..) Hocsem, pp. 355-356 ;WarnaDtt pp. 263-z6q ; Chron.Trucl. Contin,, lll,

pp.245-2q6.
(3) Le Chron. S, Ttutl,. Cctittitt,,IIl, p.246, évalue le nombre des grands

qui ont péri à rzo, sans compter les échevins et celui cles petits à soixante.
Ce chiffre semble plutôt rester en-dessous de la réalitê. Hocsem ne donne
aucun cbiffre.
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Sur clouze échevins dont les noms nous sont connus,
dix restèrent parmi les morts (r). ,, Le 4 aorit, dit
el1 termes saisissants un érudit liégeois, Liège se
trouva sans évêque, sans mambour, sans maiegr,
sans échevins (z) ». Tout ce qui restait du patriciat
avait fui de la Cité.

Telle fut Ia tragique nuit du 3 aoirt r3rz, que les
chroniqueurs ont appelé Ie Mal Saint-Martin (3).

(r) Ceciderunt omnes scabini, quatuor exceptis, dit avec une
remarquable exactitude le Chron,8. Trud. Cantin., III, p. 246.

Écnavns eur oNT pÉnr eu MAL sArNT-IIÀRTrN

Jean de saint Martin. 13 août r3rz)' 
de Borman, t. I,

Jacques de Coir, Id.
Jean Surlet, Id,
Henri de Saint-Servais, Id.
Baudbuin de Dinant, Id.
Lambuche d'Upigny, . Id.
Gérard Skilhet, Id.
Jean d'Avennes,. Id.
Jean de Binche, IJ,
Henri de Lardier, mort de ses blessures le 5 août, Id

Écsevrxs suRvrvÂNTs.

Gilles le Bel (r3o7- r316; de Borman, p. ro5.
Fasré Baré (r3or - r33z) Id. p. ror.
Pierre Boveal (r3r3- r3zr) Id. p. rog.
Nicolas de Charneux, Id. p. r r4. Ce dernier est douteux.
(z) De Borman, t. I, p. rrr
(3) Pour les contemporains, ce lugubre événement êtait l,e Mal ou les Mals,

C'est ainsi qu'il est rêgulièrement appelé dans la Paix d'Angleur qui est du
r4 février r3r3.

«. Sachent tuis que nos de nostre common accord disons et ordinons que de
tous les mals q,ai avinrent Ie ieudi à la nuit après la feste saint Pire awost
entrant derainemenl passée soit fait compensation, etc. ». Bormans,
Ordonnantces, t I, p. r 42.

« Après nos disons que tous cheaz qui ont esteit hors de Liêge cuy ons
at osteit de leur borgesie et fais albains al ocquison des dis mals revenront à
Liège salvement, etc, )) Ibid,., p. 144, c. 14.

« demander alcun chose pour les mals deseurdis. >> Ibid,., p t45,
c.20.

« al ocquison des dis mals. » lbtd,,,p, t45, c. zr,

P, 93.
P. 96.
P. 97.
P. 98.
p. ro3.
p. ro6.
p. to7,

P. r07.
p. ro8.
p. ro8.
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Ce fut le plus terrible épisode cles luttes communales
de Liège, le plus sanglant, le plus grave aussi par
ses conséquences. Le patriciat perdait à jamais toute
chance de redevenir Ie maître du Conseil. Ce corps,
hier encore si puissant et si hautain, se trouva telle-
ment épuisé qu'il ne lui restait plus qu'à traiter. C'est
ce qu'il fit sans trop attendre. Dès Ie r r novembre,
le mambour de son choix, le comte Arnoul de Looz,
venait faire amende honorable au Chapitre de Saint-
Lambert et reconnaissait, pour la ...o.rd. fois, qu,il

« de mal qui avenus est à Liège ors deraiuement et dict lait qui touche et
desquende del dit mal. ,, Ibid., p. 146. c. 23.

Les échevins de Liège ne parlent pas un autre langage : pour eux aussi, la
tragique aventure du 3 août s'appelle purement .t .iLpt.-.nt le mal; v,le
Paweilhàrauaarticles, art. l7r,p. rz5: «sefut ensengné par nosdevan_
frains devant le mal » et art. zo8, p. r3g r « ir advint lan r3-rz aichois re mal »,

-.Plus 
rard, les chroniqueurs se crurent obligés de spécifier et âjoutèrent un

dêterminatifr c'est ainsi que Jean d'outreme-use écrit : Et dix ains après, si
comme je diray, avient li mals de Saint-Martin, rT. VI, p. 3z; cf.yI,p ,Sol.
. -fre 

sens est donc parfaitement clair, et polain a rendu un -"rn"i. r"rii..
à 

-l'historiographie, 
en faisant Ie prernier du Mal saint-Martin « /a Male-saint

!a1t;Jt ))lr) Ce mor ne poumaitsignifrer en français qve la matnatseféte
de Saint-Marrin (r r novembre) et n,aurait uu.rn r"n. quelconque, l,événement
en question étant du 3 août et non du r r novembre. polain s,en est aperçu
lui-même d'assez bonne heure, mais au lieu de se corriger. it s'est fourvo5.é
davantage en transformant sa male satnt-Martbt et un mâ,1, saint-ùlurtin
qu'il essaie de justifier par cette note : (( Le mot mal, (mallum), avons_nous
».dit, signifia d'abord une-assembrée de justice; o, s'en sertsit'ensuite pour» déstgner toute espèce d,e grantle réuttiott çrol.tulaire (:1. On l,empliyait
)) encore chez nous, dans ce sens, au XVIIe siêcle, V. la Matl, gaùzt.Jarqrri" 

",» la Mal saint'(]ill,es dans mes Réctts historiq*es »t. cetargument a. irol*n
est inouï :\a mal Saint-lacques et la nral Saitt-Gil,les sorri des appelations
inventées par lui; quant aux paroles que j,ai soulignées, il aura suifi- de cette
opération 

_p9ur en faire justice. Et dire qr, ,u. -1, 
foi de polain, tnu, t".

historiens liégeois ont admis, qui ra « mare-saint.Martin », qui ra « Mâr saint-
Martin »l M. de Borman a, cette fois encore, le mérite j,avoir le premier
relevé.1'erreur (t.-I, p.69, note r). Si j,ai développé sa démonstration, c,est
dans l'espoir de faire désormais disparaître de nos manuers une appeiration
aussi erronée au point de vue historique qu,à celui de la philologie.

.. 
(1) D&!s sss r,qarssds htslortques dal'ancïenpagsila Liègelgg.,pula door so» Edslou.c dcltqncicn payt ds Liè|e, t, I\ p, BZ.

)
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n'avait aucull droit à la mambournie (r). Les pour-
parlers de paix furent ouverts dans les premiers.iours
de r3 û (z). Huit arbitres, choisis moitié par Ic Cha-
pitre et par la Cité " son alliée,, moitié par lecomtc
de Looz pour lui et pour les patriciens bannis, se

réunirent à Angleur et élaborèrent un instrument de
paix qui fut publié le r4 février r3r3 (3). Lue d'abord
devant la porte et sous les tilleuls de l'abbaye de
Saint-Gilles cn Publémont, dont la tour antique
domine encore aujourd'hui le panorarna de Liège
apaisée, la Paix d'Angleur fut ensuite proclamée
solennellement au Perron du Marché, devant la
multitude assemblée.

La Paix d'Angleur fut naturellement le triomphe
du parti populaire (+). L" résultat immédiat de la
journée du 3 août avait été I'exclusion totale des
grands du conseil communal. Elle consacra ce
résultat en décidant que " le gouvernement de la
Cité demeurerait en son état jusqu'à ce qu'il plairait
à la ville de I'amender », et que les grands ne pour-
raient faire partie du Conseil qu'à la condition de se

(r) Fisen, lI, p. 52, parlant sans doute d'après une charte. Cf. ci-dessus,
p. z8r. 11 n'est pas impossible, toutefois, qu'il y ait ici une errenr de date,
mais je ne suis pas en mesure de la vérifier.

(z) V. l'acte du zo ianvier r3r3 .n. st,) dans Jean d'Ouffemeuse, VI, p r75,
et dans Bormans, Orclonnances, t. I, p. r4t, note r.

(3) Bormans, Ordonnancæ, t. I, p. r4r.
(4) Henaux, I, p 3r3, écrit : « L'initation produite par une lutte cruelle

et la confiance née du succès rendirent les Petits intraitables ». Cette appré-
ciation, en somme exacte, n'empéche pas le rnême auteur d'écrire un peu plus
loin, p. 3zo , « Ils (les Petits) y apportêrent l'esprit de gens qui ontlongtemps
souftert, c'esrà dire, la ferme résolution de n'user du pouvoir qne pour le
bien de tous. r

Voici comment se compose le dossier de la Paix d'Angleur, tel qu'il nous
a été conservé par Jean d'Outremeuse, t. VI, pp. r75.r85,

t, 20janater 4515, Le Chapitre de Saint.Lambert pour 1ui et . por cheaz
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faire inscrire dans un des métiers (r ). C'était déclarer
que Ie patriciat cessait d'exister co[llne ordre, avec
sa représentation spéciale et ses privilèges anciens,
Après cela, il n'en devait guère coûter aux vainqueurs
de laisser rentrer les bannis. de leur rendre leurs
droits de citains et de leur restituer leurs biens
confisqués. Toutes ces stipulations furent ratifiées,
grâce à I'intervention du Chapitre, par le nouveau
prince-évêque Adolphe de La Marck, avant même
qu'il etrt mis le pied sur le sol de la principauté. Il
se contenta d'exiger du peuple la reconstruction de
la basilique de Saint-Martin et pour le reste lui

de la communiteit de Liège nos aidans ' et le comte Arnoul de Looz pour lui
et . por cheaz de Liège qui sont hours de Liège et nos aloiés ' désignent
chacun quatre arbitres qui se réuniront à Angleur pour élaborer la paix.
(Jean d'Outremeuse, t. § I, p. r 75 ; Bormans, Ord,orutances, t, r, p. r4r, note).

z. 6 fëurier /â15. Le Chapitre de Saint-Lâmberr et le comte Arnoul de Looz
prorogent de huit iours la mission des arbitres chargés de faire la paix.
(Jean d'Outremeuse t, VI, p. r77 infra I Bormans, p. r42, note, oùpar erreur
I'acte est mis sous la date du r6 février).

3. Le Chapitre de Saint-Lambert désigne des procureurs chargés d'agréer
et de ratifier la paix arêtêe par les arbitres réunis à Angleur. lJean d'Outre-
meuse, p. r78 I Bormans, p. r1.r, note).

4. Les maîtres, les jurés, les gouverneurs des métiers et toute la commu-
nauté de la Cité de Liêge désignent pour leur procureur, aux mêmes âns,
Jean de Ville, clerc de la Cité. (Jean d'Outrerneuse, p. r79; Bormans, p. r4z,
note),

5. l4 fé»rtet'1313. Procès-verbal de la proclamation de la Paix d'Ang1etrr,
faite devant la porte et sous les tilleuls de l'abbaye de Saint-Gilles, (Jearr

d'Outremeuse, p. r85; Bormans, p. 145).

6 ,14 féarter ,15,13. Paix d'Angleur (Jean d'Outremeuse. p. r79; Bormans,

P. r4r)'
(r) « Et ne seront point cheaz qui revenront en la vilhe de conselhe de la

de la vilhe, s'iIle ne veulent eistre de mestier ou de leur XXV ». Dans Jean
d'Outremeuse, t. VI, p. r8r. Ce texte semble corrompu : i1 veut dire évidem-
ment que le patricien qui veut être du conseil doit être d'un des XXV métiers,
et il nous fait connaître, pour la date de t3tz, le chiffre de ceux-ci, si toutefois
ce chiffre lni-méme n'est pas altêrê.
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accorda une amnistie plénière,'dont i1 eut soin
d'excepter formellement les grands (r).

I-e gouvernement de la Cite était devenu une
démocratie pure (z). Au lendemain du 3 aoùt, tous
les patriciens du Conseil étaient morts ou en fuite :

les jurés plé.béiens y restaient seuls avec le mdître

ir) Acte dug janvier r314. Bormans, Ortlonnances, t. I, p. r471 Bormans
et Schoolmeesters, t III, p. rz8; de Borman, t. I, p. 448.

(z) A en croire Jean d'Outremeuse, t. VI, p. r9o, Adolphe de La Marck
aurait poussé plus loin la partialité en faveur des petits; il aurait remplacé

. les échevins tués au Mal Saint-Martin par des plébéiens. << El aussi al, sup:
pl,ication d,el, capitle, il, ntist d,es esqLteutns à Liège d,e cornmun peuple, en

restitutian cle cheaz qui tnors estoient ù, ÿIal de Satnt Martin: si translatat
le grant sanc (sa,uc: sceat4 ?) el, natton des gens d,e mestiers; Hantoseais en

fut un, et Gerars Nad,on d,e Yotem un, et d'es altres teis. » Cette affirma-
tion, bien que reproduite par tous nos historiens, n'est autre chose qu'une
légende. Nous possédons la liste complète de l'échevinage de r3r7; la voici :

Gilles de Charneux. Eustache de Crisnée.
F'astré Baré, Pierre Boveal.
Jean de Lardier. Baudouin de Hollogne.
Guillaume de Flémallc, Gosuin de \\'arzée.
Gérard de Vottem. .Iean de Thines.
Gilles de Mouchet. Jacques de Florence.
Henri Zutemine. Gilles tsécheron.

(de Borman, t. l, p,45o),
I1 n'y a guère Ià que des noms de patriciens, et M. de Borman, t, I. p. r 14,

est bien bon d'admettre, sur la foi de Jean d'Ouremeuse, que Gérard de

Vottem (: Gérard Nadon) et peut-être Gilles de Mouchet et Jacques de
Florence appartiennent aux petits. Il laudrait une autre autorité pour rious
le faire admetue.

En ce qui concerne Jean Hanoseal. le boucher, qui est, lui, un plébêien
avêré (v. Hocsem, p. 38o), il n'apparaît sur nos listes scabinales qu'en r325.
(de Borman, t. I, p. 45r; cf. p. 163;. Il est vrai que, selon M. de Borman,
ii s'appelait aussi de Thions ou de Thienes, et il faudrait alors I'identifier
avec le Jean de Thines de notre liste de r3r7. Je ne suis pas en état de me

prononcer, n'ayant pas sous Ies yeux quelques chartes inédites qui ont servi
à M. de Borm"n pour la composition de sa r:otice, et j'avoue que j'ai un
certain doute au sujet du scabinat de notre Personnage. La Lette aua assail,les
est un document suspect à ptus d'un ritre. Dans tous les cas et même en

admettant que le plébéien Hanoseal ait fait partie du tibunal des échevins
dès r3r3, il y aurait été une exception unique. Iaite pour confirmer la rêgle,
et I'affirmation de Jean d'Outremeuse n'en reste pas moins une bourde.



L,AVÉNEMENT DE LA ])ÉMOCRATIE ,89

plébéien (r). Sans tarder, ils y introduisirent les gou-
verneurs des métiers, alors au nombre de vingt-cinq,
qui vinrent siéger de plein droit à côté d'eux. Mais
ce n'est pas tout. Allant d'un seul bond jusqu'à
I'application la plus radicale du principe démocra-
tique, le parti populaire appela tous les Liégeois,
sans exception, à I'assemblée générale de la Cité, à
qui était réservé le dernier mot dans toutes les ques-
tions importanles (z). Au milieu de I'effervescence
révolutionnaire dans laquelle se firent ces grandes
transformations, personne, cela va sans dire, ne
songea à prendrc des précautions conlre les abus
inévitables que devait entraîner ce régime. La
représentation des métiers créait un conseil au sein

- du Conseil et devait fatalement aboutir à I'absorption
de celui-ci par celui-là. On en eut lout de suite un
avant-goût dans la reproduction d'un phénomène
dont on avait été témoin lors de la naissance du
Conseil. De même qu'au XII" siècle les jurés, quand
ils vinrent siéger à côté de l'échevinage, calquèrent
I'organisation de ce dernier corps en mettant à leur
tête deux maltres de la Cité pour faire pendant aux
deux maîtres des échevins, de même Ies gouverlteurs,
quand ils vinrent siéger à côté des jurés, mirent à
leur tête deux maltres des gouverneurs pour faire

(r) Les iurés étaient auparavant au nombre de quarante, vingt de chacune
des deux classes, Ne furent-ils plus que vingt aprês le 3 août, ou bien parfit-
on l'ancien nombre en appelant au conseil vingt nouveaux iurés plébéiens?

Je l'ignore; toutefois, I'entrée des gouverneurs, au nombre de cinquante,
pourrait donner à croire qu'on leur aura opposé un nombre égal de iurés
électifs.

(z) II faut remarquer que l'entrée des gouverneurs de métier au Cotrseil et

la transformation de l'assemblée générale des bourgeois ne nous sont connus

que par l'acte du z3 iuin r33o, révoquant la première et limitant la compé'
tence de la seconde. 

lg
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pendant aux deux maîtres de la Cité (r). Il est mani-
feste qu'en se constituant ainsi à l'état de groupe
organiquement distinct, les gouverneurs préparaient
au reste du Conseil la destinée que les jurés y avaient
faite précédemment aux échevins : I'effacement
d'abord, la disparition ensuite.

D'atrtre part, l'assemblée générale des bourgeois,
qui, sous sa forme élargie, dut paraître aux multi-
tudes plébéiennes la plus précieuse conguête de la
révolution de t3tz, était une conception d'autant
plus dangereuse qu'elle manquait davantage de

(r) Aucun texte ne nous parle de la création des deux rnaîtres d,es gouoer-
neurs, qui est évidemment contemporaine des évênements de r3r3 Mais 1e

rêglement cornmunal du z3 iuin r33o, conn'.r sous les noms ebusifs de paix
deGeneffe ou de Saint-Nicolas en Glain, art. lo et tt, reconnaît leur exis_
teflce tout en restreignant leurs attributions; voici ces deux articles :

ro. « Item que cascons mestiers devrat avoir d'ors en avant deuz governeurs
pour governeir leur mestier, sauf tant que ilh ne poront riens ordineir qui
soit ou yestre puist contre le commun profrl, Et pot.* or,rsteit les peril,hs et
cliscors qui atsenir puelent uttro les d,is mestiers le tempts a»enir, l,i cl,it
goaernour poront elxtre eaus enlù.e dois prirtcipaua gooernoirs, d,'an en an,
pour eauz garder cles dis perilhs >>.

tr. <c Mais l,tdts go»ernours ne soie poront etne dew,ont meletr d,e gouer-
nernent ne d,elle conseilhe de la Citeit, ne aussi cott"igier, clecl,at,etr ne
raclrechiet,nul,lechose qui soit fait par le conseilhe ou, par les jttgeorstl,e l,a
C?:teit etc, ». (Bormans, Ord,onnances, t. I, p. zr r),

Donc, d'après le règlement de r33o, les deux fiùaitres cles gouuertteursne
doivent plus intervenir au conseil, mais ils gardent une compêtence profes-
sionnelle. Le règlement du ro juillet r33r ra leur enlève en les supprimant -

purement et simplement : (( Partant que li dois maistres, li quarante jureis et
1i quatre-vingt conseilleurs deseurdis puelent et doient sufÊre pour governeir
ledite citeit, et qre dois goxernours ne puelent estt.e bons ne Ttrofitait ett une
,il,l,e, auons ordtneit que li d,ois maistres goùernours qu,i suelent estre en
l,a d,ite Ctteit ne soient plus d'ors en aoant », (Bormans, Ordorutances,t.I,
p. zr8).

L'existence précaire des maîtres des gouverneurs s,est donc écoulêe de
r3t3 à r33r; ils n'ont ptus jamais reparu après cette dernière date, Mais il
était intéressant d'observer au passage cette curieuse modalité d,organisation
démocratique, reprod.isant à trois reprises le même type d'institution com-
rnuirale dans trois couches poliriques différentes.
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limites et de contrepoids. Il ne paraît pas qu'on se

soit préoccupé de restreindre sa compétence, comme
le bon sens politique le demandait, aux questions les

plus essentielles; elle fbnctionnait à tout propos' et

ie premier venu pouvait en provoquer la réunion,
o,r, co-me on disait' (( mettre la Cité ensemble' "
Dans ces réuniotts, qui se teuaient en général dans

la cour du palais épiscopal et qui sont connues sous

le nom de Palais (r), on ne votait pas. Les maîtres

se bornaient à faire connaître à leurs auditeurs
I'objet de la convocation, ensuite ils prononçaient Ia

formule sacramenteile : « Allez vous consulter '.
Aussitôt les métiers - qui seuls désormais consti-

tuaient la commune _- se réunissaient chacun dans

son local et délibéraient (z). (l'était la résolution de

la majorité des rnétiers qui liait la Cité. D'emblée,
la révolution de fiw était arrivée aux plus extrêmes

conséquences de son principe : le gouvernement
direct par le peuple lui-même.

TelJ sont les traits principaux du régime qu'au
lendemain de leur triomphe les petits imposèrent à
la Cité. Conçu dans la fièvre d'une lutte furieuse,

il se ressentait de ses origines, et, par son caractère

excessif, il n'était pas fait 1'rour durer. Au lieu de

pacifier, il aigrissait. Si le patriciat, saigné à blanc,

(r) Par la suite, on verrar par métonymie, employer l'expression (( mettre

le Palais ensemble » même pour des réunions qui ne se tiendront pas au

Palais.
(z) La plus ancienne trace de ce vote par mêtier me setnble être dans

l'article 47 d"t tt^t..t. de r329, qui dit: « Item, quiquionques irat de mestier

à mestier quant la commoniteit serat aiournée ou assemblée après chu que li
maisrres aront dit et proposeit chu pour quois aiournée serat et assemblée,

et les enformera contre les dits maistres, cent sols de turnois paierat sour

estre banis cinq ans hours del citeit et franchise si que dit est », Bormans,

Ord.onnances, t. I, p. r88.

_)
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n'était pas en état de reconquérir de haute lutte sa

situation antérieure, le prince, lui, n'entendait pas
permettre à Ia Cité démocratique de prendre un
essor trop hardi. Non moins fier et non moins
tenace qu'elle, il s'apprêtait à défendre contre les
entreprises des Liégeois les droits de son « haut
domaine ,.



APPENDICES.

I.

L'ÉCHEvINAGE DE LIÈGE

en.l{75-{{76.

L'admirable livre de M' le chevalicr de Borman sur Zas écheutns de la
sourseraine justice dc Liègc nous fait connaître tout le personnel du célèbre

tribunal depuis le milieu du XIll" siècle (exactement depuis 't944. v' t. Il'
p.533 et depuis {260). La liste qu'il est parvenu à dresser, en I'eltrichissant
tle quantité de données biographiques, présente un tel intérêt' qu'on

éprouve d'autant plus de regret d'ètrc prir'é de toute espèce d'informations
sur les échevins antérieurs à cctte éporlue. J'ai essayé' non pas de combler

cette lacune, car il faudrait pour cela des documents qui nous manqueront
peut-être toujours, mais de plantcr au tnoins un jalon sur la route que devait
parcourir l'érudit qui aurail la témérité d'entreprendre un pareil travail.
Je me suis aidé, pour cela, de qLratre diplÔmes du Xlle siècle contenant des

noms d'échevins liégeois.
4, Le premier est lacharte du comte Gérard de Looz pour Brusthem,en

.1{76, accordant à cette localité les libertés dontjouissent les Liégeois. (Piot'

Cartutaire de Saint-Irond, t. I, p. 122). Ce|te charte a pour témoins les

sept échevins de Brusthem, puis on l\t : Euius factifuerunt etiam testes

probi et honesti viri cives Leodienses, huius legis et libertatis dictatores et

ordinatores: Theodricus, advocatus, Jordanus et Libuinus, Libertus, Lam-

bertus, Symon, Wericus, Nogerus, Bruno, Wernerus, Albertus.
Je crois que personne ne me contretlira si i'aflirme que ces prud'hommes

liégeois, rlui ont rédigé la cotitutne de Liège à l'usage du comte dc Looz, ne

pouvent être que des échevins de Liège.
9. t,o second émane des éclrevins de Liège et est émis pour la Iéproserie

communale de Cornillon. Ce diplÔme porte, dans Jean d'Outremeuse (t V.
p.346) quinous I'a conservé, la date fausse de {258; M. de Borman(t' I'
p. 26) a établi d'une manière péreniptoire qu'il est de t{76' II est émis
par l'avoué Thierry, par Ie maietrr Henri et par les échevins Henri. Renier,

Collard, Libuin. Jourdain.
3. Le troisième diplÔme est, comme le précédent, émis cn faveur de

I'hospice de Cornillon en la même année {{76i il émane du prince-évêque



29+ APPENDICES

Raoul de Zâhringen (BLAL, t. IX, 4868, p. 344). 0n y voit ligurer Ie maTeur

Renier ot les échevins Hellin, Notger et Lambert.
4. Le quatrième diplôme est un acte de donation fait à Liège en {{8S,

par une fernme du nom d'Engelia, à la léproserie de Cornillon (Leoilium,

t907, p. 3). On y trouve comme témoins, outre deux per§onnago§ qui doi-
vent être les maitres de là Cité. et dix autres qui formen[ avec les deux
maîtres le conseil communal composé pour lors de douze iurés, quatorze
personnages qui ne peuvent ètre que les quatorze échevius de Liêge. Ce

sont : Àlard, Alexandre, Hellin, Godin, Alard, Ilaudouin, Martin, Pierre,
Roger d'lle, Henli. Conon. Pieme, Étienne et Wéry.

En combinant ces quatre listes, I'obtiens vingt-six noms d'échevins liégeois
du XIIe siècle que voici, chacun avec I'indication de I'acte ou de§ acte§

oîr il figure.
Jourdain I
Libuin 2

Libert
Lambert 3

Simon
Wery 4
Notger 3

Brunon
'Werner

Àlbert

Àlbert
Brunon
Collard
Hellin
Henri
Jourdain
Lambert

Hellin 4

Àlard
Alexandre
Godin
Alard
Baudouin
Martin
Pierre
Roger d'lle
tlcnri

3

4

Henri Conon
Àànir,' t z Pierre
Collard \ Étienne I

Laissant de côté pour Ie moment la liste scal-rinale de {185, nous consta'
tons que les trois prentières nous donnent, pour les années {t75-'l{76, le
total suivant de quatorze échevins, quo le classe dans I'ordre alphabétique :

4.

I
4.

34
24
l9
{3

Libert t
Libuin {
Notger {
Renier 2

Simon 4

wéry L

Werner {

")

3 (Nogerus I, Notgerus 3)

,L

Comme on I'aura remarqué, en {t85. nous ne retrouvons plus, dans la
liste scabinale, que trois des personnages mentionnés ci-rlessus .' ce sont
Hellin, Henri et Wéry. En neuf ans de temps, onze sur quatorze ont dis-
paru. Qu'en faut-il conclure? Qu'à la date de't't76 l'échevinage n'était pas

encore viager? Je ne le crois pas. Des douze échevins de Ia liste de 124{,il
ne s'en retrouve non plus que trois sur celle de .t260. La présence de trois
noms de l{76 §ur la liste de {{85 me semble indiquer tout au contraire que
lesÉchevins dès lors sont nrlmmés a vie.

4.

(

1
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Àucun des membres cle l'échevinage de {'175-t't?6 ne portant de nom de
famille, il est impossible, pour lc moment, de les identilier. Je nc désespère
pas cepeldant qu'orr y arrive plus tard, du rnoins ponl quelques-uns d'entre
eux. Des Doms comme ceux do Jourdain. dc Libuin, de Hellin ct surtout
de Nritger ne sont pas tellement fréquents dans l'onomastique liégeoise que

leurs porteurs soient confondus facilement dans la foule. Et puisque j'cn
là, on me permettra une certaine conjecture sur celui de Notger. Co nom
est rarissime à Liège (,1) : à part le célèbre prince-évêque, je n'y connais, en
dehors de notro échevin, q'le deux liomnrcs qui I'aient porté : Notger de
Saint-Servais (2) et un tréfoncier de l'église Saint-Pierre en 1269 (üuvelier,
Val Benott, p. {94). Est-il bien authentiquc? Je constate que les chartcs qui
nous l'ont conservé n'existent que rians des cartulaires, dont Ic prentier est
du XV" siècle et I'autre du XYII" siccle; I'un porte Nogerus et l'autre Not-
gerus, et il n'est pas ccrtain que ni I'un Di l'autre ait reproclLrit la forme
véritable du nom. Si c'était Rogerus? Un échevin Rogerus figure sur Ia liste
de {185: i[ appartient au lignlge d'lle. qui est un des plus anciens de la
Cité, puisqu'il est connu dès lurti, et un des plus influents, ptlisqu'en 1485

il est représenté à la fois dals le tribunal des éohevins et dans le Conseil
communal (3). La confusion rle l'À ct de l'Æ est d'ailleurs un phenomène

fréquent dans les manuscrits du nioyen-irget comme le savent tous Ies
paléographes.

Si Ie l{otger de {175-{'176 dcvait ètrc idenfilié avec le Roger cl'lle de 1485,

nous aurions fait pénétrer un lilct dc lumière dans I'obscurité tlui enveloppe
la première liste scabinale. J'espèrc qu'on ira plus loin et qu'on dégagera
quelques autres personnalités encortt. Lc résulta[ ne scrait pas it dédaigner,
parce que nous apprenclrions sans doutc tles détails intéressatrts sur I'ori-
gine du patriciat liégeois et sur les relal,ions qui ont existé itès l'origine
entre lui et I'échevinage. l,a liste que j'ai dressée n'a d'àutre but que de

servir de point de rcpère à des travailleurs futurs.

({) Pâr contre, on le retrouve deux fois à Staveloü, une fois au IXe siècle et l'âutto
au Xe. Ct. G. Kurth, Notger de Liège, t,. I, p. 38, note {.

(2) Cité pâr Hemricourt, Miroir, coûûe échevin, mais [1. de Bormen, t I' p. 431,

est fort portré à lui refuser cette qualité. - Le Parleilhar (Râikem et Polain, Coa'

tumes (le Liège,t. I, p. {3{), lo mentionne, mais sans la lui donnor.

(3) Y. ci-dessus, pp.'104-{65.



296 ÀPPENDICES.

II.
EXÀMEN DES OBJECTIONS DE M. GOBERT

A MON TRÀCÉ DE L'ENCEINTE NOTGERIENNE DE LIÈGE.

Dans l'Appendice de mon Notger de Liège (t. Il, pp. ,6-2g), i'ai publié
une dissertation intitulée L'enceinte notgérienne rtre Liège, où j'ai essayé de
préciser le tracé de cette enoeinte.

Dans ce travail, dont je reproduis les conclusions ci-dessus, p. BB, j'ai
rencontré la doctrine que M. Th. Gobert a formulée à diverses reprises iur
la même matière dans Zas rues de Liège, et tout particulièrèment au
tome III, pp. 362 et suivantes (art. Remltarts). J'ai fait remarquer que je
m'écarte de M. Gobmt sur deux ou trois points (t), et j'ai essayé Oelusii-
Iier ma manière de voir. C'est à ce travail que M. Goberf a répondu par une
broclrure intitulée I La pras ancdenne enceinte de Ldàge (2). La compétence
toute spéciale de cet érudit dans tou[ ce qui concerne la topographie histo-
rique liégeoise donne à sa dissertation une autorité qui ne me permet pas
de la laisser passer inaperçue, et, d'autre part, la qrrestion a trôp d'intérèt
pour que je n'essaye pas de contribuert en ce qui me concerne, à en ame_
ner Ia solution délinitive. Je le ferai d'ailleurs avec toute la brièveté
possible.

Pour la clarté de la discussion, je consacrerai un paragraphe spécial à
chacun des trois points sur lesquels porte notre dissentiment.

§ .r.

Selon mo'i, la murailre norgérienne, descendant de ,ÿadnr-Martita, Jranchis-
sadt obldquement le uallon de la Légiajusqu'à l'égltse Baint-seroais, courail
ensuite sur lesflancs tle Pie»euse jusqu,à l« case),ne des potryiers ct, de là,
/aisait un angle droil pour gugner la trfeuse.

Selon M, Gobert, elle allait rtr'abortl englober le qaartier Saint_Béoerin,
?uis, atteignant la Légia, au lieu de ta ft,anchir, cou,ait sur sa riue droite
datæ le oallon, lnissanl en dehors Baint-seruais et baignant le pied dw palois.

J'invoquais le témoignage de Jean d'Outremeuse, faisant courir res rem-
parts notgériens en Pissevache, c'est-à-dire au bas de pierreuse; je me
réclamais de Philippc de Hurges, qui rrit avoir vu res fragments desïieux
murs de Liège près de la Légia; entn, j,arguais du fait [ue l,église Saint_
§ervais, bâtic dès le commencement du xe siècle par Richaire, ne pouvait
avoir étê laissée hors de l,enceinte par son succesieur Notger.

({) Lo second point est double, comme on vorrâ ci-dossous.
(9) fh. Gobert, La Tius anciew* enceinte ile Liège, LÉge, Demarteau, 1g07,

In-8o do ô8 pager,
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De ces trois arguments, M. Gobort passe sous silence le dernier, qui est
en e{fet assez diflicile à ébranler du moment qu'on admet l'autorité du Gesta
aàbreuiita faisant construirc Saint-Servais.par Richaire. Car comnrent sup-
poser que Notger aurait voulu laisser cette église et sa paroisse en dehors
de son enceinte? M. Gobert essaie de se débarrasser du témoignagc de
Philippe de Hurges, « fantaisiste et crédule à I'excès », qui n'est resté à Liège
que cinq.ou sixjours, et chez qui on peut relever un certain nombre de
bévues, de distractions et d'crreurs de mémoire, conrme chez tout voyageur.
M.Goberts'en autorise pour conclure « au pL,u de valeur des dires de ce
conteur ». Selon lui, Philippc de Hurges s'est laissé bernerou lui,même s'est
complu à sc nloquer de ses bénévoles lecteurs (p.37). C'cst là un langage
d'avocat plutôt que d'historien. Àvant que M. Gobert erit une raison person-

. nelle de mâltraiter le pauvre Philippe de Hurges, il I'appréciait tout autre-
ment. Il le citait à plusieurs reprises \y. la ?able analytiqxte qui termine
le t. lY des Æzes de Liège), rcproduisait des extraits textuels de ses relations
de voyage, trouvait qu'il donnait inetdée assez Jîtl,èlc de la grancle tour de
Saint-l,ambert, déclarait avoir vérilié l'eoactitud,e, en règle génér(tle, de sa
description du Palais,-reproduisait d'après lui de loltiques d,étdils, etc.
M. Gobert n'ignorait pas alors r1ue, cl'autçe part, ce voÿ.'ageur a commis cer-
taines erreurs, mais il ne s'avisait pas de les invoquer pour jetcr le discré-
di[ sur chacun de ses témoignages, et il avait bien raison. Tou[ lecteur
reconnaitra que, s'il change d'avis eette fois. c'est pour les besoins de la
cause,

Rcste Ie témoignage de Jean d'Outremeuse, quc, selon M. Gobelt, je n'ai
pas compris. Je me llatte de comprendre généralenelt les sources histo-
riques dont je me sers, et je crois qu'en I'espèce, c'cst moi qui n'ai pas eté
compris par M, Gobert, apparemment parce que je me suis nral cxprimé.
J'ai écrit que « la pente abrupte qu'on appelle aujourd'hui Pierreuse s'ap-
pelait alors Pissevache » (l); j'aurais dri dire, pour iltrc plus exact, que ce
nom était porté par unc partie de cette pente seulement. Dans ccs limitcs,
non aflirmation est si incontcstable qu'elle a fait changer tl'opinion à

M. Gobert lui-même, et qu'elle l'a décidé à laire ftanchir la l-égia à son
enceinte au moins en cef endroit.

Voilà pour la partie négatir,e dc l'argumenlation de trl. Gobert, : cllc n'a
grrère ébranlé ma tlièse. Mais M. Gobcrt, nr'oppose des arguments d'ordre
positif qui sout beaucoup plus sérieux, je n'hésite pas à lc reconnaitre.
Torrs. il est vrai, ne sont pils de môme valcur. cet érudit ayant, cc semble,
lc défaut de votrloir lrop prouvcr, d'attachcr plus d'importance à la quarr-
tité dcs arguments qu':\ lcur qualil.é, et dc les aligncr tous, lcs mauvais
aussi lrien que les bons, sans s'apercevoir qu'il fait tort à ceux-ci par le
voisinàge de ceux-là. J'appelle, par cxernple, un mauvais argument celli
rlu'il déduit de la nécessité otr aurait été f{otger, selon Iui, d'englobcr dans
son enccinte Ie quartier de Saint-Séverin. C'est précisément la mème néces.
sité que j'invoque pour faire passer cettc enceinte derrière Saint-Servais,

(l) Notgu de Liègc, t, I, p. 1,19.
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qui cxistait dans la premiùrc rnoitié tlu I" siÙclc, l,aridis rluc ricn nc plouve
l'cxistence d'une église Saint-Sévmin ct d'un quar'ticr Saint-Séuelin à t'ctte

époque reculée, et, que l'églisc tlc cc ttom cst r:itée pour lrr prenri(:rc fois cn

1221. Cela ns Ïsrlt pas dirc, à coup stir', qtt'ellc n'cst pas pltts ancientre,

mais ccla no plouve cel'tainement pas qu'elle existait dijà au I" siùelc.

Les bous alguments que tn'oppose M' Gobelt sont lcs trois suivants:
{o L'üpparil,ion d'uuc nouvelle ruc, la ,'ue rv"euüe (aujourd'lttti ruc dc

Ilruxelles) au ntotuent oi.r l'enceintc uotgér'icnne fut démantelétl att -\llle
sièclc. t,c tracé de cette ruc tloit avoir coïncidé, pcnse M. Goberl, avet:

celui dc l'cnceinte dÔmantclée.
9o Si I'ert:cinte avait, colnme je lc sLrppose, (:oupé le vallou rle la I.égia'

clle aurait,, selon M. Gobcrt, obstruÔ lcs communicrations du populettx quar-

tier Saint-Séverin avco ta ville, et cllc aurait nécessité, tlatrs totts les tlasr

trne porte à cet endroit. 0r, il n'en a jamais cxisté.
3o l.es Mincurs, r]ont Ie couvent ct I'églisc occupaient sur lcs flancs dc

la collinc un emplacement que mon tracé englobe dans l'enceinte, sont

dits, dans nne charte rle 124.\, ètre établis Hors'Château, c'est-à-clir'e,

comme jc l'ai dérnontré moi-mêrne, en dehors de I'enceinte notgérienne (t).
Je clis tlue ces alguments sorrt bons; ic ne dis pas qu'ils sont irréfuta-

bles. 0n peut alléguer, à I'encontre du premier, quc e'est une élôgante

conjecture, non un fait }ristorique démontré. M. Cobcrt dit, que la rue
Neuve a14taraîl à l'époque de la démolition-de I'enccinte notgérienne : ccla
veut dire que la première mcntion qu'il en a est de cette époque, nullemenl
qu'ellc n'est pas plus ancicnnc. [,e nombre des vocables toponyntiques
antérieurs au Xtllc est trop petit pour qu'on en puisse rien conclure quant

à l'âge tles lieux drrnt lcs noms ne sont pas tnentiounés avant cctte
époque.

En cc qui concerne le second argumcnt de M. Gobert, il ne serait probant
que si ll. Gobert réussissai[ à prouver (lue le quartier SarnlSéverin existait
du temps do Notger et qu'il était assez populeux pour nécessiter entre lui et
la Cité des cornnrunications faciles. 0r, rien de moins prouvé et j'ajoute :

rien de moins vraisemblable. Le quarticr Saint-Sévcrin ne peut pas Ôtrc

(l) Cet ârgumeut de lU. Gobert n'est d'ailleurs valablc qu'à rtne condition : c'est

qu'il abantlonne son insoutenable explication dc Chdteau (Rue ile Liège, III. p. :|64)

et qu'il reconnâisse avec moi que le vrai Chàteeu, c'est la Cité elle-même. C'est ce

qu'il fait en effel, mais tecitement, sars nous dire qu'il révoque sa première opinion

et sans nous prévenir que Ie vlai sens de Chdteau a été lixé prr moi' Loin de là I

Il s'exprime de manière à jeter le doute dâns l'esprit d'un lecteur distrait :

r M. Kurth, écrit-il, s'est ércrtué t démontrer par une succession de tefrtes étrangers

, à ,tol.re localité qle le terme IIors-Château, désignant l'une des plus antiques rues

r de Liège, s'appl!quait jadis à tout le territoire qui se trouvait en-dehors de la

r ville r. De deux choses l'une : ou mon interprétâtion du mot Château s'impose

- et âlors que signifie Ie langâge de M. Gobert? - ou elleest erronée, et alors
pourquoi en leit-il un argument en sa frveur ?
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antérieur à d'autrcs quarliels plus rapprochés do la ville et qui sont entre
ellc et lui.

Le troisième argumen[ de M. Gobert cs[ lc senl qui nre rende perplexe.
Il ne m'avait pas échappé lorsque j'écrivis mon mérnoiro sur l'enceinte
notgéricnne, mais je ln'étais cru autorisé à n'en pas tenir cortptc. et voici
ingénrtenten t mes raisons.

Convaincu. pour les motifs exposés ci-dessus, quc l'eùceinte notgériennc
courait sur les flancs de la colline, je me clisais gue les mois hors-chdtcau
du diplôme de {rrB n'avaient plus lcur valeur littérale et primitive. Le nom
de Hors-Château, d'abord porté par la ruc qui s'étendait au dehors de
I'enceinte, avait été donné, après la dérnolition de celle-ci, à tout le pro-
longemenr dc cette rue jusqu'au Palais. J'avais un exemple du même phé-
nomènc dans la rue parallèle à Hors-Chàteau, la rue !-éronstr'ée. Cellg-ci,
qui s'étend aujourd'hui jusqu'à Saint-Barthélemy, Iinissait primitivcment
à la muraille notgérienne et à la porte Hasseline, c'est-à-dire non loin de la
rue Saint-Geolges actuelle. Son prolongement hors les murs portait le
nom de Saint-Johanstrée, à cause de l'église Saint-Jean-Baptiste qui s'y
dressait. Après la démolition dc I'enceinte notgérienne. Féronstrée et
Johanstrée ne furent plus qu'une scule et même ruc, et le nom de Férons-
trée fut donné i toutc la voie.

Voilà des considérations qu'il me serait aisé de renforccr et de dévelop-
per, si jc me croyais tenu de plaider I'excellcnce dc ma tlrèsc. Comnre je
n'apporte dans cette discussion quc le pur sorrci de la vérité historique et
pas le moindre amour-pr'opre, je dirai franchcment que je reste indécis.
M. Gobert n'a pas démoli mcs arguments et je ne prctcnds pas avoir démoli
les siens. En attendant qu'on nous dépârtage, j'ai crLr, dans le doute, faire
plaisir à M. Gobert en accueillant dans mon texte (ci-dessus p. 35) son
opinion plutôt quo la mienne.

§2.

Selon tnot, la nturaille notgérienne, ù partir de Saint-lIartin, couradt sur la
crète de Publémont jusqu'ù Suinte-Ct'oic, d'où elle d,escendail dafis la oallée
pour cout'it'le long tlu bras d,ela trIeuse jusqu'ti Satnt-Denis.

Selon M. Goberl, le ?nur notgérien. reoenant de Saîu.t-Denis dans la directiou.
rlc Baint-Martin, reslait dutls kt L,dllée jusqu'en face cle Sain,t-trean, d'où, par
un co.wde, il ,'em,oilta?:t la côte abt:upte jusqu'à Saint-Martin.

ÙI. Gobert soutient aujourd'hui qu'il est d'accorcl avec moi, et qu'il n'a
jamais fait courir sa muraille au pied de Publémont, ct rluc je I'ai mal
eomplis. (Toujours).

rc Dans ma délinition du r:ircuit de la fortilication notgérienne, écrit-il,
je disais qu'elle s'étendait le long de la rue Basse-Sauveni(rre jusqu'aux
Degr'és des Bégalds. M l(urth a comlxis que je place dans la r,allée ccttc
section de l'enceinte. C'est là le résLrltat d'uno mauvaise lecttrre. Jamais je
n'ai cru qu'il aurait pu venir à l'esprir" de Notger, ou de n'importe qui,
d'élever des remparts sul uu sol bas, irégulier, très exposé, alors qu'il
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cxistait tout à côté, sur la colline, des défeuses naturelles, superbes, inac-
cessibles pour ainsi dire, d'oir l'on dominait admirablement la ville et ses
abords. J'ai si peu soutenu parcille thèse, que, quatre pages plus loin, à
propos de la désaffcctation de l'enceinte premir)re je dis textuellement
qu'alors « le rempart bordant la Basse-Sauvenière rcmplit le rôle de mur
de soulènement » (p. l9).

Àu lieu de chercher' à comprendre cctte explication, je me contcntc de
leproduirc ici divers autres passagcs dc,s Rues d,e Liàge que Ic lccteur
interprétcra certainement commc uroi.

{. « Par unenouvelle courbe. la ligne fortifiec aboulissait à une autre
branche rle la ileuse, qu'elle côtograit le long tle la place du Théîth,e et de la rue
Basse-Sauaenière,jusqu'auoDegrés des Bégat ds. Là, elle escaladait lacolline,
passait demière l'église Saint-Martin pour redescendre vers Saint-Sévcrin,
etc. » ('l).

2. << tre ilntr d,'enceinle éleué au Xe siècle s'étendait tle la Basse-Sauoenière
üuc Degrés des BCgards, d,'où i,l noontait aers l'ancienne porte Saint-Martin,
dans la rue de cc nom » (2).

3. « Enfin ce rrur d'cnceiuto rejoignait le mur tle la Sauvenière par la
place clu Théâtrc » (3).

4. « 0e renrpart partait de I'extrémité tle la llasse-Sauvenicre et âr,rivaiI
à I'ancienne porte de Saint-Martin en suilant les Dcgrés des liégards
actuels » (4).

IlI. Gobcrt a donc bien positivement changé d'avis et s'est ralliô a ma
manièrc de voir : Ie rempart de Notgcr courait sur Ia crête dc Publémont.
Venant de SainlDenis, « la muraille notgériennc ne court plus dans là
vallée jus(tu'au Thier des tlégards », elle la quittc dès lrr Thier de la Mon-
tagno et vâ par un rct()ur d'équerre rejoindrc Ia ligne des murs qui cour.en[
sur la crète de Publémont, comme lI. Goltert I'atlmet aujourd'hui avec
moi. Mais conrme cet avcu est fait dc mauvaise grâcc I ilprès avoir protesté
qu'il n'a jomais mis lc mur notgérien d.rns la vallée, mâis qu'il n'a rien
voulu préciser palcc qu'il ne savait rien, il continue: « Si cependant il me
fallait, bon gré mal gré, cssaycr de lixer le point de rencontr.e du troncon
d'enceinte venant dc la llhce du'I'heiitrc avcc celui dc Ptrblérnont, j'opine-
rais que la jonction s'efl'ectuait lir oir s'echclonnenl. lcs Dcgrés do la Mon-
tagne » (p. 20).

l)ourrluoi toutes ccs cireonlocutions emlran,assées qui ont lc tort, cncorc
une fois, dc déroutcl lc lecteur, comne si lc but tie M. Gobert etait.'tout
cn rectitant son crucur, d'enrpf:cher qu'on s'en apcrçoive? Co sont là des
préoccnpahons 11u'il no devriril pas counaitre.

(l) Gobert, Let t'tttt de Liège, t, lU, p. 364.
(9) Le même, o. c,, t. I, p. 5.

(3) Le même, t. I, p. 6.
(4) Le même, t. I, p. 287,
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§3.

Selon moi,la partie du rempart qui, ais à uis d.c Sainl-Jea.n, tnonte le ?hier
tles Bégards et t)d rejo?,ndte la muraille notgérienile près d,e Sadnt-Marti,n,
n'à été construite qu'au xrrrc sdècle et altpartient, non à ln pr.entière, rimi.s
à la seconde enceinte.

.Selon M. Gobert, cette partic tlu t'entpart a été c,nstruite atr, contraire par
Notger et alryartient, ptr conséqucnt, à la Ttrem.ière enceinte.

M'. Gobert m'objecte que. sans cctte partie de rempart, toute la Sauvé_
nière serait restée ouverte et cxposée à l,ennemi.

« De sérieuscs raisons stratégiques cxigeaient quc les murs de Ia cime
» de Publénront descendissent jusqu'au bas dc la colline à cet endroit »
(p. 29). « En lixant aux emplacements dits lc mur cl'enceinte, a-t_on réflé_
chi que c'était abandonner à I'cxtérieul rjes rcmparts presque tout I'im-
portant bourg do la Sauveniere ? - - - Le lerritoirc de cc bourg était
sonmis à la direction de I'administr.atcul temporel rie la cathéclrale, au
préÿôt - - - Est-il logiquc dc croire que Notger aurait tenu, dc gaiete
rlc co:ur, à pr.ovoqucr lc mécontentement, I'oppositittn acharnée Ou Ctra-
pit're cathédral en abandonnant, au dehors cles fortifications, le quartier
de prédilection de ce haut corps ecclésiastiquc ? » (p. 24).

Ma réponse sera brève.
l{. Goberl confond ioi le Liège du Xlllc siècle avec celui du Xn. Le

donainc de Liège avait dcux maitres : t'évèque, qui posséclait la cité (c'est-
à-dire le Chûteau et l'fle) et lc Chapitre, qui possedait la Sauvenière, jetéc
comlne un coin entle I'lle et le château. Notger. n'a entouré dc muriiues
rlue le Chàteau, comme le nom mène I'indique. Il n'a pas rejoint le Châ-
teau à l'lle par le mur dont parlc M. Gobert, parce que ce mur tr.aversait
la Sauvenièrc qui ne lui appartenait pas. Jc nc crois nullement, avec
M. Gobert, que le Chapitre ait é1,é méconl,ent de cela: je crois meme qu'il
aurait protesté si le prince s'était avisé d,englober dans ses r.emparts un
dornaine de la mense capitulaire. Les tréfonr:iers auraient rJit qu'il prépa-
rait l'annexion et ils auraient eu laison c'est ce que montrent les faits-du
.\lll" siècle.

A cette datc, on éprouva le besoin d'élargir I'enceinte de Liège, et.
notamment, d'y comprendrc la Sauvenière. 0n construisiI alors le mur
que M. Gobert, selon moi, vieillit indûment de deux siècles. Mais alors
auss!, la Cité prétendit soumettr.e le rluartier de la Sauvenière au régime
urbain (juridiction des échevins, payement dehfermeté, etc.). Les cha-
noines protestèrent longuernent, mais durent Iinir par se soumettrc: en
.t287, la Paix des Clercs adjugeait la Sauvenière à la Cité.

Je m'arrête ici. Si j'avais voulu suivre pas à pas M. Gobert et rencontrer
tous les raisonnernents variés qu'il égrène le long de ses 88 pages, j'aurais
dt écr.ire une brochure à peu près double de la sienne. Je n'en ai pas eu
le temps; je crois d'ailleurs avoir répondu à tout ce qu'il dit d,essentiel, et
teuu nia promcsse d'ètre court.

a
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III
I,'ÉGI,ISE SAINT.JEA N.BÀP.I,ISTE

en l{89.

A la page ?3 de cc volttme, i'ai émis l'opinion que l'égiise Saint-Jean-

Ilaptiste fut la troisième dcs églises paroissiales de Liège, ct qu'elle desservit

tout I'agrandissernent, de mêrnc que Notre-Dame'aux-Fonts desservait Ia

Cité proprcment clite ct Saint-Adalbert I'lle. Cette opinion, née à la suite

des rechcrclres quc j'avais faitcs précédemmen[ sur cette paroisse (v. Z/'
parodsse Saint-,fean'Baptiste à, Ltège dans BSAEL, t, XIV, '1903, el Recher'

ches sur l'origi,ne dcs lturotsses de Liige, mêmc recueil, t. XVI, 't907) n'Ôtait

toutefois qu'une conjecture, 0t lcs dévots de Jean d'0trtremeuse porlvaient

Iui opposer le récit de lcur oracle, qui plaçait la naissancc de la patoisse à

une date aussi l asse luc t204. Le tli plÔnrc q u i suit nc laisse plus de place au

moindredoute. Il nous montrc qtr'à la date de t{89 l'église Saint'Jean-

Baptiste cxistait depuis longtemps, puisque ses patrons d'alors n'étaient
que los « «lescenrlants » du fondatettr' Ccla reporte son originc tottt au

noins aux déhuts rlu Xllo siècle. Je dois la eopie de cc précieux diplÔmeà

I'obligeance dc M. Ii. Poneelet.

,.r 89.

Siwon,préaôt de Sainte-Croia, et tout le Chaltitre de cette égl*e rccon'

naissent que Eenri de cologne et Ma.rthe sont le§ patrous de l'église sadnt'

Jean-Bagttiste, en qufi,ldté d,e d,escendanls du fond,ateur, et déterrninent ses

relations aaec celle de Sainte'Croic swc'I'alleu delaquelle elle est bâtie'

Cartulaire «le l'église Sainte-Croix, fol. 243, aux Atchives de

I'État à Liêge.

In nomine sancte et individue Trinitatis, ego Symon maioris ecclesie in

Leodio decanu§ et eccle§ie §ancte crucis prepositu§. Hermannus decanus

totusque eiusdem eccle§io conventus, magistri8 hospitalis in platea sancti

Johannls Bâptiste, Ilenrico Coloniensi, Marte mulieri e[ êorum successori-

bus presentem cartam in perpetuum robur et monimentum' Notum igitur
esse volumus omnibus tam futuris quam presentibus juris (sic) patronatus

et donum eccle§ie beati Johannis Baptiste longevi temporis grandi auctori-

tate et capituli sancte Marie mera et vera assertione ad iam dictos_heredes

iure pertinere. pro eo quod antecessores eorum iam er:ctesiam funtiaverunt

ôt suis porsessionibus legitime dotaverunt jusque patronatus et donum

ecclesie posteris suis de cognatione sua successoribus perpetuo reliquelunt.

Primum de cadem ecclesla §uppadicti heredes quinque solidos in festo
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beati Johannrs Baptiste ex antiqr.ro jure tenentur ecclesie nostre persolvere
pro eo qutrd pars ecclesie in ailodio nostro sita esse dinoscitur, quibus de liac
vitrr subtractis in capitulum nostrum successores eorum tencntur venirc ct
sccundum jus capituli in rcquisitione sua pror:ederc. Nicliit igitur juris in
scpedicta ccclcsia Sancti Johannis Baptiste ecclesia nostra Sancte Crucis
hal-rere dirroscitur nisi quod jam rlictos quinque solidos suprarlicti heredes
et eorunt successores in lbsto Sancti Johannis Baptistc nobis tcnentur exsol-
vere: jus autem pat,ronat,us et productionis persone corarn abbate et capi-
tulo Sancb ùIarie, donique ccclcsie liberam potesr.atem ad ipsos et successo-
ros corurn libere cognoscimus ct fatemur pertinere. Dc habundanti igitur
cautela cont.ra malorunt versurtias (sic) et corurndem cavillationes injustas
ad paccnr ct concordiam inter nos et jamditrtos heredes et eorum imposte-
lum successores perpctuo inconvulse servandam, placuit prcsentem pagi-
nam sigillo ecclesie nostre roborarc et munire. ne quis in posterum malignus
eavillator ct tcmore presumptuosus audea[ tante sinceritatis factum inscru-
tare. Actum cst hoc anno incarntrtionis dominice millesimo Cmo [,XXXIXo,
presidente sedi apostoliee Clemente IIIo, imperantc Frtrderico Homanorum
irnpcratorc sempcr augusto, prcsulante Iladulpho Leodiensi cpiscopo.
'l'cstcs hii sunt; Ego Symon in l,eodio majoris ecclcsie decanus et ecclcsie
Sanctc (}'ucis preposilns, Ilcrnrannus, decanus, Àrnulphus ecclesie Sancti
Martini deeanus, Henricus, \Ycdericus cantor, Balduinus, Lambertus
ceier'rrrius. Nicholaus, Rcrncrus. Henricus. I)c ecclcsia Sancti Bartholonrei,
Henrious ejusdem ecclesic dccanus. De ecelcsia Sancti Pauli magistcl Jonas.
De ccclesra Sancti Johannis Evangelistc Gcrardus. De famitia cpiscopi,
Warnelus advoca{us dc Nivellc. De civibus civitatis Robcrtus villicus,
Franco »ragnrrs, Eustachius fratcr suus, et Laurcntius.
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IV.

r.rs rRtlnns DE t.À pÉNttsNcs ns lÉsus-cHntsr

^ 
ttÈcn (lsost.

L'ordre des frères de la Pénitence Je Jésus-Christ est fort peu connu.
0n ignorc quand et par qui il fut fondé.

Àu dirc de M. Clermont-Ganneau, il par'aih'ait avoir pris naissance en

Terre Sainte, à SainlJean d'Acre, ot.r il possédait une maison qui était
abandonnée à la datc dc {288 ('l). ll n'e§t pas attesté avant le commen-
cement du Xlllo siÙclc, et son existencc ne parait pas s'ètre prolongée

au-delà de ce sièr:lc. Selon une conjecturc qui nt: tnanque pas de vrai-
scmblance, il aura été supprimé en vertu du canon 23 du concile oecumé-

niquc de Lyon (r2?4), qui, rappelant le canon tB du concile occuménigue
rle Latran ({215), interdisait tous les ordrcs mendiants fondés dcpuis lors
ct non approuvés par le Saint-Sit)ge, Cette mcsurc nc comporiai[ d'excep'

tion que pour les Dominicains et pour les Franciscains, parce qtt'ils étaient
approuvés, ct pour lcs Carmes ct les Augustins, en faveur dosquels on

maintenait le statu qzo iusqu'à décision ultérieure. Les Frères de la Péni-

tenoe se fondirent dans lcs ordrcs approuvés.
Les frèrcs de la Pénitcnce de Jésus-Clrrist s'appclaient artssi Saccitae

(en pays flamand Sachdraegers\ à cause de la forme de leur vètcment, qui

inritait un sac, ou de la nature de l'étofl'e. L'identité cntre les Saccitae etles
Frèros de la Pénitence a été contestée sans raison (2); clle est établie à

l'évidence par Mathieu Paris, qui écrit t Do tempore nouus ordo appatuit
Lond,inis rle quibusdam fratribus igttotis etnon praeoisis, qui, qwie sdccis

incedcbant induti,, fi'atres saccati aocabantur, Elle ne I'est pas moins.par
le pape Jean XXII. qui, en '13{7, prenant une disposition à leur sujet' les

nommelft'atres de Poettitentid,,Iesu Chtistt olias dicti de Sacc'is (3).

L'ordre avait cle nombreuses maisons en France, en ltalie, en Allema-
gne, en Angleterre, en Espagne et dans les Pa!'s-Bas; on cite celles de

Poitiers et de Caen, fondées par saint Louis ({26{), celle de Marseille
(1260) (4). celle de Londres ltzsr;, celle de Valenciennes (avant {25t), celles

cle Saragosse, de Venise, de Maiorque, de Bruxelles, de Tournai, d'0rléans.

(l) Mémoiresikl'AcudémiedeslnscriptionsctBelbsLettres,t'XXII'p.276('1894).
(2) Par exemplo pâr Foppens drns Miraeus-Foppens, Opela diplomatica, L, lll,

p. {54. Foppens est ici en contrediction avec Mirreus'

(3) À. Fayen, Lettes de Jean XXil, p. {35, no 388. L'éditeur, dans le'même

recuoil, t, I, p. 597, admet l'identité.
(4) V. lo diplômo de londation dans Albanès, Gallia Cln'i$iana rutuitsi»ta, LIar

æille, pp. 745-147.
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Nous avons, au sujet de cet ordre, plusieurs bulles de papes disposant
de ses biens en faveur d'un autre ordre et autorisant celui-ci à recevoir
ses membres. [,e {2 mars .1304. le pape Benoit XI accorde cette autorisa-
tion aux Dominicains d'Àllemagne ({). Le 3 juillet {Stz, le pape Jean XXII
I'accordait aux Ermites de saint Augustin en France (2). D'après cela, il est
probable qu'à Liège, qui faisait partie de la province d'Allemagne, les
Saccites se seront fondus avec les frères Prêcheurs avant la lin du XIIIe
siècle. lls n'y ont donc pas duré plus d'une génération : c'est ce qui explique
qu'ils n'y aient pas laissé de traces. et que le diplôme publié ci-dossous soit
I'unique mention de leur éphémère existence (3).

4 âoût {265.

Le général d,es frères de la Pénitence tle Jésus-Cht'ist fait sarsoit'que le
Chapdh'e de Snint-trambert autorise l'ordre ù atsoit'une nzaison ù triège, mais
à eondition que ce soil la seule pour tout le d,iocèse.

Cartulaire de Saint-Lamberl, Liber Supenr,unterarius, p. 960, aux Archives de

l'État à Liège.
Reproduit d'après l'original reposant denst.aaaltca 10. Âu brs do la copio on lit:

In originali impendebat cum pergâmeno sigillum in cerâ rubrâ impressum. En tête:
Quod fratres de pænitentiâ possint celebrare divina Leodii et quod nullam aliam
domum habebunt in patriâ et diæcesi Leodiensi.

Universis tam presentibus quam futuris presentes litteras inspecturis,
frater Juvenis, rector generalis ordinis fratrum de pænitentiâ Jesu Christi,
salutem in omnium salvatore. Universitati vestræ notum facimus præsen-

tibus Iitteris recognoscentos a dominis venerandis præposito, decano,
archidiaconis et capitulo majoris ecclesiæ Leodiensis divinæ remunerationis
intuitu nostræque humilis petitionis et prolixae expectationis obtemptu
simul et orationis perpetuæ interventu nobis benigne collatam et a nobis
Êratanter osse receptam licentiam divina offlcia in domo quam Dei provi
sione in civitute Leodiensi habemus seu habuerimu§ alto organo oelebrandi,
salvo per omnia jure alieno, hoc adjecto quod in civitato et totâ dyochesi
Leodiensi nullam ammodo domum plantabimus, nec ,us et privilegia et
consuetudines Leodiensis ecclesiæ aliquatenus violabimus aut ledemus
scienter. Si vero majoren ecclesiam Leodiensem ce§§aPc contigerit a divi-
nis, nos eidem compatiendo simili modo a divinis cessabimu§ et antequam
ipsi divina resumpserint, nullatenus resumemu§, alioquin si forte, quod

(t) Grandjean, Registre d.e Benoît XI, col. 438.

(2) À. Fayen, Lettres de Jean XXI\ l. c,
(3) tiro sur cet ordrs : Hélyot, Histoire des otdres monastiquas, tl'âduction ita-

lienne du P, Fontâna, t. II[, pp. 192-197; Torolli, Secoli Agostiniani; ùlotoni,
Dîzionario di eruilizîone storico-ecclesiailioa, vol. d9, art. Sacchet i, p. 98 (Yonise,

{8S2); Marquez, Origmes de los ftagles erenitanos dc.S, Agoatin.

20
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absit ! contra prænrissa nos vel successores nostr,i in aiiquo venerimus, volu-
mus et aoceptamus quod domus nostra Leodiensis absque onrni contradic-
tione ad jus ct proprietatcm prædicti capituli Leodiensis libere devoh,atur
et nos eidern dom,i per eosdem decanum et capitulurn per censuram
ecclesiasticam cedere compellamur, r'enuntiantes simplicitei et, expresse
omni juri statuto et privilegio habito et habendo quod nobis contra præmissa
adversus ecclesiam Leodiensem potest vel poteiit rn futurum aliquhtenus
suff'ragari. Et ut hrec perpctuo maneant inconcussa, nos dictus rector ordinis
memorati presentem litteram sigilli nostri munimine duximus robbrandam,.
et ad ea fideliter observanda nos et successores nostros ecclesiæ t,eodiensis
prædictæ pcr praescntes litteras obligamtrs. Actum et datum in ctie beati
Petri arl vincula, anno I)omini {968.
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v

LE DOSSIER DE LA XERMD?É
(4,265-4,281).

'On a vu ci-dessus, pp.tlb e[ suivantes. qu'au cours de la guerre qu'ils
soutinrent de 1269 à l2u contre Henri de Gueldre, les Liégeois levèrent
une nouvelle ferrneté et voulurent y soumettre les habitants de la Sauve-
nière et los liévés de Saint-Lambert, qui jouissaient les uns et les autres de
l'immunité en qualité do suppôts du Chapitre. Il en résulta, entre celui-ci
et la Cité, une querelle qui ne fut apaisée qu'au bout de dix-huit ans par la
Paia d,es Clercs (4287). Au cours de cette querelle, le Saint-Siège avait été
invoqué et avait commis I'affaire au doyen de Laon. J'ai dit'p. 216, que ce
fut l'occasion d'une longue procédure dont nous'avons le dossier à peu
près intact. Je publie ici les pièces encore iûédites de ce dossier; seule-
ment. pDur leur donner toute leur signilication, je crois bien faire en les
accompagnant d'une analyse sommaire des documents déjà publiés qui
sont relatifs au même débat. Le lecteur, ayant ainsi sous les youx toutes les
pièces du procès, sera à même d'en suivre les phases et d'en apprécier le
caractère.

l. 3 déoembre {27{.
Gilles de Lagery, doyen du Chapitre de Saint-Lambert el, Watier rle

Lowaige, chevalier, chargés de faire onquête au sujet de la Sauvenière et
des Iiévés de Saint-Lambert, font rapport sur le premier point et réservent
le second. lls déclarent que la haute iustice (larron, fausse mesure. stur et
burine) est à l'évêque e[ que les habitants de la Sauvenière ne sont tenus
à aucune taille ni écot, sauf cc qu'on paie à l'évègue revenant de la cour
impériale et pour rachat de monnaie.

Bormans et Schoolmeesters, II, p. 213.

2. Après le 3 décembre 127{.

Gillcs de Lagery, doyen du Chapitre de Saint-Lambert et Watier de
Lorvaige, chevalier, lbnt connaih'e le résultat de leur enquête sur les liévés
de Saint-Lambert. Ceux-ci sont excmpts, à raison de leur ollice, de toute
taille, écot, ost ou chevauchée.

Bormans et Schoolmeesters, II, p. 2{4.

3. 28 juin {273.

Le Chapitre de Saint-t.ambert fait savoir qu'il a pris pour arbitre Mar-
guerite, comtesse de Flandre et de Hainaut, dans sa querelle avec I'évêrlue

3o7
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au sujet de la « reportation » d'un jugement de Gilles de Lagery et de
Watier de [,olvaige. En vertu de ce jugement, l'évêquc revendique la hauto
justice sur la Sauvenière pure el simplictter, sans obscrver les conditions
mises de temps immémorial à I'exercice de sa juridiction; de plus, il veut
imposm les tiabitants dc la Sauvenière en dépit de ce juglment lui-mème (4).

Bormans et Schoolmeesters, II, p. 223.

4. Hagenau, ,19 février {274.

Rodolphe, roi des Romains, déclare que nul prince n'a le droit d'aliéner
un lief qu'il tienr, du roi et du royaumo, et qu'en conséquence Henri de
Gueldre. évêque de Liège, doit se remettre en possession du lief des
« venalia », qu'il n'a pas eu le droit d'aliéncr (9).

Bormans et Schoolmcesters, II, p. 296.

5. Hagenau. ,19 févricr 1274.

Rodolphe, roi des Romains, dèclarc rluc nul ne peut exorcer la lraute
justice dans les limitcs du royaume s'il nc la tient de lui ou de son repré-
scntant. Bormans et Schoolmeeslers, II, p. 222,

6. 5 aorlt 1275.

Le Chapitre dc Saint-Lambertprésente à Rodolphe, roi des Romains, six
diplômes de son prédécesseur Guillaume rclatifs aux privilèges de Liège (S).

Bormans et Schoolmesters, II, p. 237.

7, 0ppenheim, {0 septembre {275.

Rodolphe, roi des Romains, reproduit et conlirme le privilège donné par
llenri Y au clergé de LiÈge, relativernent à I'immunité des maisnies des
chanoines. Il spécifie quels sont ceux qui font partie de ces maisnies (claus-
h.alium seruientium) : Et sunt clawslrales custodienles chorum et capitxùurn
ecclesiarurit. et feretrum §ancti Lomberti d.c thesdu|um ecclesiaë, pistores,
pincernae et hwjusmodd alii in tptsis ecclesiis leodiensibus specialia ofr.cia
oblinentes,

Bormans et Schoolmeesters. II, p. 938. Texte meilleur
dans Chapeaville. t. II, p. 306.

(r) Lo texto porte : l'évêquo. C'est uno liction constitutionnelle; c'est ta Cité qui
élève les prétentions on question; ello.conteste I'immunité du Chapitro et veut quo
la §auvenière. commo Liègo, relève directement do l'évêque, Celui-ci laisse faire.
Chaque fois que lo Chepitre délend son immunité, il parle lo nême langago; déià
§ous Otbort à la lin du XIe siècle.

(q) Cette sentenco est 6videmment rendue à la demande do Henri de Guoldro lui-
nêmo et doit être une réaction contro los libertés quo la Cité aura prises à la suite de
lt Paia ile la Tour Sainte-lYalburge.

(3) Ce sont les noE 496 et S90-59.3 de Bormans et Schoolmeesters, t. II.
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8. Oppenheiur, 40 sepienrbre 1275.

À la requète d'Àlexandrc do Brunsltoren, chanoitte ct procurcur du
Chapitre de Saint-t-amlrcrt, Ie roi Rodolphe déclare qu'aucune juridiction
inférieure ne peut rendre dos senteuces contraires aux privilèges impé-
riaux accordés au clergé et ordolne au maïeur et aux échevins do Liège
de se conformer à cette déclaration, particulièrement en ce rlui concerne
les délits des maisnies des chanoines.

Ilormans et Schoolmeesters, Il, p. 2&1.

9. Lausanne, 21 oclobre {275.

I-e cardinal Ubert rle Saint-Eustacltc, légat chargé par Ie pape d'apaiser
le diffërend entrc I'ér,èquc Jean et le clergé de Liège, déclare que devant
lui, dans une réunion des procureurs de toutcs lcs églises de Liège, l'évêque
a promis d'observer lcs privilèges des égliscs et spécialement I'article
rclatif aux maisnics dcs clranoines.

Bonnans et Schoolmeesters, Il, p. 243.

{0. Àugsbourg, I mars {276.

Rodolphe, roi des Romains, charge l'évêque de'l'rèves de s'enquérir si
les bourgeois de Liege ont enfreint les privilèges impériaux accordés au
clergé de cette ville; il aura à fairecomparaitre deyant luiles parties, s'en-
quérir de leurs raisons et faire rapport au r'oi.

Bormans et Schoolmeestcrs. II, p. 246.

41. Augsbourg, { mars {276.

Rodolphe, roi des Romains. défend au maieur, aux ôchevins, aux jurés,
aux conseillers ct à tous les bourgeois de [-iège d'enfreindre les privilèges
impériaux accordés au clergé, et leur mande r1u'il a chargé l'évôque de
Trèves de faire enquète à ce sujet.

Bormans et Schoohneesters, ll, p. 247.

4,2. (Àugsbourg), 4 mars {276.

Rodolphe, roi des Romains, ordonne à l'ér,èque de Liège d'avertir les
bourgeois do sa Cité qu'ils doivent respecter les privilèges du clcrgé sous
peine de châtiment et l'informc de la mission qu'il a donnée à l'archevêque
de Trèves.

Oartulaire de Saint-l,amberl, Lil)er Supernuttt erar tus,
p. 304. L'original était fort endommagé, si bien qu'on n'a pu

' le reproduire en entier : Ttunctata non gtossunt legi propter
antdquitatem, écrit le copiste. Au bas on lisait : A tergo erat
impressum sigillum magnum in cerir impressum.

Iludolphus Dei gratiir Romanorum rex senlper augustus venerabili
Lcodicnsi episcopo principi suo karissimo gratiam suam e omne bonum.
Cum inter venerandam Leodicnscm ecclesiam ac cives civitatis ejusdem

)
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cujusdam dissentionis materia sit suborta ex eo videlicet quod iidem cives,
quibusdam propositionibus productis in medium, ecclesiàe praefatae privi-
legiis sibi a romanis imperatoribus et regibus concessis favorabiliter et
indultis, ao a nobis rite et rationabiliter conlirmatis se nituntur opponere
ac contradictionis spiritu contraire, sinceritatem tuam rogamus attentius et
hortamur quatenus memoratos cives moneas efficaciter et indu-
cas ut ab hujusmodi perturbationibus et inquietationibus indebitis eccle-
siae memoratae se cohibeant et refrenent, promittentes ipsam suis juribus
et libertatibus. rluibus largifluis regum concessionibus hactenus est munita,
omnino gauder pacilice et quiete, alioquin poterunt non immerito formi-
dare quod ab ipsis, si sic essent regalium nostrorum et jurium turbatores,
poenam in privilegiis praedictis expressâm suadente justitiâ exigamus.

Praeterea.... [ne]... copiam subtrahere videamus. venerabilem et trevi-
rensem archiepiscopum ecclesiae praedictae ac ipsis statuimus..... auditis
partium rationibus easdem nostro transmittat examini iuris tramite termi-
nandas. Privilegiis tamen praedictis tempore medio in suo robore..... I(al.
martii indictione quartâ, regni nostri auno tortio.

.13. t0 juillet {226.

Le doyen de Laon, député par te Saint-Siège, charge Guillaurne d,Ospri,
tabellion, de se rendre à Liège pour ordonner aux maîtres, échevins et
jurés de ne plus lcver la"fermetldans les trois jours et de restituer dans les
sept au clergé ce qu'ils en ont reçu, et cela sous peine d'excommunication.

Bormans et Schoolmeesters, II, p. 2tit.

4,&. Laon, 22 juillet {916.

Lc doyen de Laon clrarge I'archiprt)tre de Notre-Dame-aux-Fonts ct les
curés de Saint-Nicolas-aux-Mouches et de Saint-Jean-Baptiste de citer
devant lui, à Laon, les maitr"es et jurés de Liège pour répondre au sujet
de leur infruction aux privi.lèges du clergé.

Bormans et Schoolmeesters, Il, p. 283.

15. 30 juillet {?26.

Les curés do Saint-Nicolas aux Mouches et de Saint-Jean-Baptiste de
Liège mandenf au doyen de Laon gu'en accomp]isserrent du mandat qu'il
leur avait donné, ils ont cité le magistr,at de Liège à comparaitre devant
Iui pour procéder au sujet du << notoire » (4),

Cartulaire de Saint-Larnbert, Ltber Bupernutnerarius,
f. 144. Al bas de la r:opie, on lit: In originali impendebant

'cum pergameno duo sigilla in cerâ impressa, Dans le car-
tulaire, le document porte pour en-tête : Citatio in civi-
tatenses Leodienses.

({) 0n voit que le mandat délivré à Laon, le 22 juillet. n,a pas tardé à être exécut6
à Liège.
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Yiro vcncrabili ac discroto domino decano Laudunensi, conservatori seu
judici a sede apostolicà deputato super lïrmitate seu malatotâ in civitate
Leodiensi in posterum non recipiendâ, Lambertus Sancti Nicolai juxta
Sanctam Crucem et Conrardus Sancti Joannis Baptistae ecclesiarum Leo-
diensium rectores debitam reverentiam cum salute. Noveritis quod nos,
juxta mandatum vestrum nobis directum. Lambertum de Fossâ et Lodowi-
cum de Pilechule magistros sive rectores, Egidium dictum Surlet, Johan-
nem de Lardario, Egidium dictum Cramadar ceterosque scabinos ac juratos
civitatis Leodiensis publice et sub testimonio competenti, videlicet Richardi
et Theodorici presbiterorum, magistri Nicholai de Tornaco, Johannis de [,oz
et Johannis dicti Dendelier clericorum et plurium aliorum in domo com-
mtrni seu praetorio Leodiensi, ad quam vel quod dicti magistri seu recto-
res, scabini et jurati convenerant, citavimus pereurptorie ut coram vobis
Lauduni ad feriam guartam proximam ante Nativitatem Beatae Mariae
Virginis (,1) comparoant, processui super notorio de quo lit mentio in
mandato vestro praedicto, et clero Leodiensi super hiis quae in ipso man-
dato continentur responsuri quantum dictaverit ordo juris. Intimavimus
etiam eisdem quod sive venerint, sive non, nichilominus super dicto noto-
rio procedelis. Ipsis rluorlue copiam rescripti apostolici et citatorii vestri
dedimus in scriptis. Praedictum quoque mandatum vestrum juxta sui
formam ad plenum sub testimonio competenti publice sumus per omnia et
in omnibus executi, et hoc vobis et omnibus quorum interest sub sigillis
nostris signilicamus. Datum anno Domini 't976, feriâ quintâ ante festum
beati Petri ad vincula.

16. 2l aot\t 7216.

La Cité, assignée à comparaitre devant le doyen de Laon, l'informe
qu'ellc a constitué en qualite de procureur son clerc Jean, avec mission de
récuser sa juridiction. L'acte est signilié au doyen de Laon le { iuillet.

Cartulairc de Saint-Lambeû, Ltber Supet'nurnerat'ius,
p. ,148. An bas de la copie, on lit : Sic erat signatum in
originali vaccariâ : facta est collatio. Ert de Esprd et impen-
debat cum pergameno sigillum in cerâ impressum. Dans
I'en-tète : Petitio civitatis. Datum per copiam parti adversae
sub sigillo oostro anno Domini {216, ferit rluartâ post

festLrm decollaticnis heati Johannis Baptistae videlicet quae-

dam littera cujr.rs tenor inferius annotatur.

Viro venerabili et discreto domino decano Latrdunensi, judici seu coll-
servatori, ut dicitur. a rlomino Papa dato, magistri, scabini et jurati civitatis
l,eodiensis debitam reverentiam cum salute. In causâ seu negotio pro quft

seu pro quo nos citari manclastis Lauduni coram vobis ad instantiam cleri
Leodiensis Johannern clelicum, latr:rem praescntium, no§trum constituimus
procuratorem acl recipienrlum libcllum conventionalern, si coram vobis

(1) La2septembre
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edendus sit, copiam authentici et ad allegandum contra vestram jurisdic-
tionem ad declinandum forum vestrum. Dantes rlicto procuratori nostro
potestatem et mandatum speciale praestandi in animas nostras cujuslibet
generis sacramentum, ponendi portionibus refundi, expensâs petendi,
jurandi super eisdem et recipiencri easdem et omnia alia facienài cluae
Iacere possemus et deberemus, si praesentes essemus in judicio contra
clerum supradictum, alium vcl alios procuratores loco sui substituendi, si
videbitur expedirc et substitutum seu substitutos revocandi qui consimilem
in omnibus habcant potestatem, guidguid dictus procurator substitutus vel
substituti ab co coram vobis dixerint vcl petierint ratum et firmum habituri,
quod vestrae discletioni et omnibus quorun interest sub sigillo civitatis
leodiensis signilicamus. Dat,um anno Domini .r276, feria sextâ ante festum
beati Bartholomei apostoli.

1.7. Avant lo 27 aorlt .t2?6 ou peut_ètre Ie même jour.
Les divers chapitres de Liège font savoir au doyen de Laon qu,ils ont

constitue, en qualité de procureurs, lcs chanoines duillaume de sâinrpaul
et Àrnoul d'Alvans, avec preins pou'oirs d'agir en leur nom dans le procès
qu'ils doivent soutenir devant lui.

Cartulaire de Saint-Lambcuû, triber Sulternumerarius,
f. ,t46. L'acte, non daté, se trouve dans celui de l,oflicial en
date du 97 août.

viro venerabili et' discreto doniino decano Laudunensi. conservatori soujudici a sede apostolicâ deputato super lirmitate sive malatotâ in civitatc
Leodiensi in posterum non recipiendà, majoris e[ secundariarum (ecclesia-
rum ?) Leodiensium praepositi, decani et capitula debitam revereniiam ct,m
salute. Noveritis quod nos magistrum \4ilreimum sancti pauli et Arnuldum
deawans sancti llartholomei, l-eodiensium ecclesiarum canonicos ot quemii-
bet eorum in solidum, ita quod non sit melior occupantis conditio, facimus.
ordinamus et constituimus sindicos seu procuratàres nostros in negotioquod vertitur seu verti speratur coram vobis, auctoritatc conservaiorifr
vobis a sede apostolicir commissâ, inte. nos cx unrr parte et magistros sive
rectorcs, scabinos e[ juratos civitatis I-eodiensis ex itter,â ad fac.iendum ea
rruae dictum negotitrm contingunt et quae facere possemus et debcrernus
secundum naturam dicti negotii, si praesentes coram vobis essemus, dantcs
eis et cuilibet eorum in solidum constihrendi seu substituendi alium r.el
alios procuratores ad facien«rum praedicta, quotiescunque ipsis vcr arteri
eo'um.visum fuerit expedi.e, ratum et grat,um lrabituri quidquicr ipsi ver
alteri ipsorum constitutus sive constitutiah eis vel eo,um altero rrè prae-
missis nomine nostro duxcrint facienrrum, et hoc vobis et parti advôrsae
ac omnibus quorum interest sub sigiilo oflicialis curiae Leàdicnsis signi-
ficamus.
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{8. 2 septernbre {976.

Jean, procureur tle la Cité, notilie au doyen de Laon l'acte par lequel
celle-ci expose les raisons de son opposition à sa juridiction.

Cartulaire de Saint-Lambett, Liber Supernumerarius,
p.441. Au bas de Ia copie on lit : Sic erat in originali signa-
tum vaccariâ, et impendebat cnm pergameno sigillttm in
cerâ impressum. En tête : Expeditio civitatensium contra
cierum rationo lirmitatis ad declinandum forum decani
Laudunensis.

Quoniam multitudo onerosa nihil habeat honesti, ideo ego, Johannes
clericus, procurator magistrorum, scabinorum et iuratorum civitatis Leo-
dionsis nominc preguratorio ipsorum et pro ipsis coram vobis, domine
decane Laudunensis. contra clelum Leodiensem. Arnoldum, qui dicit se

e§§e procuratorem eorum et se gerit pro procuratore eorum coram vobis,
Iitteras per quas dicünt vobis, domine decane, esse attributam jurisdictio-
nen seu vos esse conservatorem, necnon et contra litteras citatorias per
quas citari fecistis dictos magistros, scabinos et iuratos coram vobi§ ad
instantiam dicti cleri seu dicti Àrnoldi, propono et dico breviter procura-
torio nomine et pro.ipsis ad declinandum forum vestrum et Don animo
litern contestandi.

Et primo coûtra litterâs per quas dicunt vobis esse âttributam jurisdic-
tionom seu vos esse conservatorem, quod virtute earumdem contra dictos
magistros, scabinos et juratos attribuere non potestis nec in aliquo cogtros-
cere contra ipsos. Nam dicta Iittera non valet, cum dicta littera in se con-

.tineat nranifestum in constructione peccatum, prout ex inspectiono dictae
litterae etiam rude intuenti potest liquere.

Praeterea in diirtis litttrris Iit mentio de compositione guâdam et de con-
firmatione comliositioDis factae a quodam legato et de quibusdam litteris
super hoc confec[is, prout in littelis praedictis, per quas vobis dicunt esse

altribulam jurisdictionem seu esse conservatorem continetur. de quibus
litteris seu documento nondum facta est copia dictis magistris, scabinis ct
juratis seu in eorum procuratoretn nec exhibita sunt ipsa coram vobis.
dominê decane, unde non est standum litteris praedictis per quas dicunt
vobis esse attributam jurisdictionem seu esse conservatol'em nec valerc
easdem donec in mediurn proferantur et exhil)eantur litterae seu docn-
menta de quibus fit mentio in litteris saepedtctis.

Praeterea virtute litterarum saepediotarum. conveniri non possunt dicrti

magistri, scabini, rectorcs et jurati, nanr in dictis litteris et in favorem
dictorum magistrorum, scabinorum necnon rectorum et juratorum com-
munis fuit introductum in litteris praedictis : Si quae s.uttt... quidquid'in
dictis lttteris clncessunz esl. [lnde in eorum laesionem videlicet. dictorum
magistrorum scabinorum r:t juratorttm communis retorqueri non debet.

Praeterea litterae citatoriae praediotae non valent nec extrahi poterant
nec possunt a litteris quibus dicunt vobis esse attributant jurisdictionem seu

vos esse conservatorem, et concedendo talcs litteras citatorias, fines mandati

I
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cxcessistis si quod nrandatum habctis. Narn in littelis saepcdiclis, rluibus
dicunt vobis esse attributam jurisdictionem scu \ros essc conscrvatorem,
dicitur quod non pcrmittatis indebite molestari dictos comntune et clerum
super lirmitate dc quâ Iit mentio in litteris saepedictis, et in dictis litteris
citatoriis dicitis et asseritis dictarn firmitatem non csse recipicndam in
posterum, quasi difliniendo sine carrsae cognitione, si quam habcre possetis,
non convictis, non confessis dietis magistris, scabinis, rectoribus et juratis
communitatis praedictae, (luod de jure facere non potestis.

Praelerea non valet dictum oitatorium nec consonat litteris sacpedictis in
itlo loco ubi dicitur quod vos super illud quod pars adversa, ut clicitur, in
dicto citatorio dicit esse notorium, cognoscere vultis. Cum per litterarn
saepedictanr nullam habeatis jurisdictionem seu causae cognitionem de Iriis
quae causae indaginem seu cognitionem exigunt, quaro lucc clarius est per
dictas litteras, pcr quas dicunt vos habere jurisdictronem seu esse conserva-
lorem attribuerc non posse contra dictos magistros, sr:abinos, rectorcs et
juratos ct'rmmunis cilitatis praedictac, si dictum citatorium non valere ncc
ab initio valuissc ct maxime cum dicta littera vel dictae littelae, per qllas
dicitis vos habcre jurisdictionem seu esse conservatorem, non sapiunt
stilum curiae Romanae quod ad praesens est et erat tempore guo dicurtur
dictae litterae impetratae fuisse et esse. Ilncle non carent smupulo falsitatis
et pcriculum imminet utentibus litreris praedictis.

Istis rationibus et aliis a vobis, domine decane, de iure supplendis, pclo
et supplico ego, procurator nomine procuratorio pro dictis magistris, scabi-
nis, juratis communis civitatis Lcodiensis per \ros, dominc decane, pronun-
tiari vos nullam jurisdictionem habcle nec habuisse virtute praedictarum
litterarum nec vos esse conservatorem virtute earumdem conlra dictos.
magistros, juratos, scabinos communitatis praedictae, et dictam citationem
non valere nec ab initio valuisse, et supcr hiis per me nomine procuratorio
pro dominis meis pracdictis contra dictum clerum seu dictum Àrnoldum
interloqui et partem arlversam in expensis condemnari et de consistcntibus
in facto quod strfticiat oflero me probaturum, si a parte adversâ negentur et
pcto ad prohandum admitti.

Datum anno Domini ,276. feriii quartir post decollationem beati Johannis
Baptistae.

19. 2 septembre 1276.

Lc doyen de Laon, après avoir cntendu le procureur de la Cité dans los
exceptions soulevées contre sa compétence, assigne les partics à compa-
raître de nouveau devant lui le I octohre pour discuter contradictoirement
la question.

Cartulaire de Saint-I.amberl, L'iber Supernumerarius,
p. 143. Àu bas on lit : Sic signatum in originali Co. de
Esprd et impendebat cum pergameno sigillum in cerâ im-
prcssum. - Dans le cartulaire, la cliartc porte pour en-tt)te :

Expetlitio tam cleri quam civitatensium 42?6 feriâ quartâ
post decollationem sancti Johannis.
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Ànno Domini millesirno ducentesimo septuagesimo scxto, feriâ quartâ
post decollationem beati Joânnis Baptistae, ad quarn citati erant mugistri,
scabini of jurati Leodienses coram nobis decano Laudunensi, conservatore
a sede apostolicâ deputato. ad instantiam decanorum et capitulorum majoris
et aliarum ecclesiarum Leodiensium, comparentibus coram nobis procura-
tore dictorum magistrorum scàbinorum et iuratorum ex parte unâ et procu-
ratore dictorum decanorum et capitulorum ex alterâ, et litteris citatoriis
Iectis et etiam auctentico domini Papae nobis directo, facta fuit copia dicta-
rum litterarum et auctentici pracdicti procuratori dictorum magistrorum,
scabinorum et juratorum. Et procurator dictorum decanorum et capitulo-
rum nobis supplieavit ut procederemus in mandato nobis directo, exequendo
contra dictos magistros, scabinos et juratos secundum formam et tenorem
dictarum litterarum et auctentici prout justum esset. Procurator vero dicto-
rum magistrorum, scabinolum et juratorum proposuit quod virtute dicti
auctentici et litterarum praedictarum contra dictos magistros scabinos, et
juratos procedere non poteramus, quibusdam rationibus verbo ténus propo-
sitis, quibus actis nos assignavimus terminum horâ nonae in eâdem die
dicto procuratori dictorurn magistrorum, scalrinorum et juratorum contra
partem adversam ad proponendum omnes rationes et exceptiones quas
intendebat propoDere contra dictum rescriptum et litteras citatorias prae-
dictas, quâ horâ nonae et termino praedicto comparentibus dictis procura-
toribus dictarum partium coram nobis, procurator dictorum magistrorum,
scabinorum et juratorum proposuit coram nobis quasdam rationes quae
sic incipiunt : Quoniam multitudo ofierosa nihi,l, habet honesti, etc., et sic
terminantur : Datwn anfio Dtnzlni ,1276,ferid 4a post decollationetn B.,Ioan-
nds Batplistae et hiis acüis nos assignavimus diem dictis partibus coram nobis
ad crastinum beati Remigii in capite octobris, nisi dies fuerit feriata, et si
feriata fuerit, ad diem proximo sequentem non feriatam, ad interloquendum
super dictis rationibus sive exceptionibus et super responsionibus seu repli
cationibus dictorum decanorum et capitulorum si replicare voluerint contra
dictas exceptiones vobis infra octo dies concedendis in scriptis a tempore
datae praesentium et duplicationibus dictorum magistrorum, scabinorum ct
juratorum nobis infra alios octo dies subsequentes concedendis in scriptis,
si duplicare voluerint, et ad procedendum alias prout justum esset. Et cum
requisitus esset a nobis dictus procurator dictorum decanorum et capitulo-
|um si volebat uti aliis litteris coram nobis, qui respondit quod sic, et pro-
testatus fuit dictus procurator dictoruur decanorum ot capitulorum de aliis
litteris utendis et prod ucendis coram nobis contra dictos magislros, scabinos
et juratos loco et tempore competentibus. Datum anno Domini 12?6, dictâ
feriâ quartâ, termino, horâ praedictis.

20. 7 septembre .1276.

Le procureur du clergé de Liege réfutc les raisons alléguées dans le mé-
moire du procureur de la Cité pour décliner la compétence du doyen de
Laon ct demande que celui-ci passe outre et condamme la Cité.

Cartulaire de Sainllambert, triber Sulternutnerarius,

)
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p. ,150. Âu bas on lit : Sic signatum in originuti : C. de
Esprd, et, impendeba[ cum pergàmeno sigillum in cerâ im-
pressum. - Iin tête : Expeditio cleri contra civitatenscs.

Àd primum quod proponit procurator magistrorum sive rectorum, scabi-
norum.et juratorum Leodiensium. virielicct quod authenticum vobis direc-
tunr, domine judex sive conservator, manifcstum continet in constructionc
pcccatum et non sapit stilum curiae, respondet procurator decanorum et
capitulolum ecclesiarum Leodiensiurn quod hoc non valet nec est admitten-
clum prout proponitur, cum n()n tlicat nec declaret dictus p.rocurator magis-
trorun, scabinorum et juratorum in dicto facto in quo locô dictum authèn-
ticum contineat peccatum in constructione sive non contineat stilum curiae.
Nec obstat quod in authentico praedicto çlicir,ur inferebal, quia hoc verbunr
refertur ad clerurn, qui superius nominatur, nec obstat quoà in Iine authen-
tici pracdicti dicilur praedicta clerut, et connnune, quia cum istae duao
singularitates : clerum et commune, faciant unam pluralitatem, bene poni-
liur praedicta in accusativo plurali, el cûm corumuae sit neutri gencris-bene
potest poni in accusativo plurali in neutro genere et est bona latinitas nec
est ibi manifesturn peccatum in constructione, qui manifestum dicitur littc-
ram continerc in constructione peccatum quoniam est ibi talis defectus vel
tam apta falsa latinitas quod nulla ratione salvari potest nec per aliquani Iigu-
ram quod non est in casu praesenti prout videre poterit discretio judicaniis.

Àd secundum quod proponit, videlicet, quod in dictis litteris fil. mentio r]e
quirdam compositione et de quirdam conlirmatione, respondet dictus procu-
rator ecclesiarum quod hoc non vale[ nec est admittendum, quia salvirgratiâ
proponentis licet in dicto authentico Iiat mentio de r1uâdam compositione et
de conlirmatione dicti legati et dicatur., prout in litteris inde confectis plcnius
continotur eL esto (s'ic) sine praejudicio quod dictum authenticum posset
dici instrumcntum seu documentum, et non credetur ei quantum ad hoc
quod dicit in litteris inde confectis eontineri, nisi ostenderentur litterac inde
confectae, tanren bcne statur' documento scu instrumento et creclitLrr (luan-
tum ad illa quac contiuentur in ipso, quocl non dicitur, in aliis litteris conti-
neri, licet de hoc quod dicitur in aliis litteris continori non credatur, nisi
veniant aliac littcrac et ita intelligitur authentica, si rluando in alirluo
documento. Practcrea tlictum autlienticum non potest dioi clocurrentum
quia majolis est autholitatis quam docunrenta sivc instrumenta, et ron est
verisimile quod dominus papa testilicaretur quorl in aliis litteris ccntinetur
nisi hoc vidisset et scivisset, et majus cst testimonium papae quam tabel_
lionis seu scriptoris.

Praeterea paratus est dictus procur.ator dictarum ecclcsiarunr si jus
dictaverit, faccre lidenr clc cliciit compositione et conlirmatione et cxhibérc
litleras dc quibus lit mentio in dicto authcntico.

Àd tcrtium quod proponit dictus plocurator magistrorum, scabinorum
et juratorum, videlicet quod dictum auilrenticum introcluctum est in favo-
r'ent ipsorum et ideo non debet, retorqueri in lacsionem eorum etc, respon-
det procurator dictarum ccclesiarum rluod hoc non valet quia regula illa,
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9r,. 27 octobre {226.

L'assemblée générale de la cité ratifie les actes du magistrat ot constituc
§on pfocureur Jean à I'effet de la représenter devant le doyen de l.aon et
de décliner la juridiction de celui-ci.

Cartulaire de Saint_Lambert, tr,itter Su?ternumerarius,
p. .t51. En tùte : Constitutio civitatensium in causir lirmitatis.

universis praesentes litteras inspecturis magistri, scabini, jurati totaque
communitas civitatis Leodionsis veritatis notitiam cum sahite. lioveritis
universi et singuli quod nos, praeconisatione specialiter propter hoc factâ
et bannali campanâ dictae civitatis ad hoc pursatâ, ut omnei qui possenr,
vellent et deberent interesse nobiscum paliter compareret in Insulâ beatae
Mariae Lcodiensis ad constituendurn procuratorem in negotiis seu causis
quao vel quas clerus Leodiensis liallet, movet, moturus vel habiturus est
cont|a nos magistros, scabinos ct juratos praedictos occasione lirmitatis.
Quorum magistrorurn, scabinorum et juratorum facta quaecumque sint, nos,
totum commune, ipsis inclusis e[ per omnia nostra reputantes, omnibus
oomparentibus qui potucrunt, voluerunt et debuerunt interesse dictam litem
in nos suscipientes et defensionem negotii coram quocunquet praesertim
coram decano Laudunensi qui se gerit pro conservatore, Joannem clericum
nostrum,latorem praesentium, nostrum constituimus procuratorem ad peten-

APPENDICES.

quo favore quorundam et, extla locum habet quando introductun.r est
ipsis non procurantibus nec impetrantibus, sccl quando ipsi procuravcrunt
et impetràverunt ipsi debent uti eoclem jurc, quia quanrlo-quiiquam juris irr
alium statuitur, ipsc eotlcrn jurc utatur, ei qro,t ipsi procurar,eiint ct
impetraverint patet pcr tenor.em auilrentici.

Prael,erea regula praedicta recipit inlinita contraria. Item dictum authen-
ticum introductum est in favorem et communis et cleri et non agitur contra
commune, sed contra ipsos magist.os, scabinos et juratos. qui et clerum
et commune impetunt supe. hoc ad illud nec quod proponit dictus procu-
rator magistrorum scabinorum et juratorum contra litteras citatorias et
contra omnia alia proposita a clicto procuratore magistrorum scabinorum
et juratorum respondet procurator dictarum ecclcsiarum quod non valenI
nec sunt admittenda ad ilium linem ad queln proponantur nec sunt cligna
aliâ responsione, prout bonus judex potcrit perpendere manifeste. Èiit
igitur rationibus et aliis a vobis, domine conservator, supplendis dicit pro-
curator dictarum ecclesiarum non obstantibus propositis , procr.oio.e
dictorurir rnagistrorum scabiuolum, et juratorum esse p.ocedendum in
negotio praedicto et petit pro se interloqui et partem adversam sitri in
expensis condempnari, et petit qnod vos, rlomine conservator, proceclatis
in dicto negot.io et non permittatis dictos magistros, scabinos et juratos
exigcre firrnitatem praedictam a clcro praedicto, compescendo eos pôr cen-
suram ecclesiasticam juxta traditani vobis formani in authentico supr.adicto,

Actum anno Domini '1976, feliâ secundâ ante nativitatem beatae ltariae
Virginis.
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dum copiam omnium instrumentorum quibus contra nos vel alteros nostrum
dictus clerus coram dicto decano utitur, ad allegandum contra eas et contra
jurisdictionem quam dietus der:anus usurpare nititur, ut est manifestum, et
declinandum forum ejus, ad proponendum omnia quae proponere debot
quilibet procurator legitimus et verus, ad appellandum, appellationem pro-
sequendum, ad petendum acta seu instrumenta quaecunque in publicam
formam redigi et ad omnia alia faciendum quae ad declinandum forum
dicti decani pertinent, prout sibi visum fuerit expedire, quicquid dictuo
procurator noster pro nobis dixerit vel fecerit ratum e[ IÏrmum habituri,
quae universis et singulis sub sigillo civitatis leodiensis, quo nos utimur,
signilicamus. Ratum etiam habentes quicquid per dictum procuratorem
nostrum hactenus actum est quanturr^ ad prosequendum jus nostrum
eontra clerum et decanos (sic) supra dictos. Et nos magistri, scabini et jurati
praedicti pro totâ universitate nostrâ seu communitatê supradictâ nobis
inclusis cavemus prout opus si est, opus fuerit, sub ypothecâ rerum nostra-
rum judicatunr solvi.

Àctum ét datum anno Domini 't276, in vigiliâ bcatorum apostolorrim
Simonis et Judae.

22. I noremble 1276.

Le doyen de Laon fait savoir qu'ayant entendu lcs raisons produites
clcvant lui par Jcân, procu):eur tlu magistrat de Liègc, qui sottlève des

exceptions au sulet de sa juridiction, il a décidé de passer outre.
Bormans et Schoolmcesters, ll, p. 959.

23. {0 novembre {976.

Le doyen de [,aon fait savoir que, nonobstant les exceptions sou]ovées
par Jean, procureur des maitres, échevins et jurés de Liège, il a passé outre
et procédé à l'audition des témoins du clergé.

Bormanset Schoolmoeslers, Il, p, 26'1.

24, ,10 novenbre {276.

Le doyen de Laon charge I'archiprètre de Notte'Dame'aux-Ironts et les

curés de Saint-Nicolas-aux-Mouches et de Saint-Jean'Baptiste de Liège,
d'ordonner aux maitres, échevins et jurés de Liège de comparaltre dans les

sept jours sous peine d'excommunica[ion.
Bormans ct Schoolmeestors, II, p.263.

2ü. Viterbe, 20 novembre '1216.

Le pape Jean XXI charge le doyen et I'official de l'église de Reims de

contraindre les maitres, échevins et jurés de Liège à respecter I'accord
oonclu autrefois (en {232) entre eux et le clergé au sujet de la cessation de

lafermeté.
Bormans et Scltoolmeesters, II, p. 264.
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26. 8 décembre 1226.

l,e doyen de Laon ordonne à l'abbé de Cornillon ainsi qu'aux curés dc
Notre-Dame-aux-Fonts, de Saint-Jean-Baptistc, tle Saint-Adalbcrt et dc
Saint-Nicolas 0utre-Meuse, de citer devant lui pour le {4 déccmbre les
maîtres, échevins et, jur'és de Liège, pour entendrc la 3e fois la preuve du
« notoire " formulée par lc procureur du clergé de Liège au sujet de la
lbrnteté.

Bormans et Scl.roolmeesters, II. p. 266.

27. {8 décembre {276.

Le doyen de Laon charge les curés dc i{otre-Dame-aux-Fonts, de Saint-
Nicolas-aux-Mouches et de Saint-Àdalbert de publiel la sentence d'excom-
municatbn qu'il a lancée contre les Liégeois cités ii comparaîtl'e devant lui
lo 4 novembre et qui ne se son[ pas présentés.

Bormans et Schoolmeestcrs, ll, p. 208.

28. {6 janvier ,1277 (n. st.)

I.e doyen de Laon charge les curés de Notrc-Dame-aux-Fonts, Saint-Jcan
Baptiste et Saint-Adalbert de citer devant lui, pour le 8 février, I'abbé de
Cornillon, aux Iins de répondrc de ce qu'il n'a pas fait la citation dont il
était chargé aux maitres, échevins et iurés de Liège.

Bormans et Sohoolmeesters, II, p. 269.

29. 30 janviel1277 (n. st.)

Renier, archiprêtre, Conrad. curé de Saint-Jean-Baptiste, of Gilles, curé
de Saint-Àdalbert, informent le doyen de Laon qu'ils se sont rendus au
mouastère de Cornillon et ont transmis sa citation à l'abbé.

Bormans et Schoolmeesters, II, p, 272.

30. 30 janvier {277 (n. st.)

Renier, archiprêtre, Conrad, curé de Saint-Jean-Baptiste, et Gitles, curé
cle Saint-Àdalbcrt de Liège, informcnt le doyen de Laon qu'ils ont cité les
maîtl'es, échevins et jurés de Liège à comparaitre devant lui le 8 février
pour entendre déposer les témoins du clergé sur le « notoire ».

Bormans et Schoolmeesters, II, p. 27?.

3.1. . 3 février 1277 (n. st.)

Les maîtres, les échevins et les jurés de Liège informent le doyen de

Laon qu'ils envoient, en qualité de procureur, leur clerc Jean pour assister
à I'enquète rolative ù la fermeté.

Bormans et Schoolmeesters, II, p. 975.

3r. 5 févrior {277 (n, st.)

I,e doyen de Laon, Etienne, empèché par ses nombreuses occupations,
clrarge I'oflicial de Laon de continuer I'enquète relative 'a Ia fermet{ de

Liège' 
Bormars et schoolmeesters, II, p. 277.

tn'

r1

I

.$â{
iil
c



3zo APPENDICES.

33. 4 mars {277.

Le doyen de Laon fixe au I avril la réunion à Laon des délégués du
Chapitre de Saint-Larnbert et du magistrat de Liège pour I'affair'(: de la
ferrneté' 

Bormans et schoormeester§, Il, p.27g.

34. 7 nars {277.

Le Chapitre ct les autres églises de t,iège d'une patt, les maîtres, échevins
et jurés de la Cité de l'autrc, conviennent gu'il n'y aura plus de fermeté,
mais que pour I'entretien des chaussécs, ponts, portes et fossés de la Cité.
on établira une accise sur la cervoise, qui sera levée par une commission
mi-partie des douze membres dont I'acte détermine le mode d'élection.

Bormans et Schoolmeesters, II. p. 979.

Fragment dans Henaux avec la fausse date clu {6 mars {276.

35. Vicnnc, 28 mai '1277.

Rodolptrc, roi des Romains. chargc Jean, duc de Brabant, de fhirc payer
par la villc de t-iegc l'amendc cncoul'ue par elle rlans son débat avec lc
Chapitrc de Saint-l,ambctl à pr'oDos dc la Sauvenière.

Bormans et Schooltneesters, 11, p. 292.

36. Viennc, 2 juin {277.

Rodolphc, roi des Romains, conlie la mêmc mission à \Yaleran de Fau-
quemont' 

[Jorntans el, schoolmeesters, II, p.298.

3?. 23 décembro {978.

I-e clergé de la cathédrale et des collégiales, à la demande de l'évêquc,
reprend les offices divins dans la Cité dans I'espoir d'un accommodement
avec les Iiourgeois: si cet accommodement n'intervient pas avant la Saint-
llichel, il suspendra de nouveau les offices rlttinze jours après.

BC&E,lll, {4, p.330.

38. 2{ mar's 1279.

t,es Chapitres de la cathédrale et des collégiales s'entendent pour nommer
une commission chargée de prendre les mesures nécessitées par la défense
de leurs droitg contre les bourgeois, qni vont jusqu'à tuer deg membres du
clergé et clui se sont engagés à ne faire justice d'aucun délit commis contre lui.

BC&E,IlI, {4, P,331.

39. 23 janvier {S81.

Le Chapitre de Saint-Lambert ainsi que ses féodaux et ministériaux
demeurant en Sauvenière donnent procuration à Guillaume do Bettincourt
pour en appeler en leur nom devant I'empereur de la prétontion des

maïeur, éehevins et magistrats de Ia Cite de Liège de soumettre à I'impÔt
la Sauvenière, et Guillaume de Bettincourt assigne les ér:hevins devant
I'empereur. Bormans et Schoolmeesters, Il, p. 324.

-
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40. Gmiinden, 4 sePtclnbrc '1281.

Le loi Rodolphe charge I'alibé dc Prtim ct [I. (lc (;àesbecli tl'exatniner'
la Dlainte formulée par le Chapitre dc Saint-Lanibcrt coutrc lcs échcvitts trl

lo rnagistrat (lc J.ittg(j. au strict dc lottls rlt'oits sttt'le rltrarticr rlc lit Sattvc-
niirre' 

l]ornans ct sclioolrnc'cstors, Il, p. 340.

4r. {8 septenlbre t289.

Les membres du Chapitrc de Saint-[.lnr]tclt s'ertgagen[ ir trhserver' lcs
r:onventions relatives à la tléfcnse des droits tiu Chapitnr, tels qtr'ils orrt Étr:

or:troyôs pal IIcnri V, ret:onrru.s pat'flent'i de Gtreldrc ct cottlit'ntes lrar
(lLrillaumc tle Ilollande. relrrlivcntcnt attx nraisnics ct ri la Sanvtnièl't:'

Rorntirns ct Sr:ltoolmeesters. ll, p. 318.

42. Huy,9 mars {283.

Jean de ltlandre, évêque de Liège, cltargc lc tloyetr tlc lltry tl'exanrinct'
la validité de I'excomtnunication firlminéc par son pr'édt)ccssettr', Joatt

rl'Errghien, ccntre lcs membrcs dtt olclgé qui chanturuient cncore I'antitlttnt'
Media Vita, le clergé ayaût protcsté (:ontre ecttc sctttentrc coritntc illégaL'.

llolrnans e[ Schoolntocstcrs, It, p. 355.

43. 26 mars t284.

t.cs chapitres de la cathédralc et des collégialcs d'une part, les ntaitr'tls,

echevins, jurés et toute lâ eommunauté de l,it)gc rl'atrtre part, tlcclrrent,
s'en rappolter à dcs adritres att trotnbrc do hnit pour terntiuet' les dillir-
rends qui existent cntrc ertx 0t (lui sont spécifiés dans rluatolzc tlrticlcs ù

exarniner par les arbitres.
Bormans et Sehoolmeesters, ll, p. 3T7'

44. I avrit 1284,

« Et unez lettrez loyés avec ycellc (la charte du 26 tnars 1284 ci-rlesstls)

faittes soubs les seyaux des dis VIII personnes, de leur ordonnanoe c[
pronunciation sur yceuls trVt points, donnée I'alt nril 0CLXXI ct llll, It:

jour de Pâques ».

Inventaire des archives restituées et 14Û9,

cité par de [iorman, t. I, P. 59.

46. l'ribourg, 5 mai 1984.

Rodolphe. roi des Rornaius, charge le t:omte de [,ooz tle fairc paycr pir
les échevins et le magistrat de Liège l'amendc qu'iis ont ellcottru pnur lvoir'
violé les dr'oits de l'eglise Saint-Lambert dans la Sauveniet'c.

Bormans et Schoolmeesters, t. ll, p. â8t'

46. 30 juillet {284.

Jean, évèque de Liège, autorise les chanoines it quitter la Cité à cattse

des voies de flit ruxquellcs les bourgeois se livrent u leur égard.
Bormans et Schoolmeestet's, t. ll, p. 384.

2l
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47. .lrrin t286 (?1

. 
Joan, ir'èquc rle Liegc, tlét:lare rlue si la paix était rétalllie cntre Ie clergé

e[ les borrrgeois dc Liègc au srrjet d.-la fernteff, et que ccs derniers n.Ën
obse.vassent pas Ies rrispositions, ir rcs forccraii à payer I'amende prevuô
pour cc cas' 

IJormans e[ schoolmeesters, t. Il, p. ag9.

,t8. .t aor]t {286.
t,n tlitc dc t.iùge s'allie avcc lc duo dc llrabanl, contrc l,évèrgue de Liègc,

et le rcr:otrnait, e()nlmc son haut avoué.
Willems, l'an Eeelu,. Appendice, ir.44t.

49. Rc,rnc, 5 décenrhr,e {286.
Lc lrape llo,orius mancrc à l'évèriue rio r..iège de reve. dans res huitjou.s, on ce qui concerne re_s sacremerts de bapième et d'extrème-onction,

I'inteldit qu'il a jeté sur Ia Cité.
Bormans et Schoolmeester§, t. II, p.400.

50. Rome, 5 décembre {q86.
l.c pape rrono.ius mandc au prieur tles l'rères prècheurs et, à r'official

de Paris rlc supprécr r'évôque de r,itrge s'il ,e revait |intorrrit l"t" ,ii. üUite.

Ilormans et Schoolmeesters, t. Il, p.40g.
51. {5 âvril {287.

Jcal' irèque dc r,iege, s'al.ric avcc rc duc tra Brabant contre touo,
excepté son père le comtc de !.landrc.

\\'illôms, Van Eeelu, Appendice, p. 14g.

52. {6 àvril .t28r.

..Jean, evêque dc Liègc, s'engirge à payer au rruc de Brabant {0.000 livress'il n'exécute pas les conventions ci_àeÀsus.

. 
Willems, Van Iteclu, Àppendice, p. 18{.

Bormans et Schoolmeesters. t. II, p. nOS.

53. ? aoùt t98i.
l-es chapit.cs de la cathcrhale et des collégiales de Liège d,une part etles uraitrcs, échevins. jurés, conscir et toutc là communauté de r,iège fontensemblc la Paix ditc paia des Clercs,

IJormans e[ Schoolrneestcrs, t. ll, p.40C.
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Paris, V. Retaux, ,lg0t. Ouvrage couronné par I,Instiiuide
France. g fr;

Sainte Clotilde, 6" êdition. paris, Lecoffre, {g00. (Dans Ia
collection Les Suints), { vol. in-{9 de {g2 pases . 2 fr.

Saint Boniface, 3" édition. plris, Lecoffre, {g02. (Dans la
collection Lcs Saints),.t vol. in-12 de {96 pag.es . p fr.

L'Église aux Tournants de I'Histoire, l" édirion sous
presse. Bruxelles, Albert Dervit

Notger de Liège et-ta Civilisation au X" siècle.
liruxelles, Albert llervit; Liège, Louis Demarteau. 2 volumesiu-{2. 1O ir.

Manuel d'histoire de Belgique. Natnur, Lambert-DeRoisin.
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LA CITÉ DE LIÈGE

AU MOYEN.AGE

CFIAPITRE XII

LES LUTTES CONSTITUTIONNELLES DU XIVE SIÈCLE.

On eûrt pu croire qu'entre la démocratie liégeoise
et le prince qui venait de Ia traiter avec une si com-
plaisante indulgence il se fût noué des liens durables.
Il n'en était rien. En réalité, I'attitude prise par
Adolphe de La Marck au début de son règne lui
avait été suggérée par le Chapitre de Saint-Lambert,
allié du parti populaire et promoteur de ses revendi-
cations. C'est sous l'influence du Chapitre également
qu'il avait consenti à l'établissement d'une commune
à Saint-Trond, au grand dépit de I'abbaye (r). Au
surplus, cette ligne de conduite s'imposait. Arrivé
nouvellement dans une ville qui sortait d'une crise
meurtrière, Adolphe, qu'il le voulût ou non, avait
tout intérêt à ménager le parti qui représentait les

(r) Chron. S, Tt,ud, Cont, lil, p. 248 :Anno r3r4 Adolphus epis-
copus et totum capitulum Leodierrse, mediante pecunie summâ, postposito
Dei timore, reclamante et contradicente abbate nostro concesserunt communi-
tatem fieri in opido Sancti Trudonis duraturam perpetue.
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forces vives de la Cité (r). Puis, le secours des Lié-
geois lui était indispensable pour mettre à la raison
les Hutois et leurs alliés féodaux (z). On voit qu'il
agissait à bon escient. Mais dès qu'il fut solidement
établi sur son siège, il ne tarda pas à montrer que
sa politique était tout autre chose que favorable à la
démocratie.

Était-elle, à proprement parler, antidémocratique ?

Non. Il était parfaitement indifférent à Adolphe que
la Cité fût régie par les grands ou par les petits (3),
pourvu qu'elle fût sournise à son autorité et qu'elle
ne s'insurgeât point contre son absolutisme. C'est
ce mot qui résume tous ses principes de gouver-
nement.

Appartenant à cette race énergique et entrepre-
nante des comtes de La Marck, qui devait jouer dans
I'histoire de Liège un rôle si capital et parfois si tra-
gique, Adolphe incarnait en sa personne les qualités
et les défauts de sa famille. C'était un prince à qui
tout manquait de l'évêque, à qui rien ne manquait
du gentilhomme. La vertu que vantent le plus chez
lui les chroniqueurs ecclésiastiques du temps, c'est la
bravoure militaire. Dès le jour de sa joyeuse entrée
à Liège, il avait donné à son peuple un spécimen de
ses talents d'écuyer (4). Plus tard, on le vit, sur les
champs de bataille, distribuer de grands coups,
prendre part, comme un simple soldat, au siège des

châteaux-forts et recevoir sur son bouclier les pierres

(r) Ad captandam omnium benivolentiam Leodiensibus omnia prius fore-
facta indulsit. Chron. S. Trud,. Cont. III, p. 248.

(z) Sperabat enim ejus populi (Leodiensis) adjutorio delicta se posse parri-
cularia facilius vindicare, Hocsem, p. 364,

(3) Henri Pirenne, Eistoire d,e Belgtque, t. II, p. 36.
(4) Hocsem, p. 364.

I
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et les flèches (r). Jamais, dans ses mains, la houlette
du pasteur ne remplaça de temps en temps l'épée, et

cette épée, c'est presque toujours contre ses sujets
qu'elle était tirée. A le voir frapper d'estoc et de

taille, dit un contemporain décrivant un des nom-
breux combats qu'il leur livra, on l'eûtt pris non pour
un prêtre, moins encore pour un évêque, mais pour
Achille ou pour Hector (z). Un tel éloge n'était pas

pour déplaire à un homme qui, au retour de la
guerre civile, instituait dans son diocèse la fête de

saint Georges pour remercier ce saint de I'avoir
aidé à vaincre son peuple (3). Impérieux, hautain,
emporté, au surplus imbr.r de préiugés féodaux, il
prétendait gouverner sa principauté comme ses pères

gouvernaient leurs domaines de Westphalie. Qu'il
pûlt y avoir, dans ce pays dont il était le souverain,
d'autres droits que les siens, c'était une idée qui
n'entrait pas dans son esprit, et que I'expérience elle-
même n'y fit jamais pénétrer. Il faut l'entendre
parler des aspirations de ses sujets à la liberté :

,. C'est un grand malheur, écrit-il au roi de France,
si la race servile des gens du peuple, naturellement
brutale puisqu'elle manque d'ir-rtelligence, rompant
violemment son freitl, se révolte contre son seigneur
légitime et entreprend de gouverner à tort et à

tràvers (4) ». Adolphe était d'ailleurs le contemporain
de I'>hilippe-le-Bel; il avait pu rencontrer, à I'uni-
versité d'Orléans, où vint le prendre la dignité épis-

copale, les légistes qui érigeaient I'absolutisme en

(r) Le même, p. 382.
(z) Le même, p. 396.

(31 Chron. S. Trud,. Cont. lII, p' z5g.

(4) Hocsem, p. 388.
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doctrine politique. Ses attaches de famille, ses ori-
gines intellectuelles, son tempérament personnel et

Jes intérêts de chef d'État s'utlissaient Pour lui faire

épouser les nouvelles théories sur les droits et sur la
mission des princes.

Ceux qui avaient le plus à craindre d'un tel prince,

ce n'étaiènt pas les bourgeois de Liège, c'étaient

surtout ces féodaux dont, depuis dix-huit ans, les

querelles fratricides désolaier-rt le pays. Leur outre-

*i.lut c", leur indiscipline, leur perpétuel rqcours

aux armes, leur affectation d'ignorer le pouvoir
pacificateur de l'évêque, tout devait I'irriter contre

ô,r*. Sans respect pour les vieilles traditions qui
leur donnaient le droit de Suerre privée, il voyait en

eux des perturbateurs insolents, qu'il lui appartena-it

de châtièr er verttr de son haut domaine. Etant le
souverain justicier du pays, il ne voulait pas atten-

dre, lorsqu'il se produisait une infraction à l'ordre
public, qo'il fût saisi par la plainte des intéressés,

àonformément à la coutume barbare. Il revendiquait
le droit dé poursuivre d'office, et, après que le délit
avait été constaté à la suite d'une enquête, d'infliger
un châtiment proportionné à la faute. Cette préten-

tion n'était pui ,rouvelle : nous avons vu Henri de

Gueldre etsàyet vainement de la faire prévaloir en

n53 (r). Mais, depuis lors, les idées avaient marché

et, les légistes aidant, le droit dessinait la courbe

d'une évolution bienfaisante. En frappant, au nom

de la patrie, les hobereaux turbulents retranchés

derrièrâ la Loi Charlemagne, le prince pouvait se

dire qu'il faisait ceuvre de progrès et de civilisation'

(r) V. ci-dessus t. I, P' r84.
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Ce furent donc les féodaux qui reçurent ses pre-
miers coups. Il s'attaqua d'abord aux 'Waroux,

appuyés sur Ie patriciat des villes de Huy. de Dinant
et de Fosse (r). Les Hutois ne manquèrent pas de
faire remarquer qu'on les frappait pour des fautes
beaucoup moins graves que celles des Liégeois, aux-
quels on semblait pardonner lout (z). Les Awans,
naturellement, s'empressèrent de grossir Ies rangs de
I'armée épiscopale : on y remarquait notamment le
chef de leur parti, le châtelain de Waremme et le
remuant Eustache le Franchomme (3). Devant ce

déploiement de forces, les nobles hesbignons ne tar-
dèrent pas à céder; ils abandonnèrent les villes qui
avaient fait cause commune avec eux, et celles-ci
furent obligées, à leur- tour, de signer la paix de
Hansinelle (r 3 ta) (a).

Après ce premier succès obtenu sur les Waroux,
le prince crut pouvoir s'attaquer aux Awans. Ceux-ci
s'étaient singulièrement refroidis à son endroit,
depuis que, devenu le débiteur du riche Henri de
Hermalle, chef du parti Waroux, il lui avait confié
les importantes fonctions de maréchal de la princi-

'pauté (5). Mais bientôt Adolphe devait leur fournir
un motif plus, sérieux de ressentiment. Dans une
réunion des Etats, à laquelle assistèrent les deux

( r ) Warnant, p. z7 t .

(z) Episcopus maiora Iacta Leodiensibus remiserat et pro minoribus volebat

eos (Hoyenses) punire. Warnant p. 27o.

131 Epi."oprt -aguum exercitum congregavit, in quo dominus de Faco-

monte cum suâ rnilitiâ et Wilhelmus castellanus Waremmiae ac dominus
Eustachius dictus Franshons cum pluribus domus de Awans episcopo ser-

viebant. Hocsem, p. 366.

(+) V. letextedecettepaixdansBormans, Orcl,orutances, t. I,p. r49.

(5) Hâc de causâ pars de Awans ab episcopo elongatur, et Pars adversa se

recolligit circa ipsum, Hocsem, p. 37o.
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maîtres de la Cité, il annonça son intention de répri-
mer impitoyablement les attentats à l'ordre public et

de faire régner une justice égale pour tous. Il vou-
lait, disait-il, procéder indistinctement contre tous
les perturbateurs, sans tolérer que les puissants invo-
quassent le bénéfice de la Loi Charlema1îxe. C'était
parler d'or, et I'assemblée toute entière, au dire du
chroniqueur, applaudit avec enthousiasme l'évêque
justicier (r). Ainsi encouragé, Adolphe s'empressa de

passer aux actes, et, par ses ordres, le maréchal de

la principauté se mit à sévir. La première victime
de sa juste sévérité fut Eustache le Franchomme
de Hognoul. Convaincu de brigandage de grand
chemin, il subit la peine capitale (z).

Les Awans, exaspérés, poussèrent les hauts cris et

jurèrent de se venger du prince. Un personnage
équivoque, le mambour Alard de Pesches, qui avait
des ressentiments personnels contre Adolphe (3), se

fit l'ardent promoteur de leur campagne. Bientôt,
grâce à leurs nombreuses relations de parenté à

Liège, les Awans parvinrent à entrainer les bour-
geois de cette ville dans la rébellion. Cette interven-
tion de la Cité en faveur d'une féodalité turbulente
que tout séparait d'elle est bien faite pour surprendre
à prernière vue. Pourquoi la Cité, trahissant le prince

(r) Episcopus partem terrae militum cum caeteris probis viris quos habere

potuit cum rectoribus civitatis ad capitulum convocavit, de quorum omnium
concilio episcopus mamburno praecepit ut indifferenter ex alto dominio
delicta rite probata corrigeret non parcendo diviti seu pauperi etc. Hocsem,

P.37t.
(z) Hocsern, p. 37r.
(3) Sur la nature de ces ressentiments, voir Hocsem, P, 37r. Alard de

Pesches était mambour de la principauté depuis r3rz. (Bormans et School-

meesters, t. III, p. r r5;,
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dont elle a eu tant à se louer, n'est-elle plus à ses

côtés à l'heure où il veut faire régner le droit com-
mun ? Pourquoi rencontrons-nous la démocratie
liégeoise dans le camp des réactionnaires féodaux
qui luttent pour la défense du droit barbare et du
privilège archaique ?

La réponse à cette question ne doit pas être cher-
chée bien loin.

Exaltés par leur récent triomphe sur les grands,
devenus les maîtres de la Cité, après avoir si long-
temps été exclus de toute vie politique, les petits de
Liège n'étaient pas faciles à gouverner, même pour
un prince plus adroit et plus modéré qu'Adolphe de
La Marck. Ils étaient assez portés à se croire invin-
cibles, et à s'attribuer tous les droits de ceux qui ont
la force. Délimiter pacifiquement, et de concert avec
l'évêque, Ies confins de la liberté communale et de
I'autorité princière, c'était une idée aussi étrangère
à leurs conceptions que pouvait l'être à Adolphe celle
d'un régime constitutionnel. D'emblée, ils en étaient
arrivés après le Mal Saint Martin aux prétentions les
plus radicales. A la vérité, on ne peut pas affirmer que
leurs dirigeants aient eu des principes d'une grande
netteté au sujet des questions délicates et complexes
que soulevait la vie publique, et il est permis de
croire que ce sont les événements eux-mêmes qui se

sont chargés d'écrire au jour le jour le programme
politique de la démocratie liégeoise. On ne se trom-
pera pas toutefois si l'on admet que, comme dans les
autres communes, I'idéal vaguement envisagé à Liège
était celui qui, en Allemagne, trouvait son expression
dans ce qu'on appelait une ville libre impériale.
Celle-ci constituait une république municipale qui

I

I

I

\
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(r) V. lcs passages de Hocsem cités page g.

se gouvernait elle-même avec une absolue indépen-
dartce.

Mais il faut dire plus. La liberté, même dans
ces termes presque illimités, ne suffit plus à la ville
de Liège. L'hégémonie morale qu'elle exerce depuis
l22g sur les bonnes villes du pays ne satisfait pas
davantage son ambition : c'est à la souveraineté
qu'elle aspire. Dans le milieu politique dont elle fait
partie, il y a eu jusqu'à présent une autorité suprême :

celle du prince. Elle veut en créer une autre, la
sienne. Non qu'elle se propose de renverser le prince,
ou de lui contester son droit de gouverner la princi-
pauté. Seulement, elle paralyse l'exercice de ce droit
en prétendant I'exercer concurremment avec lui, au
risque de provoquer d'interminables conflits et de
déchaîner l'anarchie en permanence. Un contempo-
rain perspicace I'a fait remarqlrer : la Cité parte
comme si elle était le prince, la Cité usurpe les pré-
rogatives du prince, la Cité oppose son autoriié à
l'autorité du prince (r ). Elle combat I'arbitraire prin-
cier, c'est entendu. Mais elle y substitue son propre
arbitraire. Et la question en débat entre elle tt tri,
ce ne sera pas de savoir quelle sera Ia nature du
gouvernement, ce sera de savoir s'il y aura un maître
ou s'il y en aura deux.

Ainsi s'explique la bizarre constellation politique
qui nous montre la démocratie liégeoise liguée avec
la réactiori féodale contre le pouvoir princier. Si
contradictoires que puissent être les programmes de
ces deux alliés, I'opposition au maître commun est
un lien suffi.samment fort pour maintenir la cohésion
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dans ce groupement hétérogène, où Liège et Huy voi-
sinent avec les Awans et avec le comte de Looz-
Chiny.

L'intervention de la Cité dans le débat entre le
prince et les féodaux revêt ce caractère d'outrecui-
àunce qui fut, dès le premier iour, la marque de

la démôcratie victorieuse. Au maréchal de la prin-
cipauté, qui rte relevait que du souverain, elle enjo-i-

grit a. donner satisfaction à Alard de Pesches et de

venir faire amende honorable à Liège (r). Et comme,
naturellement, le maréchal dédaigna d'obtempérer
à une injonction aussi extravagante, elle se mit à
armer.

Il faut rendre cette justice à Adolphe : à I'outre-

cuidance c1e la Cité, il opposa une longanimité méri-
toire chez un homme de son tempérament et de son

éducation. Il offrit aux Liégeois de déférer ses actes

à I'arbitrage du Chapitre et des pruci'hommes du
pays, promettant de se conformer à leur décision, si

àffl t"i était défavorable. Il leur demanda aussi de

pouvoir s'adresser à eux de vive voix, pour dissiper

ie malentendu qui pouvait exister entre'eux et lui'
Tout fut inutile : les Liégeois, excités par les Awans,
refusèrent de l'écouter, et se portèrent d'emblée aux

pires excès.'Its ne se contentèrent pas de piller la
*.n.. épiscopale; ils proclamèrent u aubains » (c'est-

à-dire privés de leur droit de bourgeoisie) tous ceux

qui, nôbles ou l1on, refusaient de s'associer à leur
..b.llio, (z). Ils allèrent plus loin : par une de ces

(r) Quasi principes terrae marescalco praecipiunt etc Hocsem, p' 372'

(z) Communi consilio quasi ttocd prirlcapes milites et burgenses ac ceteros

sui. p.u"""pti, pu."r" ooi.nt"t albanôs fecerunt quodam genere proscribendi'

Hocscm, p. 372.
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mesures qut sont comme I'explosion soudaine d'une
barbarie mal domptée, ils mirent en quelque sorte à
prix la.tête des partisans de l'évêque, èt plus d,un de
ces. malheureux périt victime de sa fidéliie au prince
légitime. Enfin, ils couronnèrent cette série de vio_
lences par un dernier acte d,illégalité en procla-
mant le comte de Looz-Chiny mambour de là prin-
cipauté (r ).

Adolphe connut alors des jours de véritable dé_
tresse. Tandis que Liège et Huy lui faisaient une
guerre acharnée, les autres bonnes villes lui fer_
maient leurs portes et refusaient de venir à son aide.
Le seul refuge qui lui restait pour sa propre personne
et pour ses soldats, c'étaient ses châteaux_fôrts, tels
que Bouillon, Moha, Franchimont, ou encore celui
de Logne, qui fut rnis à sa disposition par I'abbé de
Stavelot. Nous le retrouvons finalemert à Léau, .,.r.
les terres de son allié re duc de Brabant. Ir rui failut
transporter le Chapitre de Saint_Lambert à Namur,
c'est-à-dire en terre étra,gère, pendanr qu,il assignaii
Dinant comme retraite à l,olicialite èt uu* àu..
inférieures. Mais ici encore, un mécompte I'atten_
dait. Il y avait treize ans que le chapitre était |ailié
du parti populaire; mis .., d...r.Ë d" rompre les
liens qui Ies rattachaient aux petits, un grand nàmbre
de ses membres ne put pu. i'y décider et refusa de
quitter Liège.

. Les_ péripéties de la lutte sont peu colllues : Ies
chroniqueurs ne relatent que l; destruction du
château de Hermalle par lês Liégeois, er le siège

(r) Hocsem, p 37r. ll succédait dans cet office à Alard de pesches, qui,
probablement, 1' avait renoncé pour cause de maladie inctpiens aegrotàre,
écrit Hocsem p, 37r),
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infructueux de celui de Moha par les Hutois. Pen-
dant ce temps, l'évêque faisait la guérilla, brûlait
des maisons et des moulins. La lutte se poursuivit
au cours d'une année désolée par la famine et par la
peste; ce fut l'intervention du Chapitre qui amena
finalement la paix. Signée Ie 18 jurn 1316, la Paix
de Fexhe est le document le plus célèbre de l'histoire
du pays de Liège, otr elle prend la même place que
la Magna charta dans I'histoire d'Angleterre, que la
charte de Cortenberg dans l'histoire du Brabant. Il
y a même lieu de remarquer que la charte de Cor-
tenberg, émise en r3rz, a formulé quatre ans avant
la paix de Fexhe les grands principes que va consa-
crer celle-ci. La parenté entre les deux actes est in-
contestable, et elle offre une des nombreuses preuves
de I'entrecours des peuples dans le domaine pacifique
de la civilisation. La Paix de Fexhe devint pour la
principauté entière ce qu'était pour la Cité la charte
de rzoS : la pierre angulaire de son droit public.
Les Liégeois ne cessèrent de Ia con-sidérer comme le
palladium de leurs libertés, et tous les partis à tour
de rôle, pendant les siècles suivants, en invoquèrent
les clauses comme de véritables principes de droit
constitutionnel (r).

L'immense portée de Ia Paix de Fexhe tient tout
entière dans deux dispositions essentielles. L'une de
celles-ci veut que le pouvoir législatif appartienne au
sens du lrays, c'est-à-dire aux trois Etats régulière-
ment assemblés. ,. Se en alcuns cas la Ioy et [e cous-
turnes de pays sont trop larges ou trop roides ou
trop estroites, che doit estre atempreit en temps et en

(r) Do temps de Hocsem, urr exemplaire en était suspendu dans la salle
des séances capitulaires, V. Elocsem, p. 375, faussement paginêe 383.

_aI
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lieu par le sens de pays " (r). Cet article, dont il
semble difficile d'exagérer la valeur, faisait du pays
de Liège, dès le XIV" siècle, un état parlementaire
et représentatif.

L'autre disposition n'a pas une moindre impor-
tance au point de vue des libertés publiques. Elle
veut que << cascuns soit meneis et traities par loy et
par jugement des esqueuins ou d'ommes, solonc ce que

a cascun et à cas afierat, et nient attltrement (z).
A vrai dire, I'article reconnaissait le droit du

prince de punir en vertu de son haut domaine cer-
taines infractions partic:ulièrement graves à la paix
publique, mais ces cas étaient fort rares et ne pou-
vaient en rien altérer le caractère de Ia stipulation
qu'on vient de lire. Pour les Liégeois, aucun de
leurs nombreux privilèges n'avait la valeur de celui-
ci; aussi les bonnes villes de Saint-Trond, Maestricht,

- Hry et Fosse se firent-elles donner un acte complé-
- mentaire de la paix de Fexhe, daté du même jour et

déclarant en termes exprès, pour les bourgeois de
chacune d'elles, qu'ils seront menés par loi et par
jugement (3).

On devine, en lisant à la distance de six siècles les
pages historiques oir cette précieuse garantie de la
liberté civile reparaît avec l'expressive monotonie
d'une formule liturgique, l'état d'esprit des hommes
qui I'y ont fait inscrire. Il leur semblait que la liberté
ne datait vraiment que du iour où un texte formel la
mettait à I'abri des dangers dont elle était menacée
par l'arbitraire princier.

(r) Paix de Fexhe, art. tt dans Bormans, Ordonnances, t. I, p. t57.
(z) Paix de Fexhe, art. z, p. r55.Cf, laCharte de Cortenberg: à loi et à sentence,

(3) Bormans, Ord,onnances, t, I, p. 158,

a
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Mais il ne suffisait pas, pour cela, d'avoir inscrit
le principe dans le texte de l'accord : il fallait créer

' une sanction efficace. t,es Liégeois s'en rendaient
bien compte : déjà et t2gL, la Paix de Huy avait
envisagé le cas où le prince ne voudrait pas « mener
le païs par droit et par loi " et elle avait décidé

' qu'alors le Chapitre devait « estre devers celui cui
on nierait droit et loi " (r). C'était quelque chose,
puisque le Chapitre était en quelque sorte le co-
seigneur du pays et pouvait être utilement employé
comme contre-poids de la toute-puissance princière.
'I'outefois, cette déclaration ne sortait pas encore des
généralités vagues et irnprécises : rien ne promettait
que le Chapitre serait disposé à remplir sa mission,
ni qu'il s'en acquitterait à la satisfaction du public.
Il n-ranquait donc toujours une formule légale réglant
la manière dont devait se produire I'intervention du
Chapitre. Ici encore, les Brabançons donnaient aux
Liégeois un exemple à suivre : ils avaient créé, par
le Conseil de Cortenberg, I'institution chargée de
réprimer les abus de pouvoir des officiers du duc,
et, le cas échéant, de proclamer le refus de service
si le grief n'était pas redressé.

Les Liégeois ne suivirent les Brabançons que de
loin dans la voie des garanties constitutionnelles, et
voici comment ils les entendirent :

Le prince s'engageait à faire jurer par tous ses

officiers, dès leur entrée en charge, qu'ils mèneraient
chacun « pâr droit et par jugem€ht ». Si l'un d'eux
enfreignait ce serment, il était tenu de dédommager
la partie lésée, et Ie prince le punissait selon Ia gra-

(r) Bormans et Schoolmeesters, t. 11, p.2o7; cf. E. Poullet, Etstoire
natiotmle, ze édition, t. II, p. z4r.
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vité du cas. Le prince tardait-il plus de quinze jours

à remplir ce devoir, le Chapitre avait pour mission de .
l'en requérir. Et si, dans la seconde quinzaine, il ne

s'était pas exécuté, le Chapitre, uni au pays. devait I'y
contraindre ,. de la meilleure manière qu'il pouvait ",
c'est-à-dire que par Iettres ouvertes il mandait à tous

les juges du payJ de cesser de rendre la iustice jusqu'à '

ce que le grief du public efit été redressé (r).
Telles furent les conquêtes de la liberté en 1316.

Nul n'en contestera le mérite principal à la Cité.

Comme en r22g, comme en t253, comûIe eî 127r,

comme dans toutes les circonstances décisives, en

un mot, c'est elle qui avait pris l'initiative de la
résistance et qui avait dirigé Ie mouvement' Alors
que toutes les bonnes villes, Huy exceptée, s'étaient
contentées cette fois de fermer leurs portes au prince
et s'étaient confinées dans une espèce de neutralité,
Liège apparaissait de plus en plus comme le centre
nerveux où I'on pensait et prévoyait pour le reste du
pays. Là est le grand intérêt que présente désormais
son histoire. Elle n'est pas seulement un organisme
politique vivant de sa vie propre, comme toute
autre commune; elle fait participer à sa vie la nation
entière. Les bonnes villes seront la clientèle de la
Cité. Jusqu'alors, elles se bornaient i vsnil « en

recharge , auprès des échevins liégeois. Désormais,
c'est dans toutes les circonstances mémorables de la
vie publique qu'elles s'habitueront à venir u à chef

desens"àLiège.

(r) Cest le droit de résistance passhse, Henaux' t. I, p. 355, n'y a rien

compris : « Ainsi, écrit-il, aux termes de la Paix de Fexhe, l,'insurectton
er.trait, comme é|,ément conseroateur, dans l,a constttTttiolx cl,tr' pays. » ll
o'est pas nécessaire de réfuter une erreur aussi grossière.
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La Paix de Fexhe ne fut cependant, à l'origine,
qu'une trève. Pas plus que la Grande Charte d'An-
gleterre, elle n'avait mis fin, d'un seul coup, au
régime de l'arbitraire (r). Il ne paraît pas que rous

(r) Hocsem n'est pas un admirateur de la Paix de Fexhe : il n'y voit que
contradiction er incohérence. Chacune des deux parties contractantes, à l'en-
tendre, a laissé l'autre y inscrire ce qui lui plaisait, et cela parce qu'on voulait
en finir à tout prix. Dire d'une part que chacun sera mené par Ioi et juge-
ment, etr de l'autre, que l'évêque corrigera les méfaits en vertu de son haut
domaine, c'est, selon Hocsem, dire blanc et noir : chaque fois qu'on aura à
se plaindre d'un plus pnissant que soi, on demandera qu'il soit puni en vertu
du haut dcmaine; le coupable, au contrairei voudra étre mené par loi et par
jugement, et ainsi, de part et d'autre, on invoquera la même charte en sens
opposé. Tel est le jugement de Hocsem : c'est celui d'un contemporain qui
connaît, par expérience, Ies résultats de la Paix de Fexhe, et qui est d,ailleurs
un observateur intelligent et perspicace, Henaux, qui n'èst rien moins que
tout cela, se permet de faire à ce sujet la leçon à l{ocsem et à tous ceux qui
s'en rapportent à lui : « De bénévoles lecteurs de Hocsem, tant anciens que
modernes, ont accueilli cette puérile critique. Y a+-il, en effet, rien de plus
clair, de plus logique, que cette disposition de la Paix de Fcxhe qui charge
Iêvêque de la viudicte publique, mais à condition de déférer aux tribunaux les
personnes arrêtées?>r (Henaux, I, p. 354, note). C'est la cririque de Henaux qui
est puérile, et elle montre qu'il n'a rien compris à la question, comme l'établit
M, de Borman, t, I, p. r2t, note. La Paix veut que clracun soit mené parloi
et par iugement, sauf uu petit nombre de cas réservés à I'a,ltunt d,ominium
du prince; l,oi et jttgement et haut d,omadtze s'opposent donc entre eux
comme deux iuridictions différentes, ce dont Henaux n'a pas I'air de se dou-
ter. Mais la question était de savoir si les cas réservés à I'al,htm clominium
étaient par là même soustraits à Ia connaissance des tribunaux ordinalres, et
c'est de ne l'avoir pas nettement tranchée que Hocsem blâme la paix de
Fexhe.

Il faut reconnaitre que ce reproche est fondé, mais il faut aiouter que toute
Ia Paix de Fexhe ne tient pas dans le seul arricle incriminé par Hocsem, et
que ce grief ne l'empêche pas de garder la valeur d'une vraie charte conititu-
tionnelle. Je ne saurais donc accorder à M. Pirenne, (t. II, p. 37) qu,elle fut
(( un compromis ambigu qui, voulant sarisfaire à la fois le prince er les villes,
ne tranchait rien ». En réalité, elle tranchait pour des siêcles les deux prin-
cipales questions de droit public soulevées à Liège. Les Liégeois ne s,y sont
pas trornpés : à leurs yeux, la Paix de Fexhe a été pour la principauté ce que
la charte de rzo8 a été pour la Cité : la source des tlroits les plus précieux
du citoyen. Et M. Pirenne n'a pas laissê de le reconnaître lui-même. « La
Paix de F-exhe, êcrit-il plus loin (p. 4o), devait êre Ie point de départ de la
constitution du pays ». Cela nous met d'accord.
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les officiers du prince aient pris au sérieux les ora-
cles de la volonté nationale, malgré l'expression si
impérative qui venait de lui être donnée. Du moins,
'dès r324, nous entendons de nouvelles récrimina-
tions : le prince, disait-on, ne respectait pas le traité,
et le laissait violer impunément par ses agents.

Ces mésintelligences retentissaient jusqu'en cour de
Rome, où I'on savait gré à Adolphe de ses offres de
service contre Louis de Bavière (r). Le pape, plein
de sollicitude pour les intérêts d'un prélat qui était
un de ses appuis, intervint lui-même auprès des
Liégeois pour leur recommander en termes pressants
de rester unis avec leur évêque (z). Mais les griefs
subsistaient et, finalement, à la requête de Thierry
d'Orgeo, qui se plaignait d'avoir été « mené sans
jugement et hors loi , par le mambour de l'évêché,
le Chapitre fit usage de la prérogative redoutable que
Iui conférait la Paix de Fexhe : il requit le mambour
de faire droit et, les deux quinzaines de rigueur
s'étant écoulées sans qu'il eût obtenu satisfaction, il
proclama la suspension de la justice dans tout le pays
(ro aott r3z9) (3).

Cette fois, la résistance au prince prenait un carac-
tère nouveau : elle devenait I'accomplissement d'un
devoir national, I'exécution d'un engagement solen-
nel pris sous la foi des serments. Tout le pays fut
bientôt debout, groupé autour du Chapitre qui était
Ie gardien du droit, et de la Cité qui s'en faisait le
vengeur. .Car, aussitôt après l'édit du Chapitre, la

(r) V. A. Fayen, Lettres d,e Jean XXII, t. I, p, 485, no r312.
(z) Le même, t. I, p. 487, no r3rg.
(3) V. le texte de l'acte dans Jean d'Ouremeuse, t. VI, p. 277 i c|, Henaux,

t. I, p.36o, note.
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Cité avait reconstitué la ligue des bonnes villes. Dans
de pareilles conditions, il ne restait plus au prince
qu'à composer (r).

Cette fois, le Sezs du pays fit un pas de plus. Soit
qu'il n'eût pas confiance dans le zèle du Chapitre,
soit plutôt que I'expérience lui eût fait reconnaître
la difÊculté de mettre ce corps en mouvement, il
1tmagina de créer un organisme spécial pour stimuler
son activité. Ce fut la commission des Vingt, dont
quatre membres étaient choisis par le prince, quatre
par le Chapitre, quatre par les chevaliers, quatre
par la Cité, et deux par chacune des bonnes villes de
Huy et de Dinant. La commission se mit à l'æuvre
sans retard et élabora un acte contenant les mesures
exécutoires. Celles-ci atteignaient le prince en pleine
poitrine.

Aux termes de la Lettre des Yingt (z), I'homme qui
(r) Hocsem, p. 379, est muet sur ces événements. Warnant, p. 285, écrit:

Deinde civitas imponit episcopo quod non regebat patriam sicut decebat, et
quod absque lege et judicio episcopatus vexabatur ab ejus justiciis. Attraxerat
autem civitas pro parte suâ quasi totam patriam,

(z) V. le texte de la Lettre des Vingt (Jean d'Outremeuse,Vl,277), Hocsem,
p. 379, en mentionnant ce document. ajoute qu'il énervait la juridiction du
prince ; continebat erint inter cætera quod sea laici per patrid,rn el,igantur
coram quibus, si quis sentiret se per ep?scoputn oraùattmx, suam proponel"et
quaestionent, et quicquicl il,li di.ctarent episcopus facere teneretur. Et sic
oportuisset elttscopum coram subditis suis tanquam suts superioribus l,iti-
gasse,principatu ad tubditos d,elegato. Or, il n'y a rien de pareil dansla Lettre
des Vingt telle qu'elle nous est conservée.

Certains historiens liégeois, comme Fisen, II,66 et Henaux, t. I, p. 367, n'ont
pas remarqué la difficulté et combinent les textes contradictoires dela Lettre
et de Hocsem; d'autres, comme Foullon, t. I, p. 396, Polain, t. II, p, rrr et
Daris, t. ll,p. 4zz, la constatent, le premier sans en tirer aucune conclusion,
le second en supposant que c'est la clause citée par Hocsem qui fut repoussée
par l'évêque, le troisième en se demandant « si elle rfa pas été retranchée
par les Etats », hlpothèse qui laisse subsisterla difficulté et l'aggrave même,
car si les Etats ont biffé la clause qui choquait l'évêque, comment expliquer
que celui-ci ait persisté dans son opposition ?

En réalité, la solution du petit problème est des plus simples : Hocsem,

t
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avait à se plaindre réclamait d'abord auprès de
I'officier er1 cause, puis, si celui-ci lui refusait satis-
faction, auprès des échevins du lieu. Cette démarche
restait-elle infructueuse, il s'adressait alors au maïeur
et aux deux maîtres de Liège, de Huy ou de Dinant,
qui devaient saisir de l'affaire le Chapitre de Saint-
Lambert. Celui-ci requérait le prince de faire droit,
et, si quinze jours s'étaient écoulés sans résultat, il
faisait suspendre I'exercice de la justice. Que si le
prince laissait s'écouler un mois sans redresser le
grief, alors, disait I'acte en termes d'une concision
énergique, ,, le paiis veiroit coment ons poroit le
sangneur destrandre (r) ". Cette disposition, à vrai
dire, était rigoureusement conforme à I'esprit de la
Paix de Fexhe, et elle respectait la prérogative du
Chapitre; seulement, en attribuant un rôle des plus
accentués aux magistrats des trois villes, elle le
réduisait au rôle d'instrument passif de ces derniers.
C'était ceux-ci, désormais, qui jouaient le rôle actif
dans la répression des abus; les tréfonciers n'inter-
venaient plus qu'à leur requête,. et la prépondérance
des communes ou du Tiers Etat sur I'ordre pri-

qui cite de mémoire, a été distrait, et a mal rendu une disposition de la
charte où il est effectivement parlé de six laïques. « Aprês, il est accordeit
que nuls noveals esquevins des dites trois bonnes vilhes ne soit recheus s'il
n'a six hommes dignes de foid qui iurent après li qu'ilh tinent qu'il a fait
bon seriment », p. :83). C'est ce qu'a parfaitement démontré A. Wohlwill
(Die Anfcinge d,er l,and.stcindis,,hen Verfassung im Btstum Lattich, p. r85).
auquel adhère M. de Borman, l, p. 116. note 7. La rectification a de I'im-
pôrtance au point de vue de 1'histoire constitutionnelle du pays : l'oppo-
sition du prince, qui se serait justifiée s'il s'était agi de résister à l'établis-
sement d'un tribunal de six laiques, perdait presque toute raison d'être dès

qu'il ne s'agissait plus que de la Lettre d,es Virzgt telle que nous l'avons
conservêe.

(r) V. letexte de l'acte dans Jean d'Outremeuse, t. VI, p.277, dans Rai-
kem et Polain, t. l, p. 488 et dans Bormats, Ord,onnances, t, I, p, r73,
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maire s'annonçait en trait irrécusables dans l'acte

de r3z4 (r).
De tous les articles de la Paix de Fexhe' aucun

n'était plus odieux à Adolphe de La Marck que

celui qu1 visait ses abus de pouvoir. En renforcer les

dispositions, c'était raviver dans sotl cæur la colère

avËc laquelle il avait subi l'æuvre de t3r6. Cette fois,

ses sentiments I'emportèrent : il refusa avec indigna-

tion de signer la Lettre des Vittgt.
Peu de temps après, la Cité était de nouveau en

guerre arrec le prince. Elle s'opposait à l'exercice de

Ioute juridiction épiscopale et défendait au maïeur

d'exercer ses fonctions dans la ville. De son côté, le

prince transportait son officialité et les autres cours

àrchidiaco.ràl"t à Huy (zo décembre l3z4) et lançait

l'interdit contre la Cité (r4 février û25) (z)'
Faut-il croire, comme le disent des sources d'ail-

leurs obscures et mal informées, que c'est le refus

de signer la Lettre des Ying.t qui a déchaîné la reprise

des Éostilités (3)? Rien n'èst moins vraisemblable'
Bien avant la suspension de la justice par ordre du

Chapitre, il y avàit eu, entre les prétentions de la
Cité et I'autôrité du prince, des rencontres et des

heurts de toute nature qui ont été la vraie cause du

conflit. Nous sommes en mesure de pouvoir affirmer
ceci de la manière la plus positive' En effet, dans la

lettre qui fulmine I'interdit et qui est en même

(r) C'estce qu'a bien vu E. Poullet, Eistoire politique nationale'ze édi'

tion, t. II, p. t4z.

1r1 Ho".à*, p' 38o I Warnant, p, 286; Clton' S-' Trud' hntitt' III' p' 255 ;

(ces deux derniàrs copient Hocsem); Levold, p' 399'

(3) Hocsem, p, 379: Et quia episcopus hanc (ordinationem) noluit sigillare'

irrà, ipru* 
"a.iui,"i.rn 

di.co.di' renovatur, etc' On a vu ci-dessus combien

les souvenirs de Hocsem, relativement à I'incident des Vingt' soot confus'

)
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temps u11 véhément réquisitoire contre la Cité,
Adolphe a pris soin de nous faire connaître ses griefs.

Sans omettre les violences contre les personnes et les

biens des ecclésiastiques, il ramène à quatre points
principaux les attentats des Liégeois contre son auto-
rité. La Cité s'emparait des aisances communales,
qui n'appartenaient qu'à lui; elle se permettait de
faire des statuts sans son consentement, cofiIme si elle
avait eu le pouvoir législatif ; elle s'arrogeait le droit
d'avoir une prison et allait même iusqu'à y enfermer
des clercs, pendant que d'autre part elle ouvrait de

force les prisons d'Adolphe et mettait en liberté les

malfaiteurs. Enfin, elle donnait la bourgeoisie afto-
raine à des gens qui ue demeuraient pas dans ses

murs, et qui se réclamaient de leur qualité de citains
pour se dérober à la iuridiction du prince.

A ces quatre griefs d'ordre constitutionnel s'en

ajoutaient d'aures. Les Liégeois entravaient la juri-
diction du tribur-ral de la Paix; ils voulaient muni-
cipaliser I'hospice de Saint-Chrislophe comme ils
avaient fait de celui de Cornillon ; ils accordaient
leur protection aux usuriers contre la sévère justi'ce

du prévôt de Saint-Lambert (r).
Le précieux document que nous venons d'analyser

ne permet pas de s'y tromPer : ce n'est pas une
dissidence au sujet de la Lettre des Vingt, laquelle
n'est pas même mentiounée, ce sont les prétentions
opposées du prince et de la Cité sur toute l'étendue
des confins de Ieurs droits respectifs qui ont fait
éclater le nouveau conflit. I-a Iutte, il faut le répéter,
sera non enre I'autorité et la liberté, mais entre

(r) V. l'acte d'Adolphe de La Marck, en date du r4 février 1325, dans

Jean d'Outremeuse, t. VI, P. 632,
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deux souverainetés rivales, l'une légale et I'autre

révolutionnaire. Et jamais entre elles Ia question ne

fut posée avec plus de netteté et plus d'ampleur qu'au

co.rir de cette guerre acharnée qui dura quatre

années, et qui mit en æuvre les forces vives des

deux partis. Liège connaitra encore d'autres querelles

intestines, et même de plus sanglantes; elle n'en

connaîtra pas dont I'intérêt soit aussi vif. Les plus

importants problèmes constitutionnels sont en cause,

et ieur soluiion dépend de l'issue qu'auront les hosti-

lités. Liège deviendra-t-elle une ville libre impériale

ou conti;uera-t-elle de reconnaître l'autorité du

prince-évêque? Telle est la question à laquelle les

èvénements allaient se charger de répondre.

De part et d'autre on recourut aux mesures

extrêmès. Non content de l'interdit ieté sur Ia Cité,

Adolphe excommunia les maîtres et les membres

du Conseil (r) Mais les Liégeois ne tinrent aucun

compte de l'interdit. Ils chassèrent les curés qui

l'obùrvaient, s'emparèrent de leurs biens, firent
venir cles prêtres étrangers qui administrèrent les

sacrements aux citains et qui enterrèrent leurs

morts en terre bénite (z). Le maître plébéien, Jean

Hanoset, déploya un zèle particulier dans cette beso-

gne de fossoyeur, qui lui valut de la part du clergé

le sobriquet ironique de nouveau Tobie(3)' Les

Liégeois allèrent plus loin. Ils revinrent au proiet

(r) C'est ce qu'on voit Par la lettre de Jean XXII citée EaBe 24: episcopus

in Éagistros gub".rutot.a et iuratos excommunicationis - - - sententias

promulgarit.
(z) Hoisem, p' 3So; Chron. S. Trud, Cot'ttit't',111, p' 255'

ili p", allusion au livre de Tobie, I, zo : Esurientes alebat nuJisque

veàtim.nta praebebat, et mortuis atgue occisis sepulturam sollicitus exhibebat'

t
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formulé dans la Letlre des Yingl et voulurent con-
traindre le Chapitre à la signer.

,, Pendant tout le carême , é,crit le tréfoncier
Hocsem, on nous harcela pour nous faire signer la
Lettre. A la fin, comme nous étions un jour en séance

capitulaire, les maîtres de la Cité y pénétrèrent,
exigeant qu'en leur présence chacun de nous for-
mulât sa manière de voir à ce sujet. Un petit nombre
des nôtres était oe connivence avec eux. Pour moi,
devant un pareil acte de pression, ie voulus me retirer,
mais le maître Hanoset, qui était d'ailleurs de mes
amis, se campa devant moi et me barra le passage.

Je me procurai les clefs du claustrier et sortis par
la poterne: pour ne pas revenir à Liège pendant
cinq ans (r) ,.

La plupart des collègues de Hocsem, comme lui,
se dérobèrent par la fuite aux sommations de la (lité.
Pendant ce temps, les séditieux employaient vis-à-vis
des échevins les nrêmes violences pour les amener
à déclarer que Ies aisances communales apparte-
naient à la Cité. L'échevinage ne déploya pas autant
de fermeté que les tréfonciers : cédant à la force,
il consentit, par I'acte du lo septembre 1325, à

déclarer que les ponts, mltrs, fossés et aisances de
Liège étaient la propriété exclusive de la Cité, qui
avait le droit d'en faire son profit. Il fit une décla-
ration plus étonnante erlcore, si l'on pense qu'elle
lui était imposée par les citains : c'est que le prince
n'avait dans Ia Cité d'autre droit que celui qu'il
tenait de la Loi Charlema7ne, c'est-à-dire du vieux
droit barbare (z). On ne saurait trouver une preuve

(r) Hocsem, p. 38o.
(z) L'acte, connu sous le nom de Lettre aun assailles, est du to sePtem'
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plus frappante du caractère excessif des revendica-

iion. .o.ttmunales. Par crainte de I'arbitraire du

prince, les bourgeois de Liège protestaient contre le
plus salutaire des progrès; par haine de l'absolu-

ii.-", ils demandaient le retour à la barbarie'
Adolphe, de son côté, tenait bon et pressait l'exode

de toui les collèges ecclésiastiques de la Cité' Le

8 octobre û25, le Chapitre de Saint-Lambert rece-

vait I'ordre de rejoindre à Huy les diverses cours

diocésaines (r)r dix jours après, la même inionction
était faite aux chapitres des églises secondaires (z)

La lenteur et la mauvaise grâce que les tréfonciers
mirent à obéir sont un indice significatif des sym-

pathies que la caLlse populaire gardait dans leurs

iungt (3). Un tiers clu Chapitre de Saint-Lambert lia
résùument ses clestinées à celles des bourgeois; il

bre r3z5; on le trouve dans de Borman, t. l, p. 452' 11 est manifestement

extorqué. ro Il est en contradiction flagrante avec l'attitude ordinaire de

I'échevinage, corps animé d'un esprit conservateur hostile aux innovations

de la Citê1t défenseur, en principe, de la tradirion dont il a la garde' zo Il
est, d'autre Part, le pendant de l'acte que la Cité - nous le savons par

Hocsem, p. 38o - voulut extorquer au Chapitre de Saint-Lambert. mais

sans y réussir. 3o D'ailleurs, la paix de Flône (rer iuin r33o) le déclare for'

mellement z ltem nous tl,isons et prononchons que l'a let're que cil' de la

Citeit al tens tle la gtterre ont estorse' si qu,e li sires dist, des eschetstns d'e

Liège, qud fait w,àntton d,es d,its werdssauæ et aisemenches. soit nul'le'

(Boimans et Schoolmeesters, t, IV, p. 3++). Cf' Rausin, Leoclù''m' P' 442'

H"nur* (t. I, p. 372, note) ne peut naturellement reconnaître cela' Selon lui,

c'est la Cité qui èmer la Lettre auæ TssqiLles, et qui proclame fièrement
« que de toute antiquité, elle a étê maîtresse d'elle-même »' Henaux ne

crJyait vraiment pas si bien dire. C'est la Cité, en effet' qui parle dans la

Leitre, puisque c'àst elle gui l'a extorquée' et Ie comique de la méprise de

Henaux saute aux Yeux.
(r) Bormans et Schoolmeesters, t. III, p. z8o.

(z) L'acte se trouve sans date dans Hocsem, p. 382, et avec celle du

r8'octobre r3z6 dans Jean d'Outremeuse, t. VI, p. 298, où il faut lire r3z5'

(3) Hocsem, après avoir reproduit Ia lettre d'Adolphe, va iusqu'à êcrire :

Hae tamen litteræ recipiuntur in vanum,
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I

resta à Liège et continua de sc comporter comme
constituant le Chapitre à lui seul (r).

Finalemenr, les hostilirés eclatèrent. Déjà, vers le
rer octobre, les troupes du prince et celles des villes
s'étaient trouvées en présence dans la plaine de
Crisnée et allaient en venir aux mains, lorsque
I'attirude équivoque de Jean I'Aveugle, qui était Ià
comme allié d'Adolphe de La Marck, conrraignit
celui-ci à se retirer (z). Il reprir la campagne dàns
les premières semaines de r 326, appuyè èerte fois
sur le^concours plus sûr du comre t-ôùis ae Looz(3).
Le 4 février, les milices liégeoises, qui étaient u.noé.
pour détruire le château de Momalle appartenant
au maréchel du prince, tombèrent sur la formidable
armée des alliés er n'échappèrent à un désastre
qu'en traitant (4). Une commission arbitrale, à la
tête de laquelle le pape plaça I'abbé de Saint_Nicaise
de Reims, fut nommée par les deux parlies : elle finit
par élaborer le Compromis de Wlhogne (5 juin).

Cet acte important marque un sincère effort, iino.,

(r) v. les trois lettres d'Adolphe de La Marck, ra rre du g octobre r3z5
(per favorem quorumdam canonicorurn Leodiensium) Bormans et school-
mcesters,t. III, p. z8o; l,autre non darée (r325), dans l{ocsem, p.3g3, disant
qae major et sanior pars totius captturi s'esr transférée à Huyl ia 3e de r3zg,
au pape (AEEB, t, XV, p. rz), et le témoignage de llocsem, p. 3go, sur la
connivence de quelques membres du Chapitre avec la Cité 

'lquibusdum 
d,e

nostris i?z hoc consentientibus, pa,c,is tarne??,. En6n, la Ëtt.e du pape
J.ean XXII, datée d'Avignon le 3r juillet r3z7 : ma.ior et sanior pars,-imo
duae partes et amplius canonicorum 

- 
_ ad irædictam viliam Hoy

v..toute l'affaire exposée en détail dans ra lettre ci-dessns citée de Jean xxtt.
_ 

(z) Hocsem, p. 38r.'Warnanr ne parle pas de cet épisode. La Chronique de
saint .T'rond, p' 256, dit que re châtelain de waremme se réconcilia avec
l'évêque à Crisnée,

(3) Acte du ler mars 13:6 dans Bormans et Schoolmeesters, t. III, p, 327. .;
(4) Vy'arnant, pp. 289-29o. 

I I
r1

{§s§t
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pour concilier les prétentions rivales du prince et de
la Cité, du moins pour les départager au moyen d'un
ensemble de mesures transactionnelles (r). Il donna
satisfaction à Adolphe en lui reconnaissani le clroit
exclusif d'avoir une prison, et à la Cité en consentant
à ce qu'elle se donnât librernent des statuts, sauf à
les faire ratifier par le prince (z). Pour ce qui con-
cernait les afforains, il accorda à la Cité qu'il y en
eût, et au prince qu'ils fussent tenus à résider la
moitié de I'année. Enfin, qllant à la question des
aisancei, il en chargea une commission nommée
moitié par le prince et moitié par la Cité, avec I'abbé
de Saint-Nicaise comme " deseurtrain ,.

En outre, l'article qui consacrait Ie droit de la
Cite de faire des sratuts recevait une sanction par la
création d'un tribunal de z4 membres, que le prince
choisissait dans les six vinâves parmi les jurés et
gouverneurs, moitié grands et moitié petits. Ce
tribunal connaissait de toutes Ies infractions aux
statuts et jugeait parallèlement au tribunal des éche-
vins : on pouvait porter sa cause indiftéremment
devant l'un ou I'autre, mais une fois qu'on avait fait
choix d'une juridiction, on devait s'y tenir (3).

(r) En voir le texte dans Bormans, Orrlonnances, t. l, p, r77 et dans Bor-
mans et Schoolmeesrers, t. III, p, zg5.

(z) « Promirement, quant au point delle justiche de I-iège, est aviseit que
boins status soient fais par le Citeir de Liège, à durer quinze ans, - - - et
que ches status sôient présentés à monsaingneur de Liège et par ii examineis
et, se mestier est, corrigiez et amendeis pâr son conseilhe et la Citeit - -- )),

Bormans, Ordonnatæes, t. I, p. r77, art, r.
Daris, t. II, p. 433 : « Des statuts criminels et autres pourront être faits par

la Cité, mais ils devrcnr être examinés et approuvés par le prince, par sor
conseil et par celui de la Cité ». On ne saurait traduire d'une manière plus
inexacte un passage parfaitement clair.

(5) M. Pirenne, Eistoire d,e la constitutdon de la ail,le d,e Dinant au;lrôW

I
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Le croirait-on? Le Compromis de Wihogne, qui
nous apparaît comme la consécration d'importantes
conquêtes réalisées par la liberté communale, ne
parut pas suffisant aux arbitres liégeois, qui re{usèrent
de I'accepter. L'abbé de Saint-Nicaise aurait eu, aux
termes de la convention, Ie droit de le rendre obli-
gatoire en l'approuvant, mais, à ce qu'il paraît, il
avait promis aux Liégeois de ne pas le faire malgré
eux, et c'est ainsi que ce grand travail resta infruc-
tueux (r). t,e pape, il est vrai, confirma lui-même
l'acte auquel son délégué n'avait pas osé mettre son
sceau (z), mais il ne paraît pas que les Liégeois aient
déiléré à la volonté du souverain pontife : ils se trou-
vaient dans la situation singulière et peu honorable
de trahir leur parole, de violer le droit des gens et

d'être en conflit avec le Saint-Siège.
Les hostilités reprirent donc de plus belle, et se

prolongèrent pendant les années 13z6 et r3z7 jusqu'à
l'automne de 1328. Pendant plus de trois ans, de
par la volonté de la ville de Liège, les horreurs de

la guerre s'abattirent sur les fertiles campagnes
hesbignonnes. L'acharnement dont fait preuve la
Cité est le plus instructif de tous les témoignages que

moyen-û,ge, p.47, note t, se persuade que 1a paix (compromis) de Wihogne
<< eûclut fi»'mellement l.es éclteoûts d'u Conseil d,e Liège ». Nonl il ne s'agit

pas ici du Conseil, mais de z4 iugts qui sont choisis parmi les jurés et gou-

verneurs de Liège tant grands que petits, hors mis les écheodrrs d,e L'iège,

et cela se comprend, puisqu'il s'agit précisément de créer uu tribunal de la
Cité iugeant parallêlement à celui des échevins.

(r) Hocsem, p. 384.

Veut-on savoir comment ce passage de Hocsem est interprété par Henaux,
t. I, p. 376 : « Le légat du pape lui-même trouva les prétentions de 1'évêque

tellement exorbitantes qu'il n'osa point en prendre la défense ». Henaux se

moque visiblement de ses lecteurs.
(z) Ordinatio tamen Per papam fuit postmodum conûrmata. Hocsem,

P' 38+'
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I'histoire puisse enregistrer : il nous renseigne sur

les rêves et les espérances de la démocratie liégeoise.

Dans leur radicalisme juvénile, les citains ne peuvent

se résigner à sacrifier la moindre partie de leur
programrne : il leur faut tout ou rien, et plutôt
que de consentir à une transaction, ils exposeront

lèur propre existence, Combien il serait important
pour I'historien de pouv<rir pénétrer, à la suite de

ôes hommes passionnés, dans les séances du Conseil

et dans les assemblées de métiers où, pendant ces

années de fièvre, durent se débattre au milieu des

orages les intérêts pour lesquels les milices com-
munales versaient leur sang au dehors ! Malheu-
reusement, nous sommes plus abandonnés que
jamais par les chroniqueurs et c'est avec la plus
extrême difficulté que nous parvenons à soulever

une partie du voile qui couvre ce lointain passé.

La Cité était alors à la dévotion de deux hommes,

qu'elle écoutait aveuglément et qui peuvent être

considérés comme les arbitres de ses [destinées.

L'un d'eux était le pelletier Pierre Andricas (r), qui
parvint deux fois, en r3z7 (z) et en r33r (3), aux hon-
ner.. de la maîtrise. C'était, au dire de Hocsem (4),

un personnage exalté, mais doué d'une éloquence

naturelle qui lui assurait un grand ascendant sur la
multitude. Aussi avait-il été, en t324, un des quatre

délégués que Ia Cité avait envoyés à l'éphémère

(r) V. 1a notice que jelui ai consacrée dansle Bul'l'etin d'e l"Acatlémie

Royale d,e Belgtque' tgo7,
(z) Hocsem, p. 387.
(3) Hocsem, p. 4o6.
14i Hocsem emploie, pour le qualifier, l'expression capitosus, gue Ducange

interprète Pat n'ïente captu$,

t

l

i
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Conseil des Vingt(r). Il ne cessait d'exhorter Ie peuple
à défendre ses libertés, mais. s'il en faut croire un
contemporain, il était surtout préoccupé de favoriser '

le parti des Awans et le châtelain de Waremme, son
parent, et son but était, en affaiblissant considéra-
blenrent les Waroux, de forcer le priuce à rappeler
le châtelain dans son conseil 1z).

L'autre meneur, qui disparaît dans la pénombre
au point que les historiens liégeois n'ont pas même
prononcé son nom, était une force intellectuelle bien
autrement dangereuse que Pierre Andricas. Maître
André de Ferrières - c'est ainsi qu'il s'appelle -était un clerc qui occupait les fonctions de secrétaire
du Conseil communal de Liège, dès lors impor-
tantes par I'influence qu'elles lui assuraient. Le
Chapitre le dénonce comme I'auteur responsable de
tous les troubles et trace de lui un portrait qui n'est
certes pas embelli : fils de prêtre, ayant lui-même
reçu les ordres, mais, à ce qu'il paraît, vivant en
concubinage (3), il était d'autant plus dangereux
qu'on le connaissait moins, et que le pape lui-même,
trompé aux apparences, avait porté sur lui un juge-
ment favorable. C'était maître André, cependant,
qui avait poussé le peuple à se révolter contre le
prince légitime, à mépriser I'interdit, à prolàner les
églises, à dépouiller le clergé, à proscrire les prêtres,
en un mot, à commettre les innombrables attentats
qui scandalisaient les fidèles.

(r) V. le texte de l'acte dans Jean d'Outremeuse, t VI, p. 277.
(z) Hocsem, pp. 387-388.
(3) C'est du moins ainsi, je pense, qu'i1 faut interpréter 1'expression de

bdgamus employée par le Chapitre : uni à l'Église par le sacrement de

l'ordre, André devient bigame par le fait de son union avec une femme,
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Tels sont les traits peu flattés sous lesquels, puisque
leurs pareils ne savaient pas peindre, les instigateurs
de Ia Cité nous apparaissent dans la philippique du
Chapitre (r).

Entraînés par Andricas, les Liégeois mirent à leur
tête cinq capitaines (z), engagèrent des mercenaires
et reprirent la campagne. Les principales villes du
pays : Huy, Dinant, Tongres, Saint-Trond et Fosse
s'étaient de nouveau jointes à eux, comme dans
toutes les grandes circonstances (3). Ils allèrent
successivement détruire le château de Gautier de
Momalle, maréchal de la principauté, celui d'Arnoul
de Saint-Jean près de Warnant et celui de Libert de
Villers (4).

Dans sa détresse, Adolphe recourut au pape,
auquel il exposa l'histoire de son dissentiment avec
ses sujets, en le priant de lui prêter le concours de
ses armes spirituelles. Il ne se contenta pas de lui
écrire directement; il Ie fit solliciter aussi par le
Chapitre et par les princes ses alliés, et même par le
roi de France, auquel il fut toujours dévoué et qui
lui payait une pension annuelle de mille livres
parisis. Tout cet ensemble de lettres formait un
Livre bleu que I'historien de ces troubles a eu sous

(r) V. sa lettre dans Hocsem. p,3gz, Le style de ce document, certaines
erpressions três caractéristiques, le soin pris par notre chroniqueur de nous
le communiquer, le fait gu'il a plus d'une fois servi de secrêtaire au Chapitre,
m'induisent à croile que nous avons ici sous les yeux sa prose.

(z) Leodiensis populus sibi quinque caoitaneos eligens. Lette
d'Àdolphe au roi de France dans llocsem, p. 389

(3) Warnant, p. 3o5, Pour Tongres. ajoutez Hocsem, p. 388, et la lettre
d'Adolphe au pape l. c. : nunc tandem sibi confoederatis quibusdam oppidis
terrae nostrae.

(4) Hocsem, p. 388.

\ _)
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les yeux et auquel il renvoie le lecteur(r). Sollicité
de tant de côtés à la fois, le pape évoqua le débat à

son tribunal, et enjoignit aux Parties de comparaître
à Avignon par la personne de leurs délégués (z).

La lutte qui se déroulait sur les bords de la Meuse

allait se continuer sur les bords du Rhône, devant

le chef de la chrétienté.
La Cité se prépara à la soutenir vigoureusement'

Elle envoya à Avignon quatre ambassadeurs, parmi
lesquels Jean de Lardier, chevalier, et maître André,
son clerc communal. Ils étaient munis de grandes

sommes d'argent, sans doute pour disposer favora-
blement les juges, et porteurs de plus d'une centaine

de lettres d'adhésion extorquées, au dire du Chapitre,
à des échevins, à des chevaliers, à des religieux et à

des bourgeois de Liège (3). D'après un chroniqueur,
ils étaieni chargés de demander au pape la déposition
d'Adolphe de La Marck (q). Les ambassadeurs de la
Cité partirerlt au commencement du carême de r 328.

Pendant qu'ils se mettaient en route, un courrier
dépêché par le Chapitre les précédait à Avignon, pour
y dénoncer leurs violences et prémunir le pape contre

eux (5) Mais ce fut une précaution inutile. La dépu-

tation liégeoise, évitant la route ordinaire pour dé-

(r) Super eodem negocio papae scripserunt ePistolas praelati et principes

convicini, quas in libello epistolarum huiusmodi qui velit poterit invenire,

quas causâ brevitatis hic interserere praetermitto. Hocsem, p. 389' De toutes

ces lettres, il nous a conservé celle d'Adolphe au roi de F'rance Charles IV.
p. 388; onla trouve aussi dans Jean d'Outremeuse, t. VI. p.4oo.

(z) La lettre du pape, datée d'Avignon le 3r iuillet t327, se trouve dans

Hocsem, p. 389 et dans Jean d'Outremeuse, t. VI, p.4ot.
(3) Voir la lettre du Clrapitre à son doyen clans Hocsem, p. 393'

(4) Warnant, p. :gz.
(5) La lettre est dans Hocsem, PP. 392-94 et dans Jean d'Outremeuse' Î.VI,

P. 419.
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pister les ennemis, avait pris par la Flandre et par
Tournai pour de Ià gagner la France. Maiheureuse-
ment, le secret de cet itinéraire fut éventé, et à peine
les députés étaient-ils arrivés dans les environs de
Saint-Quentin, qu'ils tombaient dans une embuscade
tendue par les partisans du prince (r).

Lorsque cette nouvelle arriva dans la Cité, elle y
déchaîna une véritable tempête. Les Liégeois per-
daient plusieurs de leurs principaux chefs et toutes
ressources en numéraire. Ils usèrent de représailles
en jetant dans les fers les parents du maréchal, et

envoyèrent à Avignon un nouveau réquisitoire contre
le prince (z). Indignés de ce que la ville de Huy eût
laissé circuler chez elle les ravisseurs, ils rompirent
l'alliance avec elle, et leurs envoyés allèrent, dans
une assemblée plénière des Hutois, déchirer le traité
d'alliance entre les deux villes (3). Telle était I'exas-
pération de la Cité qu'elle refusa de profiter d'une
suspension de I'interdit à l'occasion de la Pentecôte :

elle défendit au clergé de célébrer cette fête, s'il ne
voulait s'engager à reprendre purement et simple-
ment son ministère : preuve éloquente du tort que
faisait à la religion I'abus des armes spirituelles dans
les conflits politiques (4).

(r) Hocsem, p. 3gz; Warnant, p. zg3; Chron. Trud,, Contin, llI, p. z57i
Levold de Northot pp. 39g-4oo; lettre de quelques chanoines de Liège au
pape dans Schoonbroodt, Inuentaire d,e Saint-Martin,p.258, qui en repro-
duit le texte.

(z).Sur ce document et sur la réfutation qui en fut envoyée à Avignon
par le Chapitre, v. Hocsem, p. 394.

(3) Hocsem, p.3g5i Chron. S. Trutl. Contirt. lll, p. 257.
(4) Je ure reDcontre ici avec Fisen, II, 3, qui, à I'occasion de f interdit de

r253, écrit: Severa ista punitio est, qua in cives raro deinceps episcopos

animadvertisse reperio, non illo semper emolumento quod sperari poterat.
Nam obstinatis semel animis ad tuenda quae sibi fingunt jura, ridentur
subinde quae vim nullam inferunt.

\ /
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Sans laisser à leur colère contre Huy le temps de
se calrner, les Liégeois coururent attaquer celte ville
(27 mai r3z8). Ils étaient assistés des milices de
Tongres et de Saint-Trond, et renforcés d'un bon
nombre de chevaliers du parti d'Awans : cela faisait
une armée de 3o,ooo hommes au dire d'un contempo-
rain (r ), dont le chiffre est sans doute exagéré. Adolphe
était dans la ville; il combattit bravement à la tête
d'un petit nombre de fidèles au thier de Nierbonne,
pour ernpêcher les Liégeois de prendre les forces de
Huy à revers après avoir gravi cette montagne.
Plus d'un Liégeois tomba sous les coups du belli-
queux prélat, dont un témoin oculaire atteste I'intré-
pidité et la belle prestance pendant cette journée.
C'était, dit Hocsem avec une admiration un peu hési-
tante, un Achille ou un Hector plutôt qu'un pontife.

Encouragés par la vaillance de leur prince, les
Hutois se défendirent vigoureusement; les femmes
elles-mêmes prirent part à l'action en fournissant les
projectiles aux soldats de l'évêque. La victoire de
celui-ci fut complète; les Liégeois, grands et petits,
finirent par se débander dans une fuite éperdue.
Après la bataille, qui avait été acharnée, trois cents
des leurs jonchaient le sol; du côté d'Adolphe, on
n'avait perdu que cinq hommes (z). Du champ de
bataille même, Adolphe écrivit sur un ton lyrique
au pape et au roi de France pour leur annoncer « la
victoire de saint Lambert sur ses ennemis , (3).

(r) V. le Chronicot'r Trudonense Contin, Ill, p. 258, Levold, p. 4ooi se
borne à dire : episcopus - - - cum paucis militaribus contra maximam
militarium et civitatensium multitudinem.

(:) Hocsem, p. 396; Warnant, p. zg7-zg8; Levold, p, 4oo; Chron,
S. Trud. Conttn. llI, pp. 258-259,

(3) Hocsem, pp,396-397, nous en a consèrvé le texte.

I
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Quelques jours après leur défaite, les Liégeois,
intrépides comme les Flamands à Mons-en-Pévèle,
reparaissaient sur le charnp de bataille qui leur avait
étè si funeste et tenlaient de nouveau la fortune des

armes. Elle leur fut contraire pour la seconde fois

sans les décourager (r).
Pour se procurer des ressources, ils levèrent une

fermeté au mépris de la Paix des Clercs et malgré
les protestations de la partie du Chapitre qui leur était
restée f,dèle, et qui désormais se détacha d'eux (z).

C'est ainsi que s'effritait peu à peu le bloc de leurs
alliances. Ces défections ne servirent qu'à les exas-

pérer : ils jetèrent dans les cachots de la Violette les

chanoines et les clercs qui voulaient quitter la ville (3),

détruisircnt ;rlusieurs châteaux, rappelèrent les ban-
nis, soudoyèrent deux cents mercenaires auxquels ils
abandonnèrent les bier-rs des chanoines émigrés, et

firent tous les dégâts imaginables à la mense épisco-

pale. En même temps, ils eurent I'art de susciter de

sérieux embarras au prince de la part du nouveau
roi de France, Philippe de Valois, auquel ils remon-
trèrent I'oufage fait à son autorité par l'arrestation
de leurs envoyés en terre française. [-e roi cita
l'évêque à conrparaître devant lui, conrme un simple
vassal, pour présenter sa justification ou ses excuses'

et Adolphe dut lui écrire à deux reprises pour rentrer
daus ses bonnes grâces (4).

(r) Sur cette seconde bataille de Nierbonne, livrée le z iuin. lire la relation

d'Adolphe au pape dans Hocsem, p. 398. Cf Cltron.3. Trud. Cotttin' lll,
pp. 256-258.

(z) Hocsem, P. 3g8; Chronique Ce Str'int-Lat'rerrl dans Chapeaville, lI,
p.4oo; cf. la protestation du Chapitre de Saint-Denis dans BCËtr' Ill, t' r4,

P. rol.
(3) Cf. Borrnans et Schoolmeesters, t. tll, p. 3zo'

(4) Hocsem, pP.4oo-4orl Warnant, P.299i Chron. S, Trttd. Cotttitz.,

III, p. z61 3

I
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La double victoire de Nierbonne n,avait donc
rien terminé. Et le vainqueur partageait la détresse
financière que nous venons de constater chez les
vaincus. Il dut emprunter 8.ooo florins au Chapitre
et engager Malines pour l2.ooo florins u, .o.t. d"
Gueldre(r). En même temps, il s,adressait de tous les
côtés à ses parents d'Allemagne, à ses amis et même
au pape pour leur demander des secours. Tl parvint
à grouper autour de lui les comtes de Guelàre, de
Juliers, d-e Berg et de La Marck, sans parler de
quantité de nobles des pays environnants, tt se dis_
posa à aller avec eux assiéger Tongres, qui était
toujours dans I'alliance de la Cité. peu s'en fallut
que les I iégeois, par la promptitude impétueuse avec
l^aquelle ils attaquèrent cette armée u,uànt qu'elle se
fût formée, ne lui infligeassent un sanglani revers.
Déià les Gueldrois fuyaient clevant ù*, Iorsque
Adolphe de La Marck, à peine armé, se précifita
dans la mêlée et parvint à rallier les siens. L'arri_
vée des renforts de Huy et de Bouillon lui permit de
transformer le succès des Liégeois en un véritable
désastre : pour Ia troisième fois en une année, ils
fuyaient devanr l'épée de leur prince (z), pendant que
douze cents des leurs restaie,t sur le terrain. Teileiut
la bataille de Hoesselt, livrée le z5 septembre r3zg 13;.

(r) Hocsem, p. 4or.
(z) V. le récit de Hocsem, p 4o3-4o,1, le Chron. S. T.ud,. Contin. IlI,p, z6t-

z6z et la le*re des alliés d,Adolphe de La Marck au pape, où its prilent de
r3r9 Liégeois tués, ajoutant : captis plurihus. retiquis fugientibus turpiter
more suo. On voudrait croire que le comte de Gueldie, tout au moins, n,aura
pas eu I'effronterie de signer cette missive, terminée par une si plate i,jure à
l'adresse des braves gens devant lesquels avaient fui ies soldats.

(3) Levold. p. 4oo, écrit Husle; le ()hron. S. TrutJ, Cotüin. III, p. z6r,
écrit Huselt, Hocsem, p.4oJ, écrit Horle, Warnant, p. 3oo, Ilurle; ia paix
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Elle ne suffit pas poiir abattre le courage des

Liégeois et de leurs alliés. Tongres, que les confé-
dérés vinrent assiéger, fit de vigoureux préparatifs
de résistance, et c'est dans le camp du vainqueur que
se montrèrent les premiers symptômes de fatigue et
d'épuisement. Le comte de Gueldre, sourd aux
prières d'Adolphe, quitta l'armée et retourna chez
lui; les Hutois, desquels on ne pouvait attendre une
grande ardeur à con-rbattre contre leurs alliés natu-
rels, se mirent en grève et refusèrent de prendre
part à toute action contre la ville. Finalement, les

princes alliés d'Adolphe eux-mêmes le forcèrent à

traiter(r) : il pouvait y consentir d'autant plus facile-
ment qu'il dictait Ies conditions.

Le compromis de 13z6 fut pris comme base :

inséré textuellement dans I'instrument de paix. il
constitue la partie substantielle de I'acte que I'on
connaît sous le nom de Paix de Wihogne (4 octo-
bre r3z9) (z).

On se souvient de quelle manière le compromis
de û26 avait tranché les quatre questions principales
en litige entre Adolphe et ses sujets. Ils pouvaient
avoir une prison, mais seulement pour y enfermer

lirovisoirement les coupables qu'ils devaient livrer à
la juridiction du rnaïeur; ils pouvaient se donner des
statuts, mais à condition de les faire ratifier par

de Wihogne dans Borrnans et Schoolmeesters, t. Ill, p, 3r5 porte Hourle
et la paix de Flône, ibid t. III, p. 35o. Hurle. Ces divers noms désignent
Hoesselt (cf. de tsorman t. I, p. r3o et Henaux t. I, p 383) et non Orel'e
comme disent Daris II, p. 445 et Bormans et Schoolmeesters t. III, p. 3r5,
qui oublient que la paix de Irlône connaît Orele sous le nom d'Oreilh.

(r) Principes autem attaediati, festinantes, episcopum quasi constringunt
ad pacem. Hocsem p. 4oq. Chron S. TruC. Contitt.Ill, pp. z6z-263.

(z) Voir le texte dans Bormaus et Schoolmeesters, t. Ill, p. 3rz.
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I'autorité épiscopale; ils gardaient leurs aflorains
bourgeois, mais ceux-ci devaient résider la moitié
de I'année au moins pour jouir de leurs droits de
citains; enfin, quarlt aux aisemences, ils en parta-
geaient Ie produit avec le prince. Comme en 1255,
les Liégeois, après une lutte acharuée, subissaient les
conditions qu'ils avaient refusées peu auparavant,
aggravées, il est vrai, de certaines clauses nouvelles.
L'une de celles-ci, bien que dissimulée en quelque
sorte au beau milieu de l'acte, n'en est que plus
significative : elle enlève la garde de la Cité au
Conseil pour la restituer au maïeur, c'est-à-dire au
pouvoir central (r). De plus, la Cité se voyait con-
damnée à payer de lourdes amendes au prince,
ainsi qu'au Chapitre de Saint-Lambert et à ceux
des collégiales.

Sur la somme globale de 57.ooo livres tournois
qui représente le montant de I'amende collective des

villes 'confédérées, Ia part de Liège se montait à
3z.ooo (r). A bout de ressoLrrces, la Cité vendit des

(r) Item nous disous et prononchons que cil de la Citeit oistent les varles
qu'il ont deputeis pour la Cireit à gardeir, s'il ne sont osteis, et que li maires
Ie saingnour deverat d'ors en avânt ladicte Citeit gardeir ensi que anchiene-
ment est accoustumeit. Bormaos, Ordonnances, t, I, p. zo5, art. r7; Bormans
et Schoolmeesters, t. III, p. 344.

(z) V. l'acte du r luin r33o dans Bormans et Schoolmeesters, t, III, p.337.
Cet acte, qui répartit l'ameude à payer eotre les différentes localités en cause,

et qui ne co[tient, en somme, que les mesures exécutoires de la paix de

Wihogne. est connu généralement sous le nom de Pair d,e Flône. Dêjà
Levold, p. 4oo, écrit : << Anno Domini MCCCXXIX in Flonis lractatur de pace,

et ibidem colrsummatur inter episcopum Leodiensem et cives Leodienses et

corum adhaerentes ». I1 y a lieu de renoncer à ce nom, qui est mal choisi et

Iait pour induire en erreur. L'acte est caractérisê exactementt bien qu'en
termes obscurs, dans le passage suivant de Hocsem, p. 4o5 : Cumque post-
modum super pace apud Wihoniam concordatâ fuisset diutius disceptatum,
cum proprer festinationem {uisset quibusdam obscuritatibus involuta. tandem
calendis junii declaratur.Warnant, par contre, pp. 3o5-3o6, en exagère la portée.
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rentes (r), mais c'était un remède insuffisant et il
fallut recourir à l'impôt. De l'impôt direct il ne pou-
vait être question, le peuole refusant de se laisser
taxer, comme dit avec une brièveté expressive un
contemporain (z). Restait l'éternel expédient de la
lfermeté Cette fois. le Chapitre ne paraît pas y avoir
fait opposition, puisqu'il n'y avait pas d'autre moyen
de Ie dédommager lui-même, mais il fallut deman-
der une dispense au pape pour pouvoir la lever
malgré les serments échangés en vertu de la Paix
des Clercs. Le souverain pontife accorda la dispense
jusqu'â concurrence de I'amende à payer (3).

C'est seulement après que cette Srosse question fut
réglée à la satisfaction du Chapitre de Sainr-Lambert
que celui-ci renra dans la Cité, le 15 iuillet r33o,
suivi, à quelques mois de distance, par les cours de

I'official et des archidiacres (4). Quant au prince,
soit qu'il boudât sa ville épiscopale. soit qu'il fût
retenu par d'autres préoccupations, il prolongeait
son absence.

Cependant, sa victoire sur la Cité avait eu une
portée plus grande qu'il n'y paraîrait à la simple
lecture de la paix de Wihogne. Celle-ci, sans doute,
avait posé certains principes, mais tout dépendait
de l'esprit dans lequel ils seraient appliqués. Et
ce fut un esprit réactionnaire. On s'en aperçut

(r) Par exemple, Gérard de Dinant rachète la rente qu'il devait pour une

maison sur le Pont d'11e. V. BCRH, t. IX, p. 62.

(z) Quia populus se non patitur collectari. Hocsem, p. 4o4.
(31 V. l'acte du zo avril r33o dans Bormans et Schoolmeesters, t. III, p' 333.

(4) Hocsem, p. 4o6; Warnant, p. 3rr. Levold, P.4or, écrit: Anno Domini

MCCCXXX in vigiliâ sanctae Mariae Magdalenae factâ pace praedictâ et con-

firmatà, canonici revertuntur Leodium, et postmodum in vigiliâ omnium

sAnÇtorum reversa çst curia officialis et sigillum.
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bientôt. Sous la pression évidente du prince lui-
même, le Conseil de Liège procéda, deux fois à
treize mois d'intervalle, à des réformes profondes de
son mode de recrutement (r) et de sa composition.
La première réforme est du z3 juin r33o; Ia seconde
fut décrétée le ro juillet r33r. Un heureux hasard
nous a conservé le texte de I'une et de I'autre. Toutes
les deux sont nettement antidémocratiques : elles
attestent le chemin que le prince avait fait en arrière,
depuis le jour où, nouveau venu dans le pays, il avait
consacré pleinernent toutes les conquêtes populaires.
Âu surplus, les événements qr-ri se passèrent enlre les
actes de r33o et de r33r leur font une histoire et nolrs
imposent l'obligation de les raconter séparément.

Celui de r33o cornportait une triple réaction.
Il réintroduisait les grands dans le Conseil, oir il
rétablissait Ia parité de r3o3 entre eux et les petits.
Il en excluait les gouverneurs des métiers, qui y
représentaient la fraction la plus radicale des masses
démocratiques. Enfin, colrrme pour compenser cette
perte nr"rmérique, mais en réalité pour renforcer
l'élément conservateur, il adjoignait aux quarante
jurés quatre-vingts conseillers choisis annuellemerlt
par ellx-mêmes dans les six vinâves, moitié parmi

(r) Les deux actes du z3 iuin r33o et de juillet t33r, qui sont de simples
règlernents émis par le Conseil communal de Liège, sont connus de temps
immémorial dans l'historiographie, le premier sous le double nom de Paiæ de
Jeneffe ou de Suint-Nicolas en Glain,l'autre sous celui de Paic tl,e Vottenx.
Il est temps de faire disparaître ces appellations er.ronées, moins à cause de
leur flagrante inexactitude qu'à raison de Ia cotrfusion qu'elles peuvent engen-
drer dans l'esprit des lccteurs. La prétendue paix de Jeneffe a étê ainsi
appelée, fe ne sais p<-rurquoi. Quant à la prétendue paix de Vottem, elle doit
ce nom à ce que ses disposirions ont été prises à la suite de la sentence
de Vottem contre Andricas et ses complices,
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les grands et moitié parmi les petits (r). Ainsi appa-
raissait dans I'histoire constitutionnelle de Liège,
pour bien peu de tem;rs d'ailleurs, l'institution du
Grand Conseil Débarrassé des influences démago-
gique et assis sur l'équilibre des classes, le Conseil
redevenait une assemblée délibérante sérieuse : la
réforme lui réservait la fixation exclusive de son
ordre du jour et Ia police de ses séances, et elle
interdisait l'accès des assemblées capitulaires è qoi-
conque ne faisait point partie du Conseil. Toutefois,
elle ne supprima point I'assetnblée générale des
bourgeois, mais elle en limita la compétence à trois
cas spéciaux. qui élaient, selon la formule furidique
si expressive dans sa concision : osl oct"oyer, Cité
obliger, crenée lcver. En d'autres termes, l'assemblée
générale n'était appelée à délibérer que sur les inté-
rêts les plus généraux, c'est-à-dire lorsqu'il s'agissait
de mobiliser les milices communales, de contracter
quelque emprunt au nom de Ia Cité ou de décider la
Ievée de quelque impôt direct.

Les autorités municipales avaient seules le droit
de la convoquer, d'en fixer I'ordre du jour et d'en
faire la police; des châtiments sévères frappaient les
contrevenants, comme aussi les fauteurs des mouve-
ments séditieux qui se produisaient souvent à la suite
de ces réunions.

Si la Cité, sous I'influence de sa récente défaite, se

décida à réprimer de la sorte les excès démagogiques
de son régime municipal, il ne paraît pas qu'elle

( r ) Comme les chiffres de 4o et de 8o ne slnt pas exactement divisibles par
6, nous devons supposer que tous les vinâves n'avaient pas le rnême nombre
de conseillers, mais que la représentation de chacun était proportionnée au
chiffre cte sa population.
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l'ait fait de grand cæur. Les menrbres du Conseil
qui votèrent ces mesures étaient les mêmes qui
avaient mené la campagne contre Adolphe; ils
n'avaient rien perdu de Ieur popularité; peut-être
incarnaient-ils, aux yeux de la multitude, la cause d.es
libertés publiques. Aussi voyons-nous qu'à l'élection
du z5 juillet r33r le peuple confia pour la seconde
fois les fonctions de maître à pierre Andricas(r).
C'était une faute. Andricas, depuis Ia paix de
Wihogne, n'avait pu se résigner au rôle du bon
citoyen qui, au lendemain d'un grand désastre,
accepte loyalement les faits accomplis, se réservant
d'en tirer tout ce qu'il peut au profit de la cause qui
lui est chère. Pour Iui, la paix de Wihogne n'existàit
pas, et le droit de ses adversaires pas davantage. Vexer
ceux-ci au mépris de toute justice et renverser par une
nouvelle révolution I'ordre de choses consacré en
1328, ce fut toute la politique de ce tribun de bas
étage, qui nous offre à tous les points de vue la cari-
calure de Henri de Dinant.

Au mois de février r33r, on apprit, par la femme
d'un de ses complices, qu'il ourdissait un vaste
complot dans le but de massacrer les grands et
d'anéantir l'autorité princière. Dans la première
heure d'affolement, Ies échevins se sauvèrent de la
Cité et celle-ci apparrint à l'émeute (z). Mais c'étair
une partie seulement de la population, et la moins
respectable, qui s'était groupée autour de pierre
Andricas : l'immense majorité des Liégeois n'enten-
dait pas renoncer aux bienfaits d'une paix si chère-
ment acquise. Dans ces conditions, Adolphe avait

(r) Hocsem, p. 4o6.
(z) Hocsem, p. 4o6; Warnant, p. 3o9; Levold, p. 4or,
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la partie belle, et personne ne put penser à lui faire
oprposition lorsqu'il vint le r4 mai r33r à Vottem
comme 'I'hibaut de Bar en pour faire con-
damner les conspirateurs sui èe sol historique où le
précédent de rz55 autorisait les échevins de t,iège à
rendre leurs sentences comme s'ils eussent siégé au
Destroit. Aussi, lorsque le maître er-rt été u foriugé ",par contumace, avec trente-neuf de ses complices,
n'eurent-ils d'autre ressource que la fui:e. Un seul
d'enlre eux, qui avait laissé passer le délai légal de
vingt-quatre heures. fut pris à Jeneffe t t écartelé.
Pour Andricas, réfugié à Namur comme Henri
de Dinant, il disparaît désormais de la scène de
l'histoire ( t ).

Cette fois, le prince victorieux ne voulut plus se
contentcr des réforrnes du 13 juin r33o. Celles du
ro juillet û3t (z), qu'il fit voter par le Conseil de la
Cité, allèrent bien plus loin dans la voie de Ia réac-
tion. L'élection des jurés fut enlevée au peuple et
attribuée à une commission de douze électeurs choisis
par le Conseil lui-même, à raison de deux par vinâve,
moitié grands et moitié petits. Les gouverneurs de
métier, que la réforme de r33o avait exclus de l'ad-
ministration communale, furent cette fois supprimés
purement et simplement : on les remplaca dans
chaque métier par des u wardains » ou conserva-
teurs, que le tribunal des échevins choisissait sur
une liste double présentée par le métier. Les jurés
étaient renouvelés par moitié; ils élisaient les deux

(r) Hocsem, p.4o6; \Marnant, pp.3ro, 3rr; Levold de Northof, p. 4ot;
Chron, S. Trud, Contin. III, p. z7o.

(z) Bormans, Ordorznances, t. I, p. zr6; BormansetSchoolmesters, t. III,
p. 385.
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maîtres annuels, I'un parmi les grands, l'autre parmi
les petits. Aucun mandat communal, que ce ftrt celui
de maître, cle juré ou de conseiller, ne pouvait être
rempli deux fois de suite par le même homme; il y
fallait un intervalle d'au moins une année. Ces me-
sures introduisaient un peu de calme et de régularité
dans le fonctionnement quotidien du régime commu-
nal, prémunissaient les électeurs contre des entraine-
ments irréfléchis et rendaient moins faciles, sans les
empêcher entièrement, les dictatures populaires qui
empruntaient la plus grande partie de leur prestige
au monopole des dignités communales. Au surplus,
la Reformation d'Adolphe - s's5f ainsi qu'on appelait
I'acte de r33r - renforçait les dispositions spéciales
de celui de r33o dans tous les cas visés par ce dernier.

Mais il ne suffisait pas de réglementer les formes
légales selon lesquelles devait se renouveler la vie
politique de la Cité. Ce qu'Adolphe voulait empêcher
avant tout, c'était I'explosion de ces troubles popu-
laires qui éclataient si souvent dans la rue, et qui
livraient les destinées de la Cité au caprice de quelque
meneur ou au hasard de quelque émeute. Il y pourvut
par l'établissement de ce qu'on appela la loi de mur-
mure. I-a Cité fut soumise à une espèce d'état de
siège, et les rassemblements publics de plus de deux
personnes interdits sous les pénalités les plus rigou-
reuses dont disposait le législateur. C'était là, de
toutes les mesures prises par la Réforrnatioz, la plus
essentielle aux yeux du prince, la plus insupportdble
pour la Cité. Elle y vit à la fois une gêne et une
humiliation, elle ne s'y résigna jamais, et elle profita
de la première occasion pour s'en débarrasser.

En attendant, elle était tranquille, I'année suivante,
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le z6 avril 1332, \e prince pouvait se décider enfin à
rentrer dans sa ville pacifiée. Il y avait sept ans qu'il
ne l'avait plus revue. Adolphe était accompagné de
ses alliés, le roi de Bohême, les comtes de Gueldre,
de Juliers, d'Eu, de Namur, de Looz, sans compter
Jean de Beaumont, frère du comte de Hainaut et le
sire de Fauquemont. On fit au prince une réception
triomphale. Le clergé alla en procession, bannières
déployées, à sa rencontre jusqu'à Ia porte Sainte-Wal-
burge. Le prince mit pied à terre près de la chapelle
de r;c nom; de là, le cortège entra dans la ville avec
tout I'appareil d'une fête religieuse, l'évêque portant
le grand cosîume pontifical. Ce iubilé de la réconci-
liation se termina par une solennité célébrée sous les

votrtes du sanctuaire de Saint-Lambert (r).
Liège était enfin pacifiée. Lorsque Adolphe de-

manda les milices communales pour repousser le
duc de Brabant, qui avait molesté Saint-Trond, elles
lui furent accordées sans diffi.culté, et le 6 mai, les

citains purent assister à I'armement solennel de
I'avoué de Hesbaye, sous la grande couronne de
lumière de la cathédrale. Après qu'il eut pris en
mains l'étendard de saint Lambert, il se tnit en
route, suivi dcs troupes liégeoises qui marchaient
allègrement contre le vieil ennemi de la principauté.
Ils ne pensaient plus guère en ce motnent au traité
par lequel ils s'étaient liés à lui; leur fidélité à leur
évêque fut pour lui une surprise et une mortification
à la fois (z).

(r) Hocsem, p. 4og : episcopus comitatus praefatis principibus (leurs noms

à la page 4oSinfrtit per portam S. Walburgis obviante sibi clero cum crucibus

et vexillis processionaliter est inBressus, etc.; Levold, p. 4o r ; Warnant, p. .3 r 5 ;

Chron 8. I'rud,. C<ttrtitt., lll, p. z7r.
(z) Hocsem, p, 4r5 in fine,
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Quel était cependant le résultat final du long
conflit entre les aspirations de Ia Ciré à l'indépen-
dance totale et les prétentions du prince au pouvoir
absolu? Ainsi qu'on I'a vu et que la suite de cette
histoire le montrera de plus en plus, ni le prince, ni
la Cité n'avaient réalisé Ieur rêve. La ville et le
pays de Liège restaient en possession d'r-rn régime
constitutionnel qui opposait à I'absolutisme une
barrière infranchissable. La Paix de Fexhe avait
formulé pour des siècles et garanti efficacement les
libertés nationales au regard de l'autorité princière :

tant que l'État liégeois vécut, il ne fut plui touché à
ce pacte entre le pouvoir et la nation. D'autre part,
la Cité de Liège h'était pas parvenue à s'émanciper
complètement de I'autorité du prince, Elle avait
esayé de s'ériger en ville libre impériale : cette tenta-
tive, la plus vigoureuse qu'elle ait faite au cours
de son histoire, échouait définitivement. Pour des
siècles, Liège devait rester la capitale de son prince-
évêque, tout en jouissant d'arlleurs d'un patrimoine
de Iibertés enviable, sinon illimité.
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La Cité de Liège sortait avec toutes ses forces
vives de la longue lutte qu'elle venait de livrer à
son prince. Bien que vaincue sur trois champs de
bataille, elle n'avait subi aucun désastre irréparable,
et Ie vainqueur était, à certains égards, plus épuisé
qu'elle. La Loi de murmure elle-même, tout en la
comprimant, lui perniettait d'accumuler ul1 trésor
d'énergies dont un prochain avenir allait lui fournir
I'occasion de faire usage. Tout atteste sa vaillante
activité et sa santé robuste au lendemain de la Paix
de Wihogne, et même pendent ces années de con-
trainte où les attroupements de trois personnes dans
la rue étaient interdits par la police.

Elle s'empressa de tirer largement parti des droits
que lui avait reconnus le traité, et de faire porter tous
leurs fruits aux articles qui les consacraient. f)ès les
années r3zg et r33o elle était à I'ceuvre. Elle com-
mença par la rédaction de ses Statuts criminels. On
se souvient que la Paix de Wihogne l'autorisait à en
faire pour une durée de quinze ans, avec Ie consen-
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tement du prince (r). Il y avait longtemps qu'elle
éprouvait le besoin de compléter sa coutume urbaine'
par des dispositions efficaces contre les malfaiteurs
qui troublaient sa paix. Déjà en t3o3, elle s'était

Àise résolument à légiférer contre eux, et elle avait
déclaré ., aubains », c'est-à-dire privés de leur droit
de bourgeoisie, diverses catégories de délinquants(z).
Mais les protestations d'Adolphe ne lui avaient guère

permis de déployer une activité féconde sur le terrain
âu droit criminel. Désormais, elle avait les mains
libres, et la hâte même qu'elle mit à profiter de sa

liberté nous montre la valeur qu'avait à ses yeux le
droit nouvellement conquis (3).

Les statuts de ûzg, auxquels il faut aiouter l'acte

additionnel de r33r (a), continuent, en la dével<-rp-

pant, l'æuvre commencée en rz87 par la Loi muée

des bourgeois. Comme elle, ils veulent suppléer à

I'insuffisance de la Loi Charlemagrle; mais, alors
que la Loi muée était promulguée par le prince seul,

la Cité n'étant admise qu'à la signer, cette fois, c'était
la Cité qui légiférait, le prince se contentant de rati-
fier. Tei était le chemin qu'elle avait parc'ouru depuis

(r) V. ci-dessus, p. 25. Cf. le texte.le la paix : r< Premièrement' quant au

point delle lustiche de Liège, est aviseit que boins statuts soient faits par le

ôireit de Liêge à durer XV ans! pour corrigier les excès et les meffaiz des

bourgois ae iiège, et que ches statuts soient presentés à monsaigneur de

Liège et par li examineis et. se mestier est, corrigiez et amendeis Par son

conieille ét le Citeit ». Compromis de Wihogne' repris dans la paix du même

nom, Bormans, Ord,onnances, t, I, p. r77.
(z) V. I'acte du r 6 février r 3o3 (n. st.) publié par moi dans B1'{2, t' XXXVI

(r9o6) p. zr6.
ll; O" 

"r, 
trouve le texte, avec la date erronée de r3:8, dans Raikem et

Polain, t. I, P. +g5 et dans Bormans, Ortlotutances, t. I, p. r8z' Sur la date

exacte. voir une ludicieuse note de i!1. de Borman, t. I, P r3r, à laquelle se

sont ralliés ensuite MM. Bormans et Schoolmeesters, t. III, p.3zz'
(4) Dans Raikem et Polain, t. I, P 525.
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une génération dans la voie du progrès ! Les statuts,
complétés Ie ro juillet r33r, devaient avoir une durée
de r5 ans; ils furent renouvelés, avec quelques modi-
fications, en û45 (r) et en 1358, chaque fois pour
seize ans (z). Avec Ie pouvoir édictal, la Cité conqué-
rait des attributions judiciaires, car les statuts dé-
crètent la création d'un tribunal de vingt-quatre
membres que le prince devait choisir tous les ans
parmi les jurés du Conseil communal, tant anciens
que nouveaux, à raison de quatre par vinâve. Ce
tribunal, qui était chargé d'appliquer les staturs, se
plaçait à côté du tribunal des échevins, qui jugeait
selon la Loi : on pouvait s'adresser indifféremment
à I'un ou à l'autre, à Ia seule condition de s'en tenir
à la juridiction qu'on avait préférée (3).

Il y avait désormais trois sources de droit : I'offi.-
cialité, qui appliquait la législation canonique,
l'échevinage, qui était I'organe de la loi Charlema7ne,
et le Tribunal de la Ciré, qui jugeait selon les stàtuts
arrêtés par celle-ci. Le Droit, la Loi, le Statut, telle
est la formule juridique qui résumait cette trinité
judiciaire.

Le partage des aisemences ou werixhas entre le
prince et la Cité, en r33o, était une autre application
de la Paix de Wihogne, précisée par la ientence
arbitrale du rer juin de la même année (4). En con-

(r) Bormans, Ordonnances, t. I, p. 263. Fisen, II, p. r 16, dit que ces sta_
tuts avâient été votés le 6 avril r 33 r et qu'ils furent renouvelés le 6 avril r 3.1g.

(z) Bormans. o c., t. I, p. 297.
t3) Sur le tribunal de la Cité ou du Statut, voir poullet, Drcit crimtnel,,

pp. 357-36a,
(4) V. l'article zz du Compromis de Wihogne, repris dans la paix du

même nom (Bormans, Ord,onnances, t. I, p. r8o) et l,article r.1 dela sèntence
arbitrale. 1Le méme, t, I, p, zo4).



(r) V. les deux actes du z5 octobre r33o dans Bormans et Schoolmeesters,
t. III, pp. 3br et 363.

(z) V. I'acte du rz septembre r33r dans Bormans et Schoolmee§ters, t. lll,
P. 3gl.

(31 V. aux Appendices I'acte du z3 avril 1332.

(4) Bormans, Ord,onnances, t. l, p. zzt.
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formité de cet acte, le Conseil fit dresser I'inventaire
de tous les revenus produits par l€s terrains commu-
naux et dont la jouissance avait été abandonnée à

des particuliers. Ils s'élevaient ensemble à la somme
de 64 marcs liégeois, dont la ville s'engageait à payer
la moitié au prince (r). A ce règlement de compte
semble se rattacher un acte de I'année suiYante, Par
lequel le Conseil reconnaissait que le fortin élevé en
Sauvenière, devant la façade occidentale de la cathé-
drale, appartenait au Chapitre, qui en gardait la
libre disposition (z).

Ainsi se précisaient, pour la première fois, les

droits respectifs de I'Eglise et de la Cité sur le terri-
toire de Liège. Leur co-possession des aisemences

donnait à ces droits une expression topographique.
Satisfait de voir la Cité exécuter avec promptitude et

loyauté un des articles principaux de la paix, Adolphe
voulut lui témoigner sa satisfaction en lui restituant
son hospice de Cornillon, auquel elle tenait tant, et

dont, à ce qu'il paraît, il I'avait dessaisie au cours
de leur querelle (3).

Quelques actes communaux de cette époque nous
ont été conservés par un heureux hasard : ils nous
montrent que, dans la vie de tous les jours, le
gouvernemenl de la Cité se conforme aux règles

générales édictées par la Paix de Wihogne. Le régle-
ment du métier des tanneurs (r33r) (a) et celui de la
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vente des vins étrangers (r) sont émis de corrmun
accord par le prince et par la Cité. Celle.ci garde la
libre disposition des terrains cornmlrnaux; elle en
cèdu- un en Gravioule au métier des tanneurs (z) et
elle accorde des droits d'usage aux Prémontrés en
Beaurepart (3).

Une preuve éclatante de la vitalité gardée ['rar Ia
commune de Liège après les désastres qui I'ont forcée
de subir la Paix de Wihogne, c'est le rôle qu'à partir
de cette date elle commence à jouer dans les affaires
qui intéressent toute la principauté. Aux confins du
XIII" et du XIV" siècles, Ies Etats de la patrie
liégeoise s'étaient constitués peu à peu. et ils avaient
commencé à délibérer avec le prince sur toutes les
questiolls nationales. A côté du Chapitre et des
chevaliers, qui formaient l'État primaire et l'État
secondaire, les villes y siégeaient comme Tiers État,
représentées par les maîtres de Liège, de Huy, de
Dinant, de Tongres, de Saint-Trond et de Maes-
tricht. L'origine de cette grande institution, qui sera
pour Ie pays de Liège un vrai parlement national,
bien qu'internrittent, n'appartient pas à proprement
parler à I'histoire de la Cité. On ne saurait, toutefois,
omettre de rappeler ici Ie lien de filiation qui rat-
tache le Tiers Etat à la ligue interurbaine. On pour-
rait presque dire que l'État Tiers, c'est la ligue
interurbaine encore, mais permanente et transformée
en institution. Dans la ligue comme dans l'État, c'est

(r) Chartæ et prù:tlè11es des bons métiers, t. I, p. r77,
(z) Acte du zr mai 1333 dans BSLLW, t IX, p 399.
(3) Acte du rer août 1333, dans le Cartulaire inédit de Beaurepart, à la

bibliothèque du Séminaire de Liège, e de décembre 1334. dans BIAL,
t. IX, p. 37o.

4

t.
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la Cité qui est la tête, et c'est en cette qualité qu'elle
imprimera à la vie publique du pays lui-même le
mouvement dont le principe est déposé dans son
sein. Ajoutons que si la Cité va être plus d'une fois
l'éperon de l'Etat Tiers, celui-ci, non moins souvent,
sera le frein des impatiences et des ardeurs intem-
pestives de celle-là. Il y a, dans ia coopération désor-
mais régulière des bonnes villes et de la Cité, des

actions et des réactions dont I'histoire formerait une
des pages les plus instructives des annales de la prin-
cipauté.

Nous nous bornerons à tnentionner ici les pre-
miers épisodes de ces relations.

Tout d'abord, nous voyons la Cité prendre une
part active aux négociations qui amenèrent finale.
ment la paix entre les Arvans et les Waroux, après
une lutte meurtrière qui n'avait pas duré moins de
trente-huit ans.

Le û juillet r334, le prince, le Chapitre, la Cité
et les bonnes villes de Huy, Dinant, Tongres, Saint-
Trond et Maestricht instituèrent une commission de
vingt membres à laquelle ils donnèrent pleins pou-
voirs pour rétablir la paix par les moyens qu'elle
trouverait bon d'employer. L'initiative de cette me-
sure énergique et salutaire appartient en tout premier
lieu, si je ne me trompe, à la Cité et aux bonnes
villes. La majorité des commissaires, à savoir douze
sur vingt, sont élus par elles; de plus, I'acte contient
une considération qui équivaut à une signature : Si
la guerre continuait, y est-il dit, n avenir en poroit
)) - - -- si grant inconvenienches, homicides, dis-
).) cot'ls et discentions dedens le Citeit et les bonnes
» yilles deseurdites t Que li paiis - ptroit
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,> eu)enir - d perpetuée désolation sens reco-
» ureir » (t).

Cette allusion aux intérêts majeurs de la Cité est

assez significative, et nous ne croyons pas nous
tromper en voyant là l'origine de la pacification.

La commission ne perdit pas de temps. l,e z4 sep'
tembre de la même année, elle émettait sa sentence,
qui établissait en termes intpératifs la paix tant
désirée. Après un blâme d'ailleurs iniuste à I'adresse
des princes-évêques antérieurs, qui avaient toléré la
guerre et l'avaient même en quelque sorte consacrée
par la pratique des quarautaines, elle interdisait
d'une manière absolue toute espèce de guerre privée.

Quiconque se reudait coupable de meurtre ou de

blessures était condamné à mort sans que le prince
ptrt le grâcier, sans que le droit d'asile pût le proté-
ger. Quiconque avait un grief devait, au lieu de se

faire justice à tui-même, s'adresser à la commission.
Rompant la solidarité familiale qui avait été la source

la plus féconde du mal, la sentence déclarait que le
coupable seul devait porter la responsabilité de son

crime , et touttes autres parties et manière de gens

en demoiront perpetuéement quittes et en paix. Celui
qui, étant offensé, refusait de s'adresser à la com-
Àission était déchu de tout droit à une réparation
quelconque; s'il prétendait I'exercer néanmoins, il
était traité comme un violateur de la paix.

L'intérêt de ce document est grand. Il nous tnontre
que la Cité et les bonnes villes se so11t substituées au
prince pour réprimer les guerres çrrivées, et que la
comnrission prend la place du haut domaine .' em-

(r) V. l'acte dans Jean d'Outremeuse, t, VI, p' 5q; cf. Hocsem, P.4+7 et

Warnant, p. 345.

)
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piétement d'autant plus grave des communes sur le
pouvoir princier, qu'on devait les croire plus humi-
liées et affaiblies depuis la paix de Wihogne.

Mais, chose curieuse, l'acte du z4 septembre ne
sortit pas ses effets. Bien que confirmé par le prince,
par le Chapitre, par la Cité et par les bonnes villes,
qui le revêtirent de leurs sceaux, bien que proclamé
par cri de Perron, s'il faut en croire un de nos chro-
n'iqueurs, il a disparu de la vie publique, les histo-
riens I'ont oublié, et c'est de nos jours seulement qu'il
reparaît enfin, exhumé d'un des volumes du cartu-
laire de Saint-Lambert récemment retrouvés (r).

Que s'est-il donc passé ?

Lorsque la noblesse s'aperçut qu'on allait lui im-
poser la paix et anéantir son droit de guerre privée,
auquel elle tcnait comme à son plus précieux privi-
lège, elle résolut de prendre les devants. Sans atten-
dre que I'acte du z4 septembre fût promulgué et rendu
exécutoire, les principaux membres des deux partis se

réunirent dès le lendemain et nomrnèrent dans leur
sein une commission de douze metnbres pour faire
la paix. Devant cette preuve tardive de bonne volonté,
il semble que le prince, le Chapitre et la Cité avec
les bonnes villes aient consenti à laisser dormir I'acte
du z4 septembre; ils s'engagèrent même, par celui
du 8 mars û35, à ratifier la sentence des Douze, et
c'est ainsi qu'enlin, le r6 mai r335, put être signée la
Paix des lignages (z).

(r) Il vient d'être publié par M. E. Fairon, dans les Mél.anges God,efroiî|,
Kurth, t. r, pp. 163-r7o. Cet érudit se demande si l'édit du z4 septembre ne
fut pas « une manceuvre adroite pour briser i'obstination de Ia noblesse ».

(z) En voir le texte dans Jean d'Outremeuse, t. VI, p. 559, avec celui de

divers autres documenls relatif's à cette convention.
La Chronique de I 402 a un récit bizarre et qui semble reposer sur un texte
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Ce fut un grand succès pour la Cité. Sortant de

l'enceinte muraillée de Liège, le droit pénal nouveau,
tel que le formulaient les Statuts de r3zg, pénétrait
dans les campagnes féodales et allait planter sa ban-
nière pacifique sur les tours des châtcaux. Il procla-
mait I'avénement d'une iustice nouvelle, qui était Ia
même pour tous et qui couronnait les efforts com-
mencés autrefois par le tribunal de la Paix : " Qui'
conque des partis et lignages susdits occira I'autre,
mort recevra s'il est pris, (r). Cette formule, dans

sa brièveté impérative, ne mettait pas seulement un
terme à la guerre privée : elle marquait la fin d'un
régime. Pendant que la Cité grandissait de toute

I'autorité qu'ont touiours les pacificateurs, la cheva-

lerie quittait la scène de I'histoire pour rentrer dans

I'obscurité des gentilhommières hesbignonnes. Sai-

gnée à blanc par trente-huit années de luttes meur-
trières, elle était épuisée pour toujours, comme le
patriciat de Liège après la iournée du 3 août r3rz.
Àussi, son historien constate avec mélancolie qu'en

ce paiis plus qu'en nulle autre loute honneur de che-
yalerie et de gens d'arme est annichilee et déclinée, et

liforche des fr"ankes vilhes ensachie et augmentée (z).

La force de la Cité augmentée ! Il faur retenir cette

mal compris. Le Chapitre aurait cousidéré que « ad habendam pacem securi-

orem in patriâ necesse esset uti lege salica quâ Franci utuntur'
Itaque ab episcopo et caPilulo ordinata pace parenrelarum et lege salica

sigiilo regis Francine munita. Puis, le 20 septembre de cette année, les Etats

réirnis auraient décidé : Lex Frar:corum ex nunc et inde in nostro episcopatu

teneatur. C,est alors quei pour éviter qu'ils fussent forcés d'accepter cette paix.

les grands la firent spontanément entre eux, disant : si lex Francorum sit in

nostrâ palriâ illa <1ue nunc sunt nostra brevi temPore Dostra non erunt et

redacti erimus in magnuam servitutem, pp' 324-327'

(r) Bormans, Ord,onttances, t. I, p. zz8, art' 6; cf' Hocsem, p' 427'
(:) Jacgues de Hemricourt, Miroir des nobl'es d'e Eesbaye, p' z,
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parole de Jacques d'Hemricourt : elle est d'une
éloquence signilicative au Iendemain de la Paix de
Wihogne. La " force augmentée , se manifeste surtout
dans l'attitr-rde que prend la Cité au cours des affaires
extérieures. Il n'y en avait pas de plus difïicile, de
plus délicate que :'ancien et interminable débat avec
le Brabant A peine assou;'ri, il renaissait de plus
belle, et Ia complexité des relations politiques et reli-
gieuses entre les deux pays lui fournissait sans cesse

des aliments. La source la plus féconde de leurs
conflits, c'était la double juridiction exercée sur une
grande partie du Brabant par l'évêque de Liège,
d'une part comme chef du diocèse, de I'autre comme
président du Tribunal de la Paix. Les ducs ne sup-
portaient ni I'une ni I'autre. Pour se soustraire à la
première, ils intriguèrent en cour de Rome à l'effet
d'obtenir l'érection de leur duché en diocèse à
part (r). Pour empêcher l'autre, qu'ils qualifiaient
d'étrangère et que I'histoire a le droit d'appeler su-
rannée, ils recoururent à des violences presque sau-
vages qui constituaient de véritables atlentats au
droit des gens, meltant à mort les offi.ciers de 1'é-

vêque et foulant aux pieds son autorité avec un vrai
Iuxe d'outrages.

En r33r, les rapports étaient de nouveau des plus
tendus entre l'évêque et le duc. Celui-ci fit travailler
sous main les Liégeois dans I'espoir de les amener,
en exploitant leurs griefs, à s'allier avec lui comme
ils l'avaient fait eo 1270, en rz86 et en r3or (z).

(r) V. Hocsem. p.4ro (cette page porte par errer:r dans Chapeaville Ie
chiffre 4oz).

(z) Dux vero cernens, quod contra spem communitates civitatis et oppi-
dorum iuvarent episcopum, et exiverallt cum eodem, cuius contrarium pro-
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Mais cet espoir fut déçu : la Cité ne voulut pas

trahir le prince; elle ioignit ses délégués à la dé9u-

tation qui alla réclamer satisfaction auprès du duc ( r ) ;

en û312, elle vota sans marchander le subside qui

devait aider Ie prince à soutenir la lutte contre le
Brabant (z), et, lorsqu'il se mit en campagne, les

métiers de Ia Cité marchèrent bannières déployées

à sa suite.
S'il fallait en croire un écrivain liégeois' ce serait

cette ficlélité de Liège et des bonnes villes qui aurait

donné à réfléchir au duc et l'aurait même déterminé

à se retirer. Il y a là une part d'exagération patrio-

tique. En réaliié, le duc avait sur les bras la formi-
aaUt" coalition ourdie contre lui par Jean I'Aveugle,

et dans laquelle Aclolphe de La Marck était entré un

des premiérs. Néanmoins, pendant ;rlusieurs années'

il tint tête comme il put, invoquant à I'occasion la

mécliation du roi de France, se faisant accorder des

trèves, signant même des traités de paix et attendant

que la càalition se défit toute seule' Alors il reprit

àvec plus de vigueur que iamais sa politique habi-

tuelle.Trois mandataires de 1'évêque de Liège ayanl,

au nom du Tribunal de la Paix, « ieté une quaran-

taine , entre deux Brabançons, le duc les fit saisir et

en fit décapiter deux (3). De nouveau, tout le pays,

Liège "., 
iêt., se Sroupa autour d'Adolphe de La

Marck, demandant satisfaction pour cet attentat'

Cctte fois, la guerre, qui était déjà commencée, put

curassecrediderat.difficultatemvidensetconsideranspericulum
propria repetit' Hocsem, çp. 4r5-416.- 

(i) Ho.."-, p 4o7; Chron. S Tncd' Oontin' lll' p' z'7t'

iz) V. I'acte do 14 nove-bre r33z dans Jean d'Outremeuse' t' VI' p' 5o5' et

cf. F;isen, II, p. 8o, qui a trouvé ce document dans les « Archives de la Cité »'

(3) Hocsem, p. 438'
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être conjurée par I'intervention de négociateurs qui
amenèrent la Paix de Montenaeken (8 avril r33S) :

elle donnait toute satisfactiorl au pays de Liège quant
aux griefs principaux formulés par lui, er lai;ait à
une commission arbitrale le soin de trancher les
autres questions pendantes entre Liège et le Bra_
bant.

Parmi ces questions, il y en avait une singulière_
ment épineuse, dans laquelle le Brabant s'était laissé
engager bien à tort : celle de la succession du comté
LLo9z. Fief masculin de l'église de Liège, ce
âm;, devenu vacant par Ia mort du comte
Louis IV, en r336. faisait rerour à Saint-Lambert et
devenait pour la principauré le plus superbe accrois-
ement qu'elle eût reçu depuis le temps de Norger.

Malheureusement. il lui fur dispuré par Thierrÿ de
Heinsberg. neveu par alliance du comte l_,ouii. et
beau-frère du prince-évêque de Liège, Adolphe de La
Marck. ,Requis par le Chapirre de se mettre en pos_
session du comté, Adolphe témoigna dès le.o.rr*.rr_
cement une négligence des plus suspectes, et bientôt
ce ne fut un secret pour personne qu,il sacrifiait les
intérêts de la principauté à ceux de sa famille. Dans
ces conjonctures, la Cité fit preuve d,un patriotisme
de meilleur aloi : unie au Chapitre, elle ire cessa de
réclamer l'annexion du cornté. Mais, malgré l'évi_
dence du bon droit, malgré I'unanimité àu pays,
malgré I'intervention du pape Benoît XII, q,ri, deux
fois, écrivit à Adolphe de La Marck pour lui rappe-
ler son devoir (r), le népotisme er I'esprit feàdat
l'emportèrent. Les arbitres chargés de rédiger la

(r) V. ses lettres dans Hocsem, pp, 432 et 435,
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Paix de Hasselt adjugèrent le comté à Thierry de
Heinsberg (r8 mai r338) (r).

Tous les patriotes liégeois furent indignés de ce
dénouement. Le chanoine Hocsem, qui avait lutté de
toutes ses forces pour les droits de la patrie liégeoise,
appelle la paix de Montenaeken :une paix lfourrée,
parce qu'elle a porté dans ses flancs l'acte de Hasselt.
Quant à la Cité et aux bonnes villes, bien qu'il ne
nous ait rien dit de leurs sentiments, on peut les
deviner rien qu'en lisant le traité. Celui ci, après
avoir adjugé le comté de Looz au prétendani et
ordonné aux nobles et aux chevaliers de l,aider
contre tous ceux qui le lui disputeraient, défend ,, que
les boines yil es del euesquiet ne li nuisent ne giie-
ÿent >» (z). La précaution est significative : elle nous
dit dans quels milieux I'on se préoccupait de I'inté-
grité du patrimoine national, pendant que le prince
conspirait avec les ennemis de la patrie.

La Cité voulut avoir sa revanche. Elle ne pouvait
« nuire ne grever , l'usurpateur, mais elle voulut
donner une leçon à Adolphe. Et elle le fit par I'acte
du r5 juin r338, quelques semaines après le traité
d'iniquité qui dépouillait la parrie liégeoise d'un de
ses plus beaux domaines. On se souvient qu,en rz9§,
au fort de sa querelle avec Hugues de Châlons,- ia
Cité avait pris contre le prince des mesures singuliè-
rement hardies : elle avait interdit à chacun de ses
jurés et même à chaque citain, sous peine de bannis-
selTleltt, de faire partie du Conseil du prince, comme
aussi d'accepter une charge scabinale en remplace-

(r) Bormans et Schoolmeesters, t. III, p. 535. pax involuta, dit Hocsem,
P. 440.

(:) Bormans et Schoolmeesters, p. 536,
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ment cl'un échevin qui viendrait à être destitué par
lui. C'est celte même interdiction qui fut « rafraîchie."
en 1338 (r). De nouveau, Ia Cité organisait le boy-

cottage contre Ie prince, avec pénalité contre les

contrevenants. Et ne n'était pas seulement le parti
populaire qui menait cette audacieuse campagne;
l'échevinage, intimidé sans doute, se ralliait comme

en t324, eT, par une mesure d'une solennité dont
nous avons peu d'exemples, les guatorze membres
de ce siège ont tous suspendu leurs sceaux à l'acte, à
côté du sceau de la Cité (z).

Il faut qu'Adolphe de La Marck ait trouvé sa

situation bien compromise pour qu'à cette éclatante

démonstration d'hostilité il ait répondu par un acte

de faveur. En effet, l'année suivante, il octroyait aux

Liégeois une nouvelle foirq franche, qui devait se tenir
pendant h u1t Jou rs après I' e saint Lanrbert
Nous sommes tel lement mal renseignés par nos sources

que nous ignorons totalement si, avant cette date, la
Cité possédait une foire; la chose, toutefois, est haute-
ment probable, et I'on ne se figure pas facilement que

celte grande ville ait été privée d'une institution qui ne

manquait dans aucun centre urbain' Une chose est

certaine : à partir de r339, il y eut à Liège deux foires
franches de huit iours chacune, déterminées I'une
par I'octave du natalice de saint Larnbert (24 septem-

bre), l'autre par la fête de sa translalion (28 avril) ç3).

(r) V. le texte à 1'APPendice.
(z) « Pour certaines pièces seulement, d'une importance capitale, comme le

fut le record rendu à la requête du comte de Looz stlr les droits de l'avoué

de Liêge, les quatorze échevins décidèrent d'apposer tous les sceaux' » De

Borman, I, p. rz5.
(3) Eodem tempore instiluitur I.eodii nlvum forum celebrandum bis in
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Mais ce n'est pas l'octroi d'une foire qui pouvait
réconcilier les Liégeois avec le gouvernement d'Adol-
phe. Depuis 1324, ils se voyaient privés des garanties
?ormuléès par la Lettre des Vingt contre I'arbitraire
princier. Depuis t33t, its se sentaient comprimés
dans I'étau dela Loi de nturnture.Il y avait là deux
griets dont le redressement était la condition préala-
ble de la détente dans leurs relations avec le prince.
Loin de s'apaiser avec les années, leur ressentiment
trouvait dans les faits quotidiens de nouveaux ali-
ments. Les officiers et mêrte les conseillers d'Adol-
phe ne craignaient pas de se livrer à la concussion la
plus éhontée : couverts par leur maitré, ils étaient

sûrs de l'impunité. Un scandale énorme qui se pro-
duisit en û43 altira sur eux I'animadversion de tout
le pays.

anno, incipiendo in octavâ beati Lamberti et per octo dies continue subse'

quenres, et in capite maii per dies totidem duraturos. Hocsem, p. 452.
Episcopus et capitulum stâluertlnt ut quolibet anno in octavâ sancti Lam-

berti nundine fiant in suâ civitate Leodiensi quod forum vocatur, Ohrotziqtr*

de 1402, p.33r.
Et la fieste commenche le iour del octave saint Lambert (en septembre) qui

dureir devrait VIII iours. Et la seconde fois si est toute en teile manière,

entrant à la fieste del translation saint Lambert, qui est le XXVIII d'avril et
'doit 

dureir VIll jours. Jean d'C)utremeuse, t. VI, p. 6r6.
S'il est permis d'interpréter des documents si peu explicites. voici comment

on peut se figurer les choses. Il existait à Liège une foire franche, et, à la
demande de la Cité, Adolphe en crêa une seconde (noaurn). Hocsern. dont

I'incorrection de st1 le n'a pas de bornes, s'explique de manière à faire croire

que les deux foires ont été crêées en même temps; la Chronique de 1402,

plus exacte sôus ce raPPort, ne parle que d'une seule.

Ce qui prouve que la foire de l.iège est antêrieure à 1339, c'est que délà,

dansle Patron del, Temporaliteit,p,3r8, qui est de la fin du XIVe siêcle,

plusieurs villes allemandes (Aix-la-Chapelle, Cologne, DÜren, Nimègue,

Nürerrberg, F-rancfort-sur-le-Mein et Lübeck) sont dites exemPtes du droit ae tru"l\iua
tonlieu à Liège. Incontestablement, une teile situation a des origines loin-
taines et remonte plus haut que r33g' Henaux aurait donc eu le droit d'écrire
(t. I, p.465), qu'<< i1 se tenait à Liège de temps immêmorial ttne foire >t; il
fait preuve de peu de critique et il donne une entorse aux texles en disant

gu'il s'en tenait deux'
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La ville de Huy, ,, Ia commune folle et passion-
née », comme l'appelle un chroniqueur, était mena-
cée d'une sentence judiciaire des échevins de Liège
parce qu'elle s'obstinait, dans ses payements, à faire
passer la monnaie altérée de Hugues de Châlons au
laux de sa valeur nominale. Pour conjurer le coup,
elle offrit au Chapitre et au prince une somme de
douze mille florins. Mais les conseillers d'Adolphe
exigèrent en outre un pot-de-vin de six mille florins.
L'attaire n'aboutit pas; les Hutois, poussés à bout,
s'adressèrent au duc de Brabant, et c'est en vain qu'à
la dernière heure la Cité de Liège inrervinr dans
I'espoir de les réconcilier avec le prince : l'alliance
avec le Brabant érait faite !

Le prince convoqua les États Généraux pour le
r5 mai. Dans I'intervalle, on apprit la scandaleuse
conduite de ses conseillers et, lorsque devant les
États assemblés, il demanda les rnili..r pour la
guerre contre le Brabant, alors éclata un concert de
réclamations. De toutes.parts on exigea des garanties
contre des abus aussi révoltants que celui qui venait
d'être divulgué. La Cité rr'était pas, on le pense bien,
la dernière à réclamer, mais elle profita de I'occasion
pour faire valoir ses griefs particuliers; elle mit pour
condition à l'octroi des milices communales I'aboli-
tion de la Loi de murmure et des mesures réaction-
naires de r 33 r. Ainsi assiégé de toures parts, Adolphe,
à qui I'on mettait en quelque sorte le couteau sur la
gorge, céda sur l'un et I'autre point : il accorda I'éta-
blissement du Tribunal des XXII et consentit à rap-
porter la Loi de murmure (r).

(r) V. Hocsem, pp, 46 et 467

CHAPITRE XIII,
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L'acte instituant le Tribunal des XXII fut émis le
6 juin 1343 (r). Celui qui abolit la Loi de murmure,
et qui est connu sous le nom de Lettre de Saint-
Jacques, porte la date du rer juillet r343. tls ont donc
vu le jour à quelques semaines de distance I'un de
I'autre. C'est d'abord la principauté qui a obtenu le
redressement de ses griefs les plus criants; après elle,
la Cité a eu satisfaction à son tour. Les deux réformes
avaient la même source et elles présentent pour
l'histoire de la Cité un intérêt presque égal; c'est Ia
raison pour laquelle elles méritent de retenir I'une
et I'autre l'attention du lecteur.

Si nous n'avons pas conservé l'acte du 6 juin r343

- on verra tout à I'heure pourquoi - en revanche
nous connaissons assez bien les circonslances dans
Iesquelles naquit le Tribunal des XXII. Les Etats
s'étaient réunis Ie r5 mai; ils avaient nommé une
commission composée de membres choisis parmi les
trois ordres et chargée d'élaborer un projet de garan-
ties constitutionnelles contre les abus des officiers du
prince. Dès le z juin, cette commission déposait son
projet. Il s'inspirait de celui de 1324, mais pour le
dépasser. C'était, cette fois, un organisme spécial
qu'on chargeait de surveiller et, le cas échéant, de
punir les malversateurs. La nouvelle institution,
calquée pour ainsi dire sur le Conseil de Cortenberg,
était un collège permanent dont les vingt-deux mem-
bres, nornmés à vie, étaient choisis par les trois
ordres dans des proportions variées. Le Chapitre, la
noblesse et la Cité en choisissaient chacun quatre;

(r) Les formules du protocole et de la date sont conservées dans un diplôme
du r9 iuin r343 donné par -A.dolphe à l'abbaye de Saint-Trond. lPiot, Cartu-
l,aire de Saint ltrond,, t. I, p, 487.)
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les dix autres membres étaient choisis par les bonnes

villes : Huy, Dinant, Saint-Trond et Tongres en

avaient chacune deux, F'osse et Bouillon chacune un.

Quatorze membres sur vingt-deux appartenaient
donc dans ce tribunal à l'État Tiers. Le principe de

I'institution était.excellent, mais il était vicié par la
disposition qui rendait les membres du Tribunal
viagers et inamovibles. Avec le contrôle illimité dont
ils jouissaient sur tous les agents du gouvernement,
avec la redoutable faculté qui leur était donnée d'in-
fliger des châtiments arbitraires, ils cessaient d'être
une simple garantie de la liberté pour devenir une
machine de guerre contre le pouvoir princier, peut-
être même un danger pour la liberté publique.

L'autorité du prince se voyait à la merci d'un
véritable éphorat; ulle oligarchie de " vingt-deux
princes à vie " menaçait de se substituer à la monar-
chie, Le clairvoyant chanoine Hocsem ne s'y laissa

pas trornper : il fit de vains efforts, lorsque le projet
fut discuté au Chapitre, pour introduire dans le re-
crutement du Tribunal le principe de I'annalité. Son
avis ne prévalut pas : la commission déclara catégo-

riquement qu'elle ne voulait pas d'arnendement à son

texte. Adolphe, qui, en t324, avait reproussé avec

indignation un projet beaucoup plus anodin que
celui-ci, fit preuve cette fois d'une résignation éton-
nante: il consentit à tout, et, le 6 juin 1343, il pu-
bliait la Lettre des Vingt-Deux (r).

(r) Hocsem, pp. C68 et 469. Il résulte à l'évidence du récit de cet auteur,
bien qu'il ne le dise pas explicitement, que les membres du Tribunal des XXI I
furent nommés à vie, malgré son opposition et celle d'une minorité du

Chapitre. Zantfliet, qui écrit au milieu du XVe siècle et qui parle d'après

Jean d'Outremeuse, vient troP tard pour contredire, en pareille matiêre, un

témoignage de la valeur de celui de Hocsem,
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Est-ce la maladie à laquelle il devait bientôt suc-

comber qui minait dès lors cette nature énergique, et

brisait .i for." de résistance ? Ôu bien ne cédait-il
qu'en apparence et avec l'intention de révoqtrer ses

concessions, aussitôt qu'il serait débarrassé de protec-
teurs gênants comme le roi de Bohême et le comte de

Hainaut, qui avaient été les principaux promoteurs
du Tribunal des Vingt-Deux ? Ses sujets ne devaient
pas tarder à être éclairés sur ce point. En attendant,
il ne s'arrêtait pas dans la voie des concessions et, le
r.. juillet, il signait la Leth'e de Saint-Jacques, qui
abolissait \a Loi de murmure ainsi que les mesures

réactionnaires de r 33 r.
La Lettre de Saint Jacques (r) débute par des con-

sidérations générales qu'il est bien intéressant de

recueillir. Elle reconnait que le gouvernement établi
au cours des dernières années ,, al esteit mal agréable
à la plus grande partye des personnes et cohabitans
de nostre dicte Citeil », elle constate qu'il n'est ,, mie
pounxoLn'ir paix, amout' ne concorde entre les per-
sonnes et cohabitans deseut'dis mais y'rans rancoir,
enyye et dissentioz; » slls déclare pourvoir au mal
en accordant les réformes suivantes, qui rendent aux
Liégeois plusieurs des privilèges abolis par la Paix de

Wihogne. D'abord, elle rétablissait l'élection direcle
des jurés. Ceux-ci devaient être élus désormais, les

plébéiens par les métiers,les patriciens par leurs pairs
dans les vinâves; eux'mêmes choisissaient ensuite les

deux maîtres, I'un parmi les patriciens, I'autre parmi
les plébéiens. En second lieu, les métiers reconqué-
raient le droit d'avoir des gouverneurs, sans que

t

\

(r) Bormans, Ordorutances, t. I' p.248.
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cependant ceux-ci fussent admis dans le Conseil de
plein droit, comme de r3r3 à r33o. En troisième lieu,
I'assemblée générale des bourgeois, que les maîtres
seuls, depuis r33o, avaient qualité pour convoquer,
pouvait se réunir désormais chaque fois qu'elle était
réclamée par deux ou trois métiers. A ces réformes,
expressément accordées par la Lettre de Saint-
Jacques, il est permis, ce semble, d'en a;'outer une
autre qui n'est point mentionnée, je veux dire Ia
suppression du Grand Conseil. Ce rouage inutile ne
paraît pas avoir jamais existé autre part que sur le
papier, et il disparaît de I'histoire de la Cité sans y
laisser aucune trace.

Telles sont, en 1343, les conquêtes de la liberté
communale. Elles se distingent par leur modération.
Elles ne relournent pas au radicalisme démocratique
de r3r3. Entre ce régime et celui de Ia réaction con-
servatrice de r33 t, la Lettre de Saint-lacques repré-
sente un moyen terme heureux. Et la raison en est
facile à découvrir : ce n'est pas un parti, c'est la Cité
entière qui a triomphé en 1343. Les libertés que la
Lettre de Sainïfacques lui a rendues sont également
chères à tous les citains, encore qu'elles doivent sur-
tout profiter aux petits, parce que ceux-ci ont le plus
pâti du régime antérieur (r). Le régime nouveau mar-
que I'apaisement relatif de la lutte des grands et des
petits, et une halte sur le chemin qui mène au régime
de la démocratie exclusive et niveleuse. Pourquoi ne

(r) Je suis trop rarement d'accord avec Henaux pour ne pas constater qu'il
apprécie ces faits avec .iustesse quand il écrit t. I, p. 432 : « Celre lettre n'êrait
ni en faveur des petits ni eo faveur des grands : elle laissait à chacun des deux
p"rtis la position que lui avait attribuée Ia paix Je Vottem. EIle ne consacrait
qu'une défaite : celle du prince. »
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( r ) C'était le iour de la saint Mathias (24 février) qui, les années bissextiles,
tombe le z5 du même mois. L'année r344 est bissextile.

rr5

fut-ce qu'une halte? Pourquoi l'équilibre entre les
classes, réalisé pour des siècles dans les villes braban-
çonnes et mêrne à Dinant, ne put-il pas se maintenir
à Liège? Nous essayerons de le dire plus loin.

Après la double victoire.remportée sur lui par la
principauté d'abord, par la Cité ensuite, le prince-
évêque Adolphe, malade, aigri, humilié, attendait
avec impatience I'occasion de prendre sa revanche.
Il semble qu'il n'ait plus eu qu'un rêve : anéantir la
concession qu'il avait faite en signant la Lettre des
Vingt-Deux. Le z5 février r3++ (r), il manda devant
lui les quatre chanoines qui faisaient partie de ce
tribunal, et les força par ses menaces à lui livrer le
diplôme du 6 juin, qu'il mit en pièces. Quant aux
quatre membres délégués de la Cité, ils se laissèrent
corrompre, à ce qu'il paraît, ou du moins firent de
leur trahison l'objet d'un honteux marchandage.
L'un d'eux, le maître de I'année, nommé Jean Jac-
quemot, était un drapier. Comme tous ceux de son .Lt H.,-1" ..

métier, il se plaignait beaucoup de lu gguJ.glg-foiæ, 'b*-.-... /'-1/'t

qui faisait baissei à Liège le pr:ix du d@,î il .à;- ' -'i-i
slentit à livrer I'exemplàir" qr" la Cité possédait de î,,,J ," - '

I'acte du 6 juin, si I'évêque consentait à annuler la
lettre de r339. Le rnarché fut accepté; deux diplômes
déchirés firent disparaltre à la fois le grief du prince
et celui des drapiers. La nouvelle foire était suppri-
mée, et il n'y avait plus de Tribunal des Vingt-Deux.
L'institution qui faisait l'orgueil du pays et qui était
la principale garantie de sa liberté n'avait pas duré
en tout huit mois !



66 CHAPITRE XIII,

C'était la seconde fois que le peuple liégeois se
voyait frustré du bienfait le plus appréciable du régime
coltstitutionnel, et cela grâce à la fraude, à la vio-
lence et à Ia corruption L'indignation fut unanime
à Liège lorsqu'on apprit ce qui s'était passé : grands
et petits s'accordèrent à réclamer la punition du maî-
tre prévaricateur et de ses complices (r); ils furent
déposés et bannis, et la Cité demarlda au Chapitre de
punir de même ceux de ses membres qui àvaient
trempé dans le corrplot.

Mais le Tribunal des XXII resta supprirné. CEuvre
collective des États, il ne pouvait èire rappelé à
l'existence que par ceux-ci; il eût fallu qu'ils pussent
se réunir, et qu'ils se retrouvassent de nouveau sous
I'influence puissante d'un Jean de Bohême ou d'un
Guillaurne de Hainaut, capables cl'obtenir, sur cette
question délicate, I'unité de vues difficile à réaliser
dans un milieu si divisé. Il y avait d'ailleurs, dans
l'inamovibilité des Vingt-Deux, une défectuosité qui
avait frappé dès l'origine une partie du Chapitre, et
gui, sans doute, formait dans les meilleurs esprits un
préjugé des plus sérieux conrre la nouvelle institution.
L'idée restait populaire, sans doute, mais Ie m<_rde de
réalisation était à trouver. C'était I'affaire clu temps
d'élaborer la formule définitive qui devait lui assurèr
I'avenir.

Cependant, la Cité, consciente de sa force, ne
perdait aucune occasion de s'affirmer.

Aussi, lorsque enfin, criblé de dettes et arccablé
par les revers de sa politique, Adolphe de La Marck

- 
(r) Unde indignati insignes et populi se juramento colligarunt ad punien_

dum omnes qui talia procuraranr. Hocsem, p. 474.
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fut mort de chagrin dans son château de Clermont-
sur-Meuse (3 novembre t34$ (r), on assista à un
spectacle bien instructif. Ce ne fut plus, comme en

t3o, la noblesse du pays, ce fut la Cité qui reven-
diqua le droit de participer à la régeuce pendant
I'interrègne. Elle força le Chapitre à révoquer les

baillis et autres offi.ciers qu'il avait nommés sans son

consentement pour la durée du sede vacante et pré-
tendit choisir elle-même le mambour. Le Chapitre
regimbait et ses délibérations étaient pénibles.

" Messeigneurs, dit l'écolâtre Jean Hocsem, ne

vous étonnez pas si le peuple refuse cle vous aban-
donner exclusivement le choix de mambour sous

lequel il doit exposer sa vie pour la patrie. Rappelez
vous que, lors de la dernière vacance du siège, le

massacre des grands et l'incendie de Saint-Martin
n'ont pas eu d'autre cause. De droit divin, l'élection
du prince appartient à Dieu (z), mais de droit humain
elle appartient au peuple, et c'est en vertu de ce

droit que le peuple de N{aestricht a proclamé saint
Lambert évêque. Les choses retournent facilement
d'elles-mêmes à leur source, et il vaut mieux plier
que rompre. Vous en avez la preuve dans les événe-

ments d'hier; vous avez dù, par peur des maîtres de

la Cité, révoquer toutes les mesures que vous aviez
prises sans leur concours. A mon sens, dans cette

affaire de I'élection du rnambour, l'lous devrions
convoquer les maîtres et quelques personnages in-

' (r) Hocsem, p. 475, enregistre sa mort sans plus. Henaux, t. I, p. 441, dit
qu'il mourut dans un accès de frénésie; il reproduit Dewez, t. l, p. z4t.
lequel suit Fisen, II, p. roz (tum a se Prorsus abreptus est in frenenesim).

iz) Pour le dire en passant, on voit Par cet exemPle, qui est loin d'étre

isolé, que ce que le moyen-âge entendait par droit divin n'avait absolument

rien de commun avec ce que la polêmique moderne désigne sous ce nom.
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fluents et leur dire : ,, Vous autres, Messieurs les
laiQues, vous connaissez mieux que nous du clergé
les chevaliers qui conviendraient pour l'office de
mambour : désignez-nous donc celui que vous juge-
rezpréf&able et nous l'élirons volontiers ,. Ainsi nous
resterons en possession de notre droit et l'Église ne
perdra rien. Autrement, il vous arrivera la même
chose qu'hier, et on vous reudra responsables de
tous les maux qui pourront se produire " (r). Ce
conseil fut suivi, et, le ro novembre t344, le Cha-
pitre élut mambour Louis d'Agimont, le candidat de
la Cité, auquel s'était ralliée la noblesse (z).Les tré-
fonciers sauvaient ainsi les. apparerlces, mais capitu-
laient en réalité devant les Liégeois. Rien ne montre
mieux le chemin parcouru en sens inverse, depuis
t3tz, par ces deux forces.

Ce ne fut pas la fin des humiliations du Chapitre.

Quelques lignes très obscures d'un contemporain,
qui fait manifestement allusion à des souvenirs dé-
sagréables à évoquer, nous laissent entrevoir que le
sede ÿacante fut, pour les tréfonciers, riche en
épreuves de tout genre. Le mambour se permit dc
déposer le receveur de la mense épiscopale, récem-
ment élu par eux; de leur côté, les maîtres ourdis-
saient toutes sortes d'intrigues contre le Chapitre.
Les petits étaient indignés de voir traiter ainsi un
corps si vénérable et si longtemps leur allié, mais
personne n'osait protester, parce que les maîtres
sévissaient sans scrupule et allaient jusqu'à bannir
les mécontents.

(r) Hocsem, p. 475,
(:) Hocsem, p. 476.
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Tel est le récit du chanoine Hocsem. Si peu expli-
cite qu'il soit, il nous laisse entrevoir le résultat des

intrigues du patriciat. Manifestement, c'était le patri-
ciat qui avait enlevé l'élection de Louis d'Agimont,
reportant la mambournie dans cette famille de Looz
à taquelle il l'avait en vain offerte autrefois (r). C'était
le patriciat qui entraînait à sa suite, dans sa cam-
pagne contre le Chapitre, les deux maîtres avec les

lurés plébéiens. Et c'était le patriciat encore qui, se

vengeant en fi45 de ses alfronts de 1312, se servait
des maîtres pour vexer et pour humilier les tréfon-
ciers.

Comment s'expliquer cette prépondérance regagnée

par les grands, et cela au lendemain de la Leth'e de

Saint-Jacques, qui ne pouvait certes pas servir de

point de départ à un mouvement anti-démocratique ?

Tout simplement par le regain cle popularité que

valut aux grands leur attitude civique dans les démê-
lés de û43, et par l'usage adroit qu'il surent en faire.
L'événement avait prouvé que les chefs de la démo-
cratie liégeoise n'étaient pas inaccessibles à la cor-
ruption : Jean Dupont en t3 rz, Jean Jacquemot
ert 1344 (z), avaient trahi le parti populaire auquel
ils devaient la maîtrise, et avaient montré aux grands

comment on pouvait, à peu de frais, leurrer ou
museler la démocratie liégeoise. La leçon ne fut pas

perdue, et il paraît bien qu'au cours des années r345

et û46 les grands, au lieu de combattre en face la
cause du peuple, trouvèrent plus fac:ile de gagner ses

chefs à prix d'argent.

(r) V. ci-dessus, t. I, P. z8r
(z) V. ci-dessus, P. 64.



7o CHAPITRE XIII

Pour comprendre ce nouvel aspect de leur poli-
tique, il faut se rappeler qu'en t342, la vieille ques-
tion du comté de Looz avait été remise à I'ordre du
jour par la mort imprévue du dernier fils de Thierry
de Heinsberg. Le fief de Looz allait de nouveau
tomber en déchéance et faire retour à l'Église de
Liège. Instruits par l'expérience, tous les patriotes
liégeois étaient bien décidés à empêcher qu'un nou-
vel usurpateur ne vînt mettre Ia main sur le patri-
moine national. Le Chapitre et Ie parti populaire,
ces deux anciens alliés, se prononcèrent dès I'abord
pour cette politique; malheureusement, Ia noblesse
de Hesbaye protégeait un prétendant sorti de ses

rangs, et auquel le prince, de son côté, se montrait
favorable. Le patriciat de Liège, que tant de liens
de famille, tant d'intérêts ou de préjugés de classe
liaient de plus en plus à la noblesse, souhaitait
en secret le triomphe du prétendant, mais n'osait
I'avouer, par crainte de la colère des petits. Extérieu-
rement, il affectait de partager leur zèle patriotique,
il s'associait à toutes leurs démonstrations, mais, en
même temps, il recourait à toute espèce de ruses et
d'échappatoires pour les duper une seconde fois (r1.

C'est ainsi qu'il proposa de s'en rapporter à Ia sen-
tence du pape. ce qui lui aurait fait gagner du temps
et aurait créé, en attendant, une situation de fait à
laquelle il eürt été difficile de rien changer. Mais le

(r) Populus cum insignibus conjugatus non tradi comiratum domino de
Heinsberg pariter decreverunt : et hoc creditur metu populi, cum maiores
insignium, ut dicitur, contrarium decrevissenf, dicentes quod nolebant sen-
tentiis laqueari, et petentes quod factum summo pontifici scriberetur, ut ipse
de comitatu suam faciat voluntatem. Hocsem, p. 471, I1 est impossible
d'écrire plus mal que Hocsem; je crois toutefois avoir bien compris ce qu'il
a ooulu rJire.
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peuple était irnpatient et poussait à une solution im-
médiate de l'énervante question. Que restait-il à faire
aux patriciens ? S'inspirer de l'expérience, gagner les
maîtres et les jurés plébéiens, et faire faire par eux
ce qu'ils n'osaient pas entreprendre eux-mêmes.Telle
est, ce semble, I'explication de ce qui se passa à Liège
de 1344 à û46. Le manque de franchise et de netteté
qu'on remarque pendant ces années dans I'attitude
des maîtres confirme singulièrement cette conjecture,
que suggèrent les allusions obscures du chroniqueur.

Mais la démocratie devait avoir sa revanche. Les
métiers se lassèrent de I'insolence clu Conseil et des
trahisons de leurs élus; ils choisirent dans leur sein
cleux gouverrleurs chargés de faire en leur norn
d'énergiques remontrances aux maîtres. Ceux-ci,
intimidés par cette intervention collective, renon-
cèrent à leurs menées, et le mambour lui-mêrne crut
devoir adopter une ligne de conduite plus modérée.
Le receveur nommé par le Chapitre put reprendre
ses fonctions, et l'intrus que le mambour avait mis
à sa place fit amende honorable (r).

Le peuple ne se contenta pas de ce premier résul-
tat. Les élections de 1345 ayant fait arriver à Ia
maîtrise des hommes plus strrs, ceux-ci voulurent
voir clair dans la gestion de l'administration précé-
dente (z). L'enquête à laquelle ils se livrèrent fit écla-

(r) Hocsem, p, 476.
(z) Et paulo post populares de Leodio assumpto regimine civitatis inquisi-

verunt super quibusdam pecuniis, etc. Hocsem. p. 478. Grâce à son habitude
de ne parler des choses communales que par voie de prétérition, Hocsem a

encore une fois proposê ici une espèce d'ênigme à ses .lecteurs. Henaux, t. I,
p. 444, en a tirê des conclusions étonnamment exagérées : selon lui, les grands
auraient étê dépouillés des droits que leur avaient rendus les actes de r33o et

r33r, et la Lettre de Saint-Jacques de r343; les petits seraient redevenus ce
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ter un nouveau scandale : on découvrit que plusieurs
des anciens conseillers avaient vendu des rentes à vie
sur la Cité et avaient empoché l'argent. Sur les qua-
torze personnages inculpés à la suite de I'enquête (r),
il y avait trois échevins appartenant aux principaux
lignages de la Cité : Jean de Lardier, Hubin Bale et
Jean de Brabant, qui était d'lle par son père et de
Pré par sa mère. Un autre personnage compromis
dans cette malpropre affaire, ce fut le trop fameux
maître André de Ferrières, que nous avons appris à
connaître précédemment, er que sa position mettait à
même de tripoter impunément les affaires commu-
nales. Condamnés à restituer avant la Salnt-Jean-
Baptiste (24 juin) sous peine de bannissement, les uns
ne purent s'exécuter, les autres s'y refusèrent, et tous
durent prendre le chernin de I'exil. Ce ne fut pas
pour longtemps : peu de temps après, nous les
retrouvons à Liège, otr, clit Hocsern, ils purent ren-
lrer grâce à I'intervenrion du clergé (z).

que les avait faits la paix d'Angleur e, r3r3, c'esçà-dire les maîtres exclusifs
du Conseil. Rien n'est moins exact, et Henau.\ lui-méme en est si peu corr_
vainc. que, lorsqu'il aura à raconter ra réforme constitutionnelle de i3g4, qui
supprima réellement les gra,ds comme classe politique, i1 y verra, avec r"islon
cette fois, f inauguration du régime démocratique pur, oubliant qu,il a déjà
cêlébré l'avénement de celui-ci en 1345. En réalité, il ne s,agii pnr, pou.
Hocsem, d'une revision de la constitution mu,icipale, mals d,un siÀple revi-
rement électoral.

(r) Cechiffre de quatorze clon.é par Hocsem, p. 476, devait fataleme,t
induire un lecteur distrait à se persuader qu'i1 s'agissait des quatorze éche-
vins, et c'est à quoi n'a pas manqué Jea, cl,Outremeuse, si, cornme je le crois,
c'est d'après la partie perdue de sa chronique que parle Zanrfliet, c. r3o.
Mais c'est une erreur rnanifeste, et les listes scabinales de M. de BormÂ
en font bonne iustice.

(z) Hocsem, pp. 478 et 43o. Les détails complémentaires ou contradictoires
donnés parZantfliet, col. z'3g-24o, etpar Mathias de Leeurvis, p. r r4, paraissent
provenir de Jean d'Outremeuse: il y a lieu de n,en tenir aucu' .à.rrpt., _
Cf. de Borman, t. I, pp. r59, r84, r9r.
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L'avénement du nouveau prince-évêque Englebert
de La Marck, neveu d'Adolphe, vint donner une
autre direction aux idées et aux préoccupations des
Liégeois. Si les intérêts de leurs proches avaient
pendant quelque temps refroidi les patriciens pour
les intérêts de la Cité, il n'en sera plus ainsi dès qu'ils
vont se retrouver, avec les petits, en face d'un prince
puissant et adroit. Aussitôt les discordes s'apaiseront
comme par enchantement, et le prince, devenu I'en-
nemi commun, verra surgir contre lui tous les
citains, unis dans la même opposition à son pouvoir
absolu. Ce n'est pas qu'Englebert de La Marck ne
fürt un caractère d'une toute autre trempe que son
onclc Adolphe. Comme chef d'État, il révéla au
cours de son règne de hautes et nobles qualités. Si
donc, pendant les premières années, il se vit, lui aussi,
impliqué dans d'ardentes querelles avec ses sujets,
c'est que la fatalité des choses le voulait ainsi. La
questiorl des garanties constitutionnelles contre I'ar-
bitraire restait à I'ordre du jour. Après avoir vaine-
ment essayé à deux reprises, en t3z4 et en û43, de
la résoudre d'accord avec le prince, la Cité se retrou-
vait dans la condition précaire où I'avait laissée
Adolphe. Sirrs de l'impunité, et ne comptant pour
rien les réclamations du public, les officiers clu prince
semblaient se complaire à multiplier ses griefs.

Pendant le sede ?acante, un bourgeois de Huy,
coupable de meurtre, avait composé avec les parents
de sa victime et avait été, en conséquence, acquitté
par le mambour. Le maréchal d'Englebert de La
Marck refusa de reconnaître la légalité de cette pro-
cédure; il f,t saisir et exécuter le coupable ( r ). C'était

(r) Hocsem, p. 48o; Zantfliet, col, z4z,
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de I'arbitraire pur, et la paix de Fexhe se trouvait
violée dans son esprit comme dans sa lettre. Les
milices de la Cité et celles de Saint-Trond allèrent,
avec les Hutois, détruire Ia maison du bailli à la
Neuville-sur-Meuse (r); Ie baillir pâr mesure de
représailles, fit proscrire dix-huit Hutois par les éche-
vins de la Cité. Celle-ci, qui assistait dans ses propres
murs à la flagrante violation du droit, s'allia ar-rx

Hutois et convoqua à Liège une réunion des bonnes
villes pour aviser aux mesures à prendre.

Le prince aurait été bien inspiré s'il avait tenu
compte de l'effervescence des esprits justenrent émus;
il n'osa pas couvrir son bailli, dont le cas était indé-
fendable, rnais, dans une réunion des États du pays,
convoquée par Iui à Fexhe, il se plaignit amèrement
des Hutois et des Liégeois, qui enfreignaient sa juri-
diction. Ceux-ci protestèrent qu'ils n'étaient pas en
état de rébellion contre lui, mais en état de légitime
défense contre son ofÊcier, qui violait Ieurs libertés(2).
Nos sources ne nous font pas connaître la suite de
cette affaire, mais il n'est pas douteux qu'elle ait été
I'une des causes principales du conflit qui éclata peu
de temps après entre Englebert et sa ville épiscopale.

L'autre cause, ce fut la solution donnée, malgré
les væux passionnés de la Cité, à Ia question du
comté de Looz.

Une commission de cinq chanoines, présidée par
l'abbé de Saint-Nicaise de Reims, délégué du souve-
rain pontife, était chargée de préparer la solution de
l'affaire. La Cité avait fait stipuler expressément que

(t) Non à la Neuville en Condroz; v. de Borman, t. I, p. r4o
(z) Zantfliet, co|. z4z,
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la sentence des commissaires serait soumise d'abord
-à la ratification des États généraux (r). Mais, intimi-
dée ou gagnée, on ne sait au juste, la commission
outrepassa son mandat et adjugea purement et sim-
plementlecomtéàThierry de Heinsberg (t8 juin 1346),

avec le consentement du prince. L'indignation fut
grande dans la Cité, et elle se traduisit par des vio-
lences graves. Les négociateurs et les échevins, qui
étaient sans doute d'accord entre eux, durent fuir
devant la colère populaire. Les maîtres, probablement
gagnés par les grands, se crurent assez d'autorité pour
pouvoir ramener les coupables, mais, pour la seconde
fois en deux ans, le peuple désavoua ses premiers
magistrats. L'émeute se déchaîna de plus belle et
elle s'en prit au Chapitre : « nous faillîmes tous être
massacrés ,, écrit Hocsem. Les cinq négociateurs
durent fuir de nouveau; des garnisaires furent mis
dans leurs maisons et dans celles de leurs amis; les
échevins fugitifs furent condamnés au bannissement;
un seul, Hubin Baré, qui n'avait pas accompagné
ses collègues dans leur fuite, échappa à leur sort.
Le maître patricien, Henri Solier, fut destitué dix
jours avant l'expiration de son mandat et remplacé
par Bertholet Baré (z), ce qui atteste le diapason des
esprits : il est certain, en effet, que les grands ne le
révoquèrent pas spontanément et qu'ils ne lui enle-

(r) C'est ce que dit Hocsem, p.48o : Et cum idem abbas diutius tractasset
cum capitulo, tandem obtinuit quinque canonicos eligi ad tractandum cum
parte adversâ unâ cum abbate, ita tamen quod non haberent potestatem
negotium terminandi sine capitulo et patriâ. C'est également ce que dit le
Chapitre de Liège dans sa lettre au pape, datée du ro aorit 1346, dans
Hocsem, p. 484.

(u) Fisen, II, p. ro7, d'après Jean d'Outremeuse. Nous trouvons, en effet,
Bertholet Baré, bourgmestre en r345-r3a6 (AEEB, t. XV (1878), p. 5r).

1
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vèrent ses lbnctions que par crainte de pires extré-
mités.

Il faut rendre hommage au sentiment qui a inspiré
l'effervescence populaire. Ce n'est plus comme
citains et au nom de leurs intérêts locaux, c'est
comme patriotes et au norn de I'intérêt général que
les Liégeois protestent contre la spoliation dont le
pays est victime. Le point de vue communal rentre
dans l'ombre devant la conception nouvelle que la
Cité a de son rôle. Elle s'identifle à l'État, ou, du
moins, elle a la prétention d'en être le membre
principal. Rien de ce qui touche à celui-ci ne restera
désormais en dehors de ses préoccupations. Là se

trouve la différence profonde entre elle et les autres
bonnes villes : celles-ci restent enfermées dans leur par-
ticularisme ou n'en sortent qu'à I'appel des Liégeois.

Elles en sortirent cette fois encore, et, de nouveall,
la défense de la liberté communale et celle du patri-
moine national groupa les bonnes villes autour de Ia
Cité (r).

Mais déjà la Cité avait élargi son champ d'action.

(r) L'histoire de cette fédération est à tirer au clair. Englebert de La
Marck avait été nommé êvêque de Liège par le pape le z3 février 1345
(Hocsem, p, +78) et, dès le 4 mars. il s'était adressé au pape pour le supplier
d'interdire la fédération des villes liégeoises, si celles-ci la renouvelaicnt
(Berliêre, Suppliques de Cl,ément Yd no 8rz), Le même jour, le pape avait
chargé une commission dc déclarer nulles les alliances que les Liégeois et
les bonnes villes pourraient faire (Bormans et Schoolmeesters, t. IV, p. 3o).
Cependant cette alliance eut lieu en r346 (Chronicon S. Tnr.donense Contin.
III, p. z8r) le 3o mars, au dire de Bormans et Schoolmeesters, t. IV, p. 44,
qui ne citent pas leur source. Le 9 mai r346, le pape, à la demande d'Engle-
bert, dêclara interdite l'alliance qui venait de se faire (Bormans et School-
meesterst t, IV, p. 43). Le chroniqueur de Saint-Trond se trompe sur la date
et place les faits en 1345, mais ceux qu'il rapporte immédiatement avant
appartiennent déjà à 1346, et le témoignage des diplômes est d'ailleurs
concluant.



SUITE DES LUTTES CONSTITUTIONNELLES. 77

Le faisceau formé autour d'elle par les bonnes villes
ne lui suffrsait plus. Portant ses regards au-delà des
frontières nationales, et consciente des solidarités qui
reliaient entre eux les défènseurs des libertés com-
rnunales dans tous les pays, elle s'unissait par un traité
d'assistance mutuelle aux communiers flamands.
Ainsi s'avérait ce courant de syrnpathie que, dès le
commencemellt du XIV. siècle, le chanoine Hocsem
avait constaté entre les démocraties municipales des
Pays-Bas. On verra, au cours de ce siècle, ce phéno-
mène s'accuser plus d'une fois encore, et la cause
de la liberté'rallier sous sa bannière, sans distinction
de nationalité, tous ceux qui, Thiois ou Wallons,
Français ou Belges, luttent pour elle dans Ies régions
les plus diverses.

Combien on voudrait être renseigné sur cette fédé-
ration de 1346, la première qui ait établi des liens
de fraternité entre la Cité de la Meuse et les grandes
villes de la Flandre! Malheureusement, l'histoire de
Liège se compose d'un certain nombre de phrases
sibyllines échappées par occasion aux chrouiqueurs,
et dont rien ne vivif,e la sécheresse. Il faut nous
contenter, cette fois, de ces lignes aricles d'un contem-
porain : « Cette année, les Liégeois conspirèrent avec
les bonnes villes du pays contre l'évêque Englebert,
et ils contractèrent avec les Flamands une ligue
d'assistance mutuelle " (r). Le chroniqueur ne prend
pas même la peine de nous dire quels sont ces FIa-
mands qui deviennent les alliés de Liège, et seules

(r) Eodem anno] Leodienses cum bonis villis totius Patie Leodiensis

contra episcopum Engelbertum conspiraverultt, et cum F'landrensibus mutuas

colligationes et corrfederaliones confraternitatis inierunt, praestandi alteri ab

altero auxilium oportunum. Chron, S. Trud,. Contttt, III, p. z8t.
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les vraisemblances historiques nous autorisent à

inscrire ici le nom de la commune de Gand.
Englebert, devant le soulèvement de ses sujets,

suivit l'exemple que lui avaient donné, dans des
situations semblables, Henri de Gueldre et Adolphe
de La Marck : il se procura I'alliance des princes
voisins. Puis il vint camper avec eux, le l5 juil-
let û46, à Vottem, otr il assigna les chefs de I'oppo-
sition liégeoise à comparaître devant lui pour s'en-
tendre n forjuger » par le tribunal des échevins.

Voulant à tout prix, dans leur respect superstitieux
de la chose jugée, empêcher que la sentence pùt être
rendue, les Liégeois allèrent, dès la veille, avec leurs
alliés les Hutois, occuper le village oùr le tribunal
avait siégé en p55. Mais les temps avaient changé,
et les échevins de Liège ne se firent aucun scrupule
de transporter leur " destroit " dans un autre empla-
cement du même village, d'où ils fulminèrent leur
sentence avec le cérémonial accoutumé, au sou de la
cloche et par le cri du Perron. Ils avaient d'ailleurs
un peu trop compté sur le prestige de la légalité. Les
Liégeois étaient réunis nombreux et en armes en face
d'un ennemi qui ne s'attendait pas à combattre : ils
ne purent résister à I'envie de le charger, et voilà
qu'il s'engage à I'improviste un combat acharné où
les milices communales l'emportèrent sur la brillante
chevalerie des confédérés (r).

Poursuivant le cours de leurs succès, les deux
commulles allèrent assiéger le château de Clermont,

(r) Hocsem, p. 482; Zantfliet, c.243; Chron, S. Trtud,. Cotttttt. lll,
p. z8z-3; Levold de Northof, p. 4o4 cf. 4or. Ce dernier atribue le désastre à

l'imprévoyance et à l'étourderie des gens de l'évêque : quia inconsulte et

improvise ac inordinate cum inimicis quidam congressi sunt.
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qu'elles prirent et rasèrent après un siège de quinze
jours, puis celui'de Hamal (septembre fi46).

La situation d'Engleberr était critique. Il eut beau
jeter l'interdit sur la Cité, celle-ci ne l'observa pas;
une partie du clergé paroissial se rallia aux bourgeois
et continua de célébrer Ie culte. Quant au Chapitre
de Saint-Lambert, il s'était enfermé dans la neutra-
lité, suivi par les autres chapitres de Liège. L'appui
d'un certain nornbre de patriciens liégeois (r) n'était
pas pour dédommager le prince : ils ne représen-
taient eux-mêmes qu'une faible partie de leur classe,
désormais divisée et condamnée à l'impuissance.
Une trève, ménagée par Ie pape à I'instance des tré-
fonciers (z), fut signée le z8 octobre (3); elle permit
au prince de mieux organiser ses forces en vue de la
lutte imminente.

Pendant qu'elle couvait, la Cité fit une tentative
audacieuse qui jette du jour sur la natLrre de ses ten-
dances politiques : elle offrit cer-rt vingt mille écus à
Englebert, s'il consentait à déposer les échevins et à
les remplacer par des juges annuels, qu'il choisirait
dans le Conseil communal. De la sorte, l'échevinage
serait devenu en réalité électif, comme il l'était dans
les communes flamandes. Il y avait longtemps, sans
doute, que la Cité caressait ce rêve de toutes les
communes de posséder un échevinage issu de son
libre choix; la démarche que nous lui voyons faire

(r) Episcopus cum quibusdam civitatis insignibus et militaribus extrin-
secis sibi adherentibus. Lettre des chapitres secondaires au pape dans
Hocsem, p. 485.

(z) V. la lettre du Chapitre de Saint-Lambert dans Hocsem, pp. 483-485.
(37 Hocsem, p. 4go; Chron. S. Trud. Contin, III, p. 285; Zantfliet, col.

:46. Je n'ai pas osé faire état des renseignements spéciaux à ce dernier auteur
qui, ie crois, sont puisês dans Jean d'Outremeuse.
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en û46 n'est pas, sans doute, sa première tentative
pour réaliser ce but. Mais le prince repoussa la pro-
position des Liégeois : l'échevinage resta la chose du
pouvoir central et ne tomba jamais aux mains de la
commune. Les conquêtes de la liberté locale s'arrê-
tèrent devant cette vieille institution comme devant
une infranchissable barrière (r).

Il semble que le dépit d'avoir échoué ait poussé la
Cité dans Ia voie des coups de tête, car la voici qui
va compromettre sa cause par une série d'impru-
dences et de fautes. D'abord, elle eut la mauvaise
idée d'imiter les Hutois dans leur politique moné-
taire, et de contracter avec eux une convention for-
melle par laquelle elle promettait de ne payer et de
ne laisser payer en monnaie nouvelle qu'au taux de
la valeur nominale de celle-ci (z). D'après cela, au
lieu que le denier liégeois ne valait plus que le 18"

du gros tournois, il continuerait d'en valoir le 8" (3).

Le texte de la convention, qui est du zo noverl-
bre 1346, nous a été conservé (+); on y voit que les

(r) Postmodum pacis habiti sunt plures tractatus, im quibus Leodienses
episcopo 120.ooo millia scutatorum dare promiserunt, si scabinos deponeret
et alios annales substitueret inter consiliarios villae per dominum eligendos.
Hocsem, p, 49o. Fisen, II, p. rrr, qui parle peut-être d'après des documents
percius, dit qu'on proposa au prince de renouveler l'échevinage par moitié
tous les ans, La question doit avoir pris une certaine ampleur, autrcrnent on
ne verrait pas la paix de Waroux stipuler que les échevins seront maintenus
dans leur état. (Bormans, Ord,onnances, t. I, p. z7ÿ.

(z) Sur cet épisode, Dous avons, cutre l'acte lui-même, (voir note suivante),
les relations de Hocsem, p, 49o, de 'Warnant, p, 34r, de Raoul de Rivo,
p. 3 et de Zantfliet, col. g5o.

(3) Ainsi l'acte ci-dessous et Hocsem. Par contre, Raoul de Rivo écrit
d'une manière évidemment erronée I tulgus nol,ebat solaere pt"o cl,enario
bone monete nisi tres d,enarios communis pagamenti.

(4) Voir l'acte dans le Paweilhar 482, p. g3g, à la bibliothèque de l'univer-
sité de Liège. Il est fait allusion à cet acte dans l'article r de la Paix de Wa-
roux, parlant de « Iettres faites et saielées par nos, cheaz de la Citeit et les
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contractants rendent obligatoire la valeur arbitraire
qu'ils attribuent au denier liégeois et menacent de
punir quiconque " de chu fera le contraire ». Cette
convention atteignait de la manière la plus injuste le
clergé, qui vivait principalement de ses rentes et qui
se voyait d'un coup privé de plus de la moitié de ses
revenus : il protesta, mais en vain, et un Cri du
Perron donna force de loi aux dispositions moné-
taires qui viennent d'êrre analysées (r).

La Cite alla plus loin. Tranchant du prince,
comme le lui avait déjà reproché un contemporain,
et dans I'espoir de se procurer des alliances, elle
imagina de concéder diverses libertés aux bonnes
villes, et d'y ériger des perrons en signe de son hégé-
monie politique. C'esr ainsi que Venise dressait le
Lion de Saint-Marc dans toures les villes où elle im-
plantait sa souveraineté. Le perron de Liège, symbole
de liberté, devenait pour les villes où il surgissait Je
symbole de leur vasselage. Rien ne fait mieux com-
prendre ce qu'avaient de démesuré et d'illimité les
ambitions des Liégeois. Ils se substituaient audacieu-
sement au prince, et par une usurpation de pouvoirs

bones [villes] deseurdites, de payer les dits cens autrement que selon la loy
deseurdite r (Bormans, Ordonnances, t. I, p. z8o). Cf. sur la question,
Hocsem, p. 4go, Warnant, p.34r, Raoul de Rivo, p. 3, Zantfliet, col. z5o.

(r) V. Fisen, II, p. r r r. On voit par I'acte qu'à la convention intervenaient,
outre Liège et Huy, les bonnes villes de Dinant, de Tongres, de Saint-Trond
(( et autres bonnes villes ». D'autre part, Hocsem, p. 4go, écrit : Sed alia
oppida patriae contradixerunr litteras sigillare. Qui croire ? J'atrire l'attention
du lecteur sur le passage suivant de l'acte : << Nous li maîsrre, jurés, gouver-
neur et communauté de ladite Citeit et bonnes villes avons a che 1ettres fait
appendre les cheaux grant de 1a ditte Citeit et aurres bonnes villes devant
nommées; en quel lettres s'il y falloit nulle ceal on un enbrisast, nous ne
vollons myes que pour che soyent de ren en peires, ens vollons qu'elle soient
ferme et stable, etc, » Je reproduis le texte de cet acte à l'Appendice.

u6
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que rien ne justifiait, ils conféraient dcs droits qui
ne leur appartenaient pas.

Mais ce l)'est pas tout.
Une fois en veine d'extravagance, la Cité ne

s'arrêta pas en si beau chemin, et elle décida qu'à
I'avenir elle ne payerait plus d'an-rende au prince
« por nul méfait que on feroit d'or en avant ». Cette
belle résolution fut l'objet d'un acte public signé et
scellé du sceau de la Cité (r). Puis, pour couronner
la série des violences et comme pour s'aliéner les
seuls amis sur lesquels elle pût compter, elle leva une
nouvelley'rmeté et perdit par là ce qui lui restait de
sympathies dans le Chapitre de Saint-Lambert (z).

Englebert profitait habilement de toutes ces fautes.
Pour se rattacher le Chapitre par un lien indissolu-
ble, il l'autorisa à percevoir tous les revenus de la
mense épiscopale pendant la pçuerrc, et lui délégua
tous ses pouvoirs pour l'administration spirituelle et
temporelle de la principauté (3). D'autre part, il fit
condamner de nouveau la féc1ération interurbaine
par le pape Clément VI, qui, comme régent de l'Em-
pire alors vacant, rappela I'interdiction formulée en
rz3o par le roi Henri VII (a).

Plus tard, il sut également intéresser à sa cause
I'empereur Charles IV, qui, de Bonn et de Thion-
ville, ne lança pas moins de cinq diplômes pour
enjoindre aux Liégeois de respecter les droits de
l'Église et du prince, pour condamner leur fédération

(r) Paix de Waroux. art.5, dans Bormans. Ord,onnances. t. I, p. z8r.
(z) Acte du 8 rnai 1347 daus Bormans et Schoolmeesters, t. IV, p. zr5,

Dotei cf. ibid., p 67.
(3) Acte du z5 mai r317. Bormans et Schoolmeesters, t. IV, p.67.
(4, Acte du g mai r346 dans Bormans et Sclroolmeesters, t, IV, p,43.

§

CHAPITRE XIII.
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interurbaine et pour annihiler le privilège des affo-
rains bourgeois qui ne résidaient pas dans la Cité (r).
Il se procura aussi à chers deniers I'alliance touiours
équivoque du duc de Brabaut, ntoins pour le secours

qu'il en attendait que pour I'empêcher de prêter
main-forte aux Liégeois (z).

Cependant, de divers côtés, on travaillait à pacifier
Englebert et son peuple. Le roi de France, ialoux
d'étendre son influence atlx Pays-Bas, envoya des

ambassadeurs qui offrireut leurs bons services' mais
qui retournèrent satts avoir rien obtenu (3). Le Cha-

pitre, de son côté, sollicitait le pape d'envoyer un
légat qui changeât la trève eu paix, et, en effet, le
z5 juin arrivait à Liège I'archevêque de Ravenne,
chargé de cette mission par le souverain pontife. Les

Liégeois étaient alors avec les deux maitres au siège

de Hermalle; il les y suivit, et leur remit la bulle
du pape qui Ieur était adressée. Les Liégeois firent
bon accueil au nonce, qui leur douna I'absolution
et qui alla ensuite trouver l'évêque et son allié le
duc de Brabant. Il ne put joindre ni I'un ni I'autre :

en route, il se vit enlever son cheval, fut indigne-
ment maltraité et se relira sans avoir pu remplir sa

mission (+). Il ne restait plus que Ie recours à la
force.

Le zt juillet û47, les milices liégeoises et les

(r ) Actes du z6 novembre et du B décembre r 346 dans Bormans et School

meesters, t IV. pp. 55-6o.
(z) ÿ. Posttio pro justificatione 1tacis, p' 296: Quia episcopus limuit,

prout intellexit quod dux procurârer se dominum fieri patriae Leodiensis, et

ideo conduxit eum Pro maximâ pecuniâ et stipendio pro ipso.

(3) Hocsem, p. 49r' Anno Donrini r347, mense aprili circa finem, nuncii

regis Franciae venerunt de pace tractaturi! sed infecto negocio recesserunt.

(4) Hocsem, PP. 49t-492.

I
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forces du prince et de ses alliés se rencontrèrent à
Waleffe. Les Liégeois marchaient au combat contre
leur souverain légitime sous l'éter-rdard de saint
Lambert, acte sacrilège que les esprits religieux du
temps considéraient comme de mauvais augure pour
Ieur cause. Dans leurs rangs marchaient les milices
communales de Huy et de Dinant, mais ils avaient
cru pouvoir se passer du secours de celles de Saint-
Trond, qu'ils avaient chargées de garder la Hesbaye.
Dans le camp du prince, on remarquait les comtes
de Juliers, de Gueldre, de La Marck, de Berg, de
Looz et les deux frères du comte de Namur; il dis-
posait de forces supérieures, et mieux aguerries que
celles des citains. Ceux-ci, d'ailleurs, étaient mal
commandés : la veille de la bataille, ils commirent
la faute impardonnable de se disperser dans les vil-
lages des environs pour y loger, si bien que, le
lendemain, ils furent attaqués avant de s'être réunis.
Dès la première renconlre, le porteur de l'étendard
national était fait prisonnier (r). Bientôt la bataille
dégénéra en une fuite éperdue des Liégeois, qui lais-
sèrent dix mille morts sur le carreau sans compter
une innombrable quantité de prisonniers (z). Le
prince victorieux fit de généreux efforts pour em-
pêcher ses alliés de piller la Hesbaye, et il versa des
larmes à la vue des ravages qu'y commettait, au

(r) Hocsem. p, 493; cf. Raoul de Rivo, p. z.
(z) Sur la bataille de Waleffe, nous n'avons pas moins de six narrations.

Celles de Hocsem, p.4gz, de Levold de Northof, p.4o4. et dela Chronique
d,e Saint-Trond,, p. 286, doivent seules être prises en considération. Celle de
la Chroniguc tl,e ,1402, p. 34o, est empruntée à Hocsem, celles de Zantfliet,
col. 247, et de Raoul de Rivo, p. 2, reposent sur Ia version fabuleuse de Jean
d'Outremeuse, auiourd'hui perdue.
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mépris du droit des gens, son allié le duc de Bra-
bant (t).

La Cité, dut se résigner à traiter, comme, vingt-neuf
ans auparavant, elle l'avait fait au lendemain de

Hoesselt. Dès la même semaine, elle faisait choix de

douze négociateurs chargés de la réconcilier avec

l'évêque, et, le z8 iuillet, huit jours après la ba-

taille, la paix de 'Waroux était signée (z). Rien ne

montre mieux l'étendue du désastre subi par la Cité
et la dépression du moral des Liégeois (3). La paix
de Waroux fut d'ailleurs le pendant de celle de

Wihogne : .. Les Liégeois, écrit Hocsem, renoncèrent
à toutes les choses pour lesquelles ils avaient fait la
guerre » (4). Cette appréciation d'un contemporain

(r) Per totam septimanam huc et illuc quilibet de parte episcoPi contra

ipsius oolu.ntatezr inimicorum suorum domus per Hasbaniam combusserunt.

Hocsem, p. 4gz.
Eodem die dux Brabancie, recl,amante episcopo et totis pirtbus cum l'a-

crimis renitente, fecit comburi turrim de Waleviâ et omnes Hasbanie villas
citra Leodium et Hoium usque ad comitatum lossensem, in ultionem sui,

contra ius belli, quia pretio conductus in adiutorium accessit episcopi. Chron,

8. Trurl,. Contin, III, P. z8g.
Interim victor exercitus, qttanusis dnaito praesul,a, Hasbaniam devastat,

domos concremat, omnia longe lateque depopulatur. Raoul de Rivo, p. z.

11 faut lire, après ces trois textes, les lignes suivantes de Henaux, t- l,p, 457'
qui caractérisent à merveille la manière déloyale et mensonSère de cet

êcrivain :

« Le prince complèta à sa manière cette victoire inespérêe. I1 livra la

Hesbaye au pillage. 11 réduisit en cendres Waleffe, Meeffe, Waremme, et

nombre de villages et de hameaux. I1 fit égorger leurs manants, riches ou

palrvres! ieunes ou vieux. I1 s'avança vers Liège, pillant, tuant, incendiant' »

(z) Bormans, Orcl'onnances, t. I, pP z7g-282.

(3; Henaux, t. I, p, 457, écrit à ce suiet les choses que voici : « Les Petits

êtaient atrerrés par cette immense défaite. Ils songeaient à peine à défendre

\a cité. on sut tirer aDdntage de ce premier moment de stupelu.. Les tractres

et les tdmid,es s'empressèrent tl,'enooyer, aers le prittce, d,ottze d,éputé's », etc'

En d'autres termes, 1a Cité était incapable de se défendre I nêanmoins, c'était

la trahir que de faire la paix avec I'ennemi victorieux'

(4) Ita quod quasi omnibus renunciaverunt Pro quibus guerra fuerat
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r1e ûranque pas de justesse; il importe cependant de
signaler Lllle ressemblance plus essentielle entre la
paix deWihogne et celle de Waroux. Celle-ci, comme
celle-là, respecta la liberté et la dignité des vaincus :

elle se borna à les renfermer dans les limites qu'ils
avaient essayé de franchir. EIle décida que les rentes
continueraient cl'être payées comme d'ancienneté,
elle maintint les échevins en possession de leur juri-
diction. que la Cité avait essayé c1e leur ravir, elle
slipula que l'évêque jouirait de ses droits de hauteur,
que la Cité ne lèverait plus de lfermeté et que toutes
les.. 1611yslletés, révolutionnaires imaginées pendant
le conflit par les Liégeois et par leurs alliés étaient
abolies. Par contre, elle conserva à la Cité et aux
bonnes villes leurs franchises anciennes, elle Ieur
garantit expressément le bénéfice de la Lettre de
Saint-Jacques et, chose remarquable, elle décida que
la fédération interurbaine, condamnée à tanl de
reprises par le prince, par l'emp'rereur et par Ie pape,
demeu'e en teil ualeur et en teile yertu comme astoit
deyant le paix (r). Elle stipula même une clause qui
devait singulièrement réjouir les citains : désormais,
Ia Ioi selon laquelle jugeaient Ies échevir-rs devait
être mise par écrit, et cet important travail était
confié à une commission choisie au sein des trois
États (z). Sans un article qui instituait une commis-

inchoata. Hocsenr, p. 491, copié par Zantfliet, 248. Et Raoul de Rivo. p. z,fait
écho à Hocsem : Leodienses duodecim primores e populo nominarunt qui cum
episcopo de pace tractarent, quam non ita honoratis, ut ante fàcile potuissent,
conditionibus obtinneruut. Cf. Levold, p. 4o4.

(r) Bormans, Ordotzriattces, t. I, p. z8:,
(:) Une erreur grave! et de natLrre à reldre inintelligible le texte, s'est

glissée dans l'art. 3 de la paix de §!'aroux (llonnans, Ordontrunces, t. l.
p, z8o) Après avoir accordé dans I'art. : que 1es échevins de Liè6e demeu-
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sion chargée de prendre cles mesures « pour restren-
dre et amendeir le gouvernement de Ia ditte Çiteit ,
et sans une amende de 45.ooo écus que la Cité s'en-
gageait à payer, on eût pu se demancler de quel côté
était le vaincu.

Encore faut-il remarquer que les réformes annon-
cées dans le régime de la Cité r-r'eurent pas lieu, et

que, pour ménager la susceptibiliré des Liégeois appa-

remment, l'instrument de paix ne fit pas mention de

l'amende, laqr-relle devint l'objet d'une convention
spéciale. On peut donc dire que la paix de'Waroux
fait honneur à la modérati.rn du prince victorieux.

La paix de Waroux, si elle n'atteignait pas la Cité
dans son développement interne, n'en marquait pas

moins une halte dans le mouvement qui entraînait
le pays, sous les auspices de la ville de Liège, à la
conquête de la liberté constitutionnelle plénière. Le
but poursuivi n'était pas atteint. La Lettre desVittgt-
Deux, déchirée par les mains irritées d'Adolphe,
restait en pièces; I'arbitraire princier continuait de

ne connaître aucune limite, Ies libertés les plus pré-
cieuses étaient à la merci du pouvoir ou de ses ofH-

rent en leur état et « k'il jugent selon la lov du pays sans nul empêchement r,
l'acte continue disant art. 3: << Ert après que la d,rte l,ot soit rni§e po'r éa"it »>

etc. Or, le texte imprimé porte actuellement . . en aPrês, que la dite lettre
soit mise par écrit » ce qui n'a aucun sens, et a amené M. Bormans â écrire
dans le résumé qri'il place en lête de l'article : t La prësente loi sera mise

par écrit Ttour être suitie. >t

Henaux, t. I, p, 45g, donne le texte exact d'après un Paweilhar manuscrit,
et M. de Borman, t. I. p. r45. note, a relevé l'erreur avec sâ sagacité ordi-
naire. Au surplus. NI. Bormans lui'même, dans I'introJuction du tome I4es
Ordonnanzces, p. LXXXVI, semble avoir lu correctement le texte: (( {'Jne

commission, écrit-il en le résumanl, sera nommée de commun accord par
l'évêque, le Chapitre, les chevaliers, la Cité et les bonnes .villes, pour re»tser
la loi tl,u po.ys et l,tt, fiæer par écrit' >>
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ciers. [,a Paix de Waroux ne fermait pas l'ère des
revendications populaires; tout permettait de prévoir
de nouveaux conflits ( r ).

(r) Le jugement que Henaux, t, I, pp. 458 et suivantes, porte sur la paix
de Waroux dépasse en extravagance les pires imaginations qu,il se soit
permises. D'abord, il y introduit un article qui n,existe pas en disant qu, << ell,e
restitue aua grand,s l,es prioil,èges lignagers et l,es réintègre d,ani le gou_
ocrnewlent de la Cité en partage aaec l,es petits, conformément à Ia paix de
Wihogne. à la Pair de Flône et à la Lettre de Saint-Jacques; n le passage
soulignê est une invention de Henaux, ou plutôt une conjeciure fausse partÀt
de l'absurde interprétatioo donnée par lui au texte de Hocsem relatif aux faits
de 1345. (V. ci-dessus, p,7r. note z.)

En second lieu, il interprète de lravers l'article instituant la commission
des huit r pour restraindre et amendeir le gouvernement de la dite citeit », en
disant qu'ils (( aurotrt pour mission de restreindre I'interüention d,es peti,ts
dans le gouvernement de la ciré r1 les mots soulignés sont encore une fois de
l'invention de Henaux et ont pour origine la méme conjecturevicieuse detantôt.

Enfin, mettant le comble à la mésinterprétation du texte, il ajoute : « euant
au prince, elle (la paix de Waroux) en faisait un seigneur tout-putssant,
d,isptosant ù sa guise de la aie et d,es biens d,es Liégeoii, ses sujets rr, Le tec-
teur comprendra que ie ne veuille pas gaspiller son temps et le mien à discuter
ces insanités; il suffira de faire remarquer qu'elles faussent radicalement un:
des pages les plus importantes de l'histoire de Liège er rendent inintelligible
la suite des événements,
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La situation était singulièrement rendue à Liège
au lendemain de la paix de Waroux.

Il n'y paraîtrait pas si I'on s'en rapportait aux
chroniqueurs. Ils nous disent qu'Englebert, rentrant
dans sa ville épiscopale quelques jours après la vic-
toire, y fut accueilli comme un dieu, et ils s'étonnent
de cette versatilité de I'humeur populaire (r).

Un document officiel, émané de l'évêque lui-même,
nous permct de contrôler ce récit et nous montre que
les choses ne se sont pas passées avec cette cordialité.
Englebert hésitait à reparaître dans la Cité, où les
passions qui avaient allurné la guerre civile conti-
nuaient de fermenter. Les parents des rnilliers de
victimes qui étaient tombées sur les champs de
bataille nourrissaient un sourd ressentiment, qui
pouvait faire explosion. Les Liégeois, d'autre part,

(r ) Nes multis post diebus Engelbertus pace sic stabilitâ per portanr Sancri
Martini civitatem ingreditur, quem clerus cum magistris et populo festivo
processu (solitâ rerum humanarum inconstantiâ) haud aliter atque numen
quoddam de ccelo missum excipit. Raoul de Rivo, p. z.

I

I

CHAPITRE XIV.
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exigeaient qu'Englebert rentrât sans tarder; les maî-
tres et des jurés lui portèrent même un ulttmatum
menacant : si, dans la quinzaine, il n'était pas de
retour à Liège, huit jours après on y recevrait le duc
de Brabant et on lui ferait hommage comme au
seigneur légitime. Ce n'étaient pas de vaines me-
rlaces: Englebert apprit, s'étant informé, qu'en effct
Ia Cité avait négocié sur ces bases avec le duc et,
tremblant qu'un accord ne se conclûrt, il se hâta cle

faire sa rentrée à Liège, Ce ne fut pas celle d'un
triomphateur. Les clameurs assourdissantes des
femmes et des gens du peuple épouvantèrent telle-
ment plusieurs clercs de son entourage qu'ils s'en-
fuirent de la ville, et tel fut, au témoignage d'Engle-
bert lui-rnême, l'accueil que lui ménagèrent ses sujets
vaincus (r).

La condescendance du prince n'apaisa point les

(r) Itern pôstquam per episcopum pax fuit facta cum patriâ, voluit civitas
Leodiensis quod in continerrti intraret et sederet ad pacem: quocl episcopus
non audebat facere, quia infra rnensem bene quatr.ror rnilia de civitate [-eodiensi
in prelio mortui fuerunt, Et quia episcopus intrare recusâfit, nisi esiet hene

assecuratus. timens furorem, quia unus perdidit patrem, alius fiatrem, tertius
filium, quartus rnaritum : accesserunt magistri et conciliunr civitatis ad ducem,
et tantum tractaverunt cum eo, quod in reversione ipsorum miserunt ad
dominum eplscopum magistros et aliquos consules civitatis quod, si proximâ
die ad quindecim dies non intraret Leodium. ad octo dies postea reciperent
ducem in dominum ac intraret civitatem illo die, et lroc esse concordatum
cum duce dixerunt, etiam hoc iur averunt in praesentiâ episcopi pro civitate
et patria Leodiensi. Audiens episcopus talia, misit pro Henrico archidiacono
suo. et concilio habito et intellecto quod ista erant vera, episcopus et Hein-
ricrrs archidiaconus intraverrrnt illâ clie. Quantus clamor mulierum ac horni-
num pauperum crat in civitate contra dominum episcopum, terribile crat
audire, ita quod aliqui consanguinei episcopi clerici prae tiraore de civitate
recesserunt, et haec fuerunt facta propter ducem. Ita, pater sancte, dux non
habet quod sibi obsit nisi iudicium pacis, qriia cito haberet pcr trâctatLrm
totam patriam Leodiensem. Posdtîo pro,iushrtc&lione pacis dans f'orscltunç1en
zur d,eutschen Geschichte, t XXI, p. 296.
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Liégeois, et ne conjura qu'en partie le danger qu'il
redoutait. Le zr septembre 1347, à Tirlemont, la
Cité et la ville de Huy conclurent avec le duc et les

villes de Bruxelles et de Louvain utt traité d'aide
mutuelle, sans que du côté liégeois on fit la moindre
réserve qLlarlt au devoir de fidélité ellvers le prince-
évêque (r). Tout au contraire, les Liégeois promet-
taient de contribuer à défendre le Brabant « contre
» tous seigneurs qui, pour porter domtnage, voroient
» entrer esdis pays » et les Èlrabançons s'engageaient

à secourir les Liégeois « conlre ceulx qui les voroient
, empescher leurs franchises, liberreis et anciens
» usages " (z). Le vague évidemment intentionnel de

ces stipulalions contenait une menace non déguisée à

l'adresse du prince-évêque, dont on affectait de ne

pas même prononcer le nom et qu'on traitait comme
si l'on ignorait son existence. Et c'est au Palais,
sous les yeux d'Englebert lui-même, que les six

députés de Bruxelles et de Louvain venaient, le
16 oclobre, recevoir le serment par lequel les Lié-
geois ratifiaient cette étrauge convention (3)! Et c'était
le propre allié du prince, c'était le dr-rc de Brabant
qui, par une cynique volte-face, se faisait air-rsi le

(r) Bormans et Schoolmeesters, t. IV, p,7o. Zantfliet, col' 248, fait erreur
en plaçant le traité de Tirlemont avant celui de Waroux'

(z) Bormans et Schoolnreesters, t. lV, p.7t'
(3) I)emum Leodienses se duci confoederaverunt, promittentes se mutuo

juvaiuros, et in octavà Sancti Dionl'sii omnes in Palatio congregati sex bur-
gensibus de l,ovanio et Bruxellâ hoc foedus pariter iuraverunt. Hocsem,

p 4g3. La clause relative aux six cents hommes à fournir au duc par les Lié-
geois ne reparaît pas dans l'acle. Hocsem, P 492, suivi par Zant{liet, col, 248,

se persuade qu'elle est dans la paix de Waroux (Leodienses vero servient duci

cum sexceotis peditibus 4o diebus quando fuerint requisiti, in eorum expen-

sis). I1 est probable que Hocsem, qui achevait d'écrire peu après ces événe-

menrs, n'avait Pas encore sous les J'etlx le texte de la paix de \['aroux.
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complice des rebelles qu'il avait promis de cornbartre !

On a Ià une idée des difficultés que créait au prince
victorieux, vis-à-vis des sujets qu'il venait de dompter
par les armes, la louche et déloyale attitude de son
puissant voisin.

Englebert eut le talent de ne pas s'émouvoir outre
mesure de ces manæuvres équivoques. Trop peu
affermi pour essayer de les empêcher ou d'en tirer
vengeance, il tâcha de gagner du temps, comptant
sur l'apaisement des esprits pour la solution des dif-
ficultés que lui créait la manæuvre du Brabançon.
Ce n'était pas chose fàcile. L'histoire lui rendra
toutefois la justice de constater qu'il fut à Ia hauteur
de Ia tâche. La modération et I'habileté qu'il déploya
dans ses rapports avec ses sujets ne tardèrent pas â

amener une détente. Le traité avec le Brabant ne
reçut pas d'exécution sérieuse en ce qui concernait
la redoutable promesse de secollrs mutuel.

Le prince sut rallier autour de lui la confiance et
la sympathie de ces communiers qui venaient de le
combattre avec tant d'acharnement, et chez lesquels
fermentait toujours le ressentiment de leur défaite.
Des troubles ayant éclaté à Dinant, à I'occasion
d'une querelle entre grands et petits, Englebert partit
pour les apaiser, accompagné des milices de Liège
et de Huy. Au cours de I'expédition, qui rappelait
d'unc manière pénible de récentes tragédies, le prince
fondit en larmes au souvenir de tant de maux; les
soldats partagèrent son émotion; on s'attendrit, on
s'ernbrassa, on se demanda pardon mutuellement et
on échangea de nouveaux sermenls de fidélité réci-
proque (r). Il ne fut pas diffrcile à Englebert d'ar-

(r) Raoul de Rivo, p. 3.
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ranger les affaires de Dinant, où il apporta les dispo-
sitions conciliantes et le.souci de justice qui faisaient
le fond de son caractère (r).

De retour à Liège, il se tira avec non moins de
bonheur cles difficultés en apparence inextricables de
la situation f,nancière. La Cite était accablée de
dettes contractées par suite de la dernière guerre;
elle avait à payer sa part de la lourde amende infli-
gée au pays par la paix de Waroux; de plus, elle
s'était déclarée responsable de la plus grande partie
des trente mille écus consentis au duc de Brabant
par l'étrange traité de Tirlernoltt. Pour se procurer
un peu de nurméraire, elle avait eu recours à un
expédient qui tenclait à devenir habituel dans les
villes: elle avait vendu des rentes Mais c'était là une
assez pauvre ressource (z). Dans sa détresse, et au
rnépris d'une clause formelle de lti paix de Waroux,
elle continuait d'attribuer au denier liégeois une
valeur égale à celle du denier de cens. Le clergé,
que cette opération privait de plus de la moitié de ses
revenus, protestait avec énergie mais sans succès; il
avait beau agiter l'épouvantail d'un déplacement du
siège épiscopal (3), la Cité ne voulait entendre à rien
et menaçait, si on ne faisait pas de remise, de se jeter
dans les bras du duc de Brabant (4).

Englebert, encore une fois, sut conjurer I'orage.
II convoilua le peuple au Palais et lui parla avec

(r) V. l'acte du 7 septembre 1348 dans Bormans, Cartul,adre d,e Dinant,
t. I, p. ro5

(z) Acte du z9 septembre r347 dans le Cartulaire des Chartreux de Liège,
f, 46, aux Archives de l'État à Liège,

(31 Chronique de 1402,p 34r.
(4) Interim Leodienses minabantur se tradere duci, nisi ecclesiae remitte-

rent eis de censibus, Hocsem, p, 5ro,



9+ CHAPITRE XIV

une éloquence si persuasive que les petits consen-
tirent à nrajorer leurs payements d'un quart. En
échange, Englebert promit de remédier à Ia crise
monétaire en frappant une monnaie de bon aloi. Il
tint parole et, disent nos sources, les deniers bour-
geois émis ;rar lui ne tardèreut pas à tripler de
valeur ( r ).

Englebert ne s'en tint pas là. Perrdant que le duc ne
faisait pas grâce d'un liard aux villes liégeoises sur
la somme de trente mille écus qu'il s'était fait pro-
mettre par elles, il voulut, lui, se montrer lc père de
son peuple en consentant à réduire à 4o.ooo écus,

puis à 25.ooo, la somme que la Cité lui devait en

vertu de la paix de'Waroux (z). Les Liégeois s'ac-
quittèrent au moyen d'tnelfermeté pour laquelle ils
demandèrent et obtinrent I'autorisation du pape (3).

La modération d'Englebert, opposée à la rapacité
du duc, était d'autant plus louable que lui-même
succombait sous le poids des dettes contractées pen-
dant la dernière guerre. Pour pouvoir les payer, il
dut à son tour obtenir du souverain pontife I'autori-

(r) Raotrl de Rivo, pp. 3 et 4i Chronique de 1402, l. c; Zantfliet,
col. z5o. Cf. I'acte du rg rnars 1348 analysé dans Bormans et Schoolmees-
ters, t. IV, p. 87, et celui du r5 juillet 1358 dans Bormans, Ordonnances,
t l,p zg7.

(z) Un acte complêmentaire de 1a paix de S/aroux, auiourd'hui perdu,
fixait à roo,ooo écus l'amende que la Cité et les bonnes villes devaient payer

au prince; sur cette somme, la part de la Cité êtait fixée à 45,ooo. Elle fut
ramenée d'abord à 4o.ooo écus. (V. les actes du rz décembre 1355 et du

15 décembre r355 dans Bormans et Schoolmeesters, t. IV, pp. zr5 et

suivantes). Ces indications, de provenance ofÊcielle, Permettent de corriger
l'erreur de Hocsem écrivant, p. 4gz I Leodienses Pro se et suis adiutoribus
omnibus qui contibuent r4o milia scutorum aureorum episcopo solvere
promiserunt,

(c) Sur cettefermeté, v. Berlière, Suptpliques de Clément I/d nos r48r et

r482, et Bormans et Schoolmeesters, t. IV, pp. ro8 et rz6.
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sation de prélever une taxe sur les bénéfices ecclé-
siastiques de son royaume (r).

Rompant, d'autre part, avec le népotisme d'Adol-
phe cle La Marck, Englebert dé;rloya dans l'affaire
du comté de Looz un patriotisme et une énergie qui
rallièrent autour de lui les entho usiasmes poçrr-rlaires

Thierry de Heinsberg était lnort elr 136t, et, cette
fois, le dioit de l'Église de l,iège atfôffi de Looz
ne pouvait faire I'objet d'une contestation sérieuse.
Toutefois, encouragé par I'impunité du premier
usurpateur et par la complicité qu'il avait trouvée
dans la noblesse liégeoise, un nouveau prétendant,
Godefroi de Dalembroek, s'était empressé d'occuper
le château de Stockem, qui était la principale forte-

l.t(

resse du comté. Englebert ne perd
I-es États du çrays, convoqués par lui

it pas de temps.
le z5 avril r36r,

lui accordèrent les milices, n-ralgré Ies intrrgues e

cerlains ;rartisans du prétendant pour les lui faire
refuser. Par un revirement étrange, c'était le prince,
cette fois, qui se faisait le zélé champion des intérêts
nationaux, et c'est de la (lité que venaient les obsta-
cles à une action énergique.

Les patriciens liégeois, préférant leurs prédilections
de classe et leurs relations de parenté aux intérêts de
la patrie, appuyaient sous main I'usurpateur, et le
maîte élu par eux, Guillaume de Coir, manæuvrait
pour empêcher les rnilices de la Cité de partir (z). Ce
fut en vain : le@ à l'unisson de

celui de l'évêque, et le maître patricien paya cher
son manque de patriotisme, car il paraît bien qu'il

(r) Berlière, o. c, no r48o.
(2,; Raoul de Rivo, p. ro.
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fut destitué (r). C'est la première fois dans l'histoire
de Liège que nous voyons employer ce procédé pour
se débarrasser d'un magistrat prévaricateur, mais ce
ne sera pas la dernière, et l'usage ne tardera pas à
devenir un abus.

Englebert envahit le comté de Looz à la tête d'une
armée de 5o,o<.ro hommes, com posée en majeur
partie des milices de Liège gt des bonnqs v-illes
Hasselt, Bilsen, Maesglck tombent successivement

t*-'
dÈfns ses mains et la population entière acclame le
nouveau comte, dont le joug est plus léger que celui
de ses anciens maîtres (z). Sans doute, Englebert
aurait dès lors terminé cette longue et épineuse affaire
de succt§sion.-§rl r*r'avait été appelé, ên r363, au
siège archiépiscopal de Cologne. Les regreiïuna-
nimes du peuple liégeois suivirent le noble prélat,
dont I'empire sur lui-même, l'esprit de paix et
l'amour du bien public font une des plus sympa-
thiques f,gures qui aient apparu sur le siège de
saint Lambert (3).

ll laissait la Cité libre et fbrte, pleine de f,erté
municipale et d'entrain politique. Il est peu probable

(r) V, le même auteur, 1. c., qui nous apprend que I'armée de la Citê se mit
en route Le z7 mai 136r, sous la conduite de Jean de Flémalle et de Louis de
Marteau, qui étaient ciaittm id, temporis magistrt. Comme c'cst entre le
z5 avril etle z7 maique Guillaume deCoir a cessé d'être maître de la Cité,
et que les élections magistrales avaient lieu régulièrement le z5 juillet, la
conclusion qu'il fut destitué semble s'imposer.

(z) Raoul de Rivo, p. ro.
(3) Voici comment Henaux, t. 1,443, apprécie Englebert de La Marck :

« 11 était neveu du précédent etr comme Iui, plein de vices ». Henaux omet de

lustifier ce iugement sommaire en nous disaut quels étaient ces vices dont
aucun contemporain ne nous a parlé, mais il paraît bien que le plus grave a
consisté à être prince-évêque de Liège, Pour Henaux, ce vice contient tous
les autres.
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gu'à aucune autre époque de son histoire elle ait

utf iO a tant de déférence envers son seigneur légitime

un si haut degré de liberté et d'autonomie' Les dcux

pouvoirs riuairx du sien, le Chapitre et l'échevinage'

àtui"r-r, réduits à leur minimum d'influence' On a vu

comment elle avait dépouillé le premier du droit

d'élire le mambour et lui avait imposé le choix de

son propre candidat. On va Ia voir infliger une

*o.tif,.àtin,, non moins cuisante à ces échevins

contre la tyrannie et I'arrogance desquels elle lutte

depuis Henri de Dinant.
bela tu Loi Nouvelle de t355, en décidant que le

droit liégeois serait mis par écrit, avait porté un ru.de

coup à i'o*nipoten." d" ce collège' La Modératiort

d" ia Loi Noùuelle, en 136r, alla plus loin' Dans

le oréambule de ce document, le prince déclare

iri Le-. qd'il t'emet à I'instance de la Cité et des

bonnes vilies, pour faire droit à « plusseu's.grff
plainte, ÿenur»es contre nos amets et féables les

'esqueri'ns de Liège " (r). L'acte.îxe le chiffre d.es

émoluments des échevins, spécifie les cas où ils
doiu"nt rendre iustice gratuite, exige qu'ils délivrent

.àpi" de leurs j.rg"-"Àtt à la requête des parties .et
ptâ.it., ,ur diueri points, les confins de leur iuridic-
tion. Parmi ses dispositicns, il y en a une qui doit

avoir fait tressaillii d'une indignation particulière

les membres de ces fiers lignages scabinaux : « Nous

defendons a dis esquevins et a tous autres que poittt

ne soi claiment ou escrient saingnor" de Liège' (z)'

(r) Bormans. Ordonnances,t I, p' joo' Cf Raoul de Rivo' p' 5 et Zantfliet'

col. z8o. V. aussi, dans Bormans. 1. c., l'acte du z8 iuiu 136z par lequel les

échevins Promettent d'observer la Lettre aux Àrticles'

(z) Bormans, o' c. P. 3or, art' 4' 
7
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Au surplus, I'humiliation de l'échevinage est la
dernière race que nous rencontrons de la lutte des
classes à Liège. Il n'esr même pas tout à fait exact
que l'échevinage ait été à cetre dare la victime des
passions de parti. Comme sous Henri de Dinant, il
représente plutôt une institution qu'une classe. euant
aux conflits anciens entre grands et petits. il n'en est
plus parlé (r). La Cité, pacifiée à I'intérieur, tourne
de plus en plus son attention vers les questions
constitutionnelles qui intéressent Ie pays tout enrier.
Elle dépense sa principale activité dans les journées
d'Etats, où ses maîtres sont les chefs du Tiers; elle
a conscience de la supériorité qu'elle y possède. et
elle I'affirme dans une formule pleine de fierté :

u ÀIoas qui summes ÿ unc del plus grant membre du
pays del euesqueit de Liège, et ausqueils tuts li aultres
membres de pays doiuent prendre bon piet et exem-
ple » (z). Ainsi s'expriment, en 137o, les magistrats
de la cité; et leur conduite en toule rencontre est
d'accord avec leurs paroles.

La Cité se constitue, en quelque sorte, la protec-
trice des autres villes. f)e r36 r à r366, nous la vuyons
continuellement occupée des affaires de Saint-Trônd,
où I'on s'efforce de rérablir la commune. En r36r,
ses maltres, avec ceux de Huy, accompagnent les
notables de Saint-Trond au siège de Stockem où ils
vont demander à Englebert de La Marck de leur
accorder un régime communal (3). En r364, les maî-

( r ) Une prétendue querelle de r 357 entre grands et petits, qui aurait donné
lieu à une lutte sanglante et qui aurait été terminée par la proscription des
meneurst a été inventée de toures pièces par Jean d,Outremeuse, chez qui
Fisen, II. p. r2o, en a pris le récit.

(:) Lettre du commun profit, en date du 24 mars û7o; en voir le texte à
l'Appendice.

(i) Chron. §. ?rud. Contin., III , p, 3zr.
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tres de Liège, invoqués de nouveau par Saint'Trond,
intiment à I'abbé de signer la charte communale ou
de s'exiler, et I'abbé prend ce dernier parti ( r ). Les an-
nées suivantes, lesLiégeois continuent leurs démarches
auprès du prince-évêque en faveur de Saint-Trond et

ils finissent par obtenir satisfaction en 1366 (z).
Mais l'æuvre principale à laquelle la Cité se con-

sacra, ce fut le rétablissernent du tribunal des Vingt-
Deux. Et elle fut assez heureuse pour voir réussir,
cette fois, une solution qui avait éte frappée deux fois
d'insuccès. Il faut remarçluer d'ailleurs que. si elle
est revenue à la charge, ce fut, comme les deux pre-
mières fois, sous I'impulsion des circonstances et non
en exécution d'un programme politique. La Cité ne

pensait plus aux Vingt-f)eux, lorsque à l'extrémité
méridionale de la principauté, dans une des plr"rs

petites parmi les bonnes villes, éclata une querelle
qui allait rendre toute lcur actualité aux préoccupa-
tions d'autrefois. Les gens de T'huin exigeaient que
leur nouveau maïeur, Gilles Chabot, acquît la bour-
geoisie de leur ville et prêtat le serment de respecter

leurs franchises. Sur son refus, ils lui «léfendirent
d'entrer en fonctions, et, les échevins s'étant pronon-
cés contre cette prétention, ils Ies déclarèrent déchus.
Le prince envoya quatre de ses conseillers avec mis-
sion de rétablir les échevins. Excités par leur maître,
Jean de Harchies, les'l'hudinois résistèrettt les armes
à la main; au cours de la bagarre, Jean de Harchies
fut tué 13).

(r) Même ouvrage, P. 329.

(z) Méme ouvrage, pp. 33r et 334.

(3; Raoul de Rivo, pp 23-2+. Chronique de 1402' p. 365; Zantfliet,
col rgg Les deux premiers sont contemPorains: le troisiême écrtt dans la

seconde moitié du XVe siècle et a puisé dans Jean d'Outremeuse quantité de

détails suspects.
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Ce fâcheux événement devint le point de départ
d'une conflagration générale. Thuin proscrivit les
échevins comme complices de Ia rnortdesonmaîtreet
confisqua leurs biens. Puis, avec une de ces mises en
scène théâtrales qu'affectionnaient les gens du moyen-
âge, les Thudinois transportèrent le corps de Ia victime
de ville en ville et arrivèrent enfin à Ia Cité (r).
Celle-ci s'échauffa à son tour, et il faut croire que les
troubles y devinrent assez sérieux, puisque l'évêque
se décida à fuir. Alors les Liégeois, d'accord avec les
bonnes villes qu'ils avaienr probablement convoquées
à une journée d'Etats, proscrivirent les quatre con-
seillers épiscopaux responsables, selon eux, du meur-
tre et envoyèrent une commission à Thuin pour
enquérir sur le point de droit. L'enquête érablit que
les prétentions des Thudinois étaient fondées (z).

Au surplus. Ies commissaires et le Chapitre, aidés
du duc Wenceslas de Brabant (3), s'emplo-vèrent
louablement à pacifier le pays, si bien que le z dé-
cembre 1373 fut signée la paix. C'est ce qu'on a
appelé la première Paix des Vingt-Deux. Elle consa-
crait d'une manière définitive Ia garantie consritu-
tionnelle vainement réclamée en r3z4 et vainement
accordée en 1343. Il était créé un tribunal chargé de
juger tous les ofûciers du prince qui iraient contre la
contre la paix de Fexhe ou qui auraient reçu ou
extorqué de I'argent pour rendre jugement. Ce tribu-

(r) C'est ainsi que le cadavre .ie saint Englebert de Cologne fut porté à
Francfort detant l'empereurr el que sa chemise sanglanre fut déposée sur les
genoux de son successeur le jour de son avènement Ennen, t. I I, p 6g.

(z) V l'acte du r4 décembre 1373 par lequel Jean d,Arckel confirme à la
ville de Thuin ses privilèges, dans Bormans, Ordontzances, t. I, p. 33r.

(l) V. le préambule de la premiêre paix des XXII dans Bormans, Ord,on-
nance§,t I,p 329.
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nal était composé de vingt-deux membres dont quatre
étaient nommés par le Chapitre, quatre par la no-

blesse, quatre par la Cité, deux par Huy, deux par

Dinant, ct respectivement un par chacunc' des villes
de Tongres, Saint-Trond, Fosse, Thuin, Looz et

Hasselt (r) t-es sentences étaient valables dès qu'elles
étaient rendues par la maiorité du tribunal; les con-

damnés ., perdaient le pays " iusqu'à ce qu'ils eussent

obéi à la sentence, et l'évêque s'engageait à ne pas

leur faire grâce tant qu'ils n'auraient point satisfait.

Ainsi fut déf,nitivement introduite dans le droit
liégeois cette belle et fléconde institution qui cou-

ronnait en quelque sorte l'édifice des libertés publi-
ques et qui en était la Sarantie générale. Le tribunal
àes VingrDeux a été entouré de la iuste admiration
des siècles. Non qu'il soit aussi original que I'ont
cru les historiens liégeois : au contraire, il ressenrble

singulièrement à plus d'une institution médiévale,

et il n'est pas douteux qu'il faille en chercher le

prolotype dans le Conseil de Cortenberg, créé en

(r) Il faut remarquer que cette répartition des zz sièges, du moins pour les

bonnes villes. s'écarte de celle de r3,13, Taudis que la représenlation de la

cité, de Huy et de Dinant reste la même, les six autres sièges sont répartis

r374

Saint-Trond .

Tongres
l'osse .

Thuin.
Looz
Hasselt

Cette modification s'explique, si l'on voulait garder le chiffre de zz' Deux

nouvelles villes, Looz et Hasselt, étaient venues. depuis l'aonexion du comté

Looz, grossir le nombre des bonnes villes et devaient étre représentées dans

Ie fibunal. Quant à la substitution de Thuin à Bouillon, elle s'explique par

les circonstances mémes dans lesguelles fut créé le tribunal'

comme suit :
1343,

Saint-Trond. 2-

Tongres . , 2.

Fosse . l.
Bouillon . . r.

t.
1.

l
l.
1.

t.
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r3t2 par le duc de Brabant à Ia demande de son
peuple. Déià, en r3r5, le Charte de Correnberg avait
exercé une influence sérieuse sur la paix de fexhe1rl.
I.a part prise par Wenceslas, duc de Brabant, à l;
création des Vingt-Deux ne permet pas de douter
que, cette fois encore, ce soit le Brabant qui a donné

3.y-puy: de Liège une Ieçon de vie politique. Mais, si
l'idée du tribunal des Vingt-Deux 

-a 
étéirouvée par

les I-iégeois à l'étranger, il faut leur rendre càtte
justice que c'est chez eux qu,elle a été réalisée avec
toute sa fécondité. Tandis qu,en Brabant le Conseil
de Cortenberg passait par les vicissitudes les plus
variées pour disparaître sans gloire dès Ia fin du
siècle qui l'avait vu naîrre, le Tribunal cles Vingt_

P:"*.s'est en, quelque sorte identifié avec la patiie
Iiégeoise et a duré aussi longtemps qu,elle, léguant au
monde moderne le souvenir de ia forme-la plus
parfaite sous laquelle Ia protection des libertés .àrr_
titutionnelles ait été assuiée dans une sociéré.

Il pouvait sembler qu'après la création des Vingt_
Deux I'idéal étair a*eint, àt que l,Érat liégeois ailIit
enfin trouver son équilibre. Mais en ma-tière poli_
tique, l'équilibre n'est pas dû à Ia moclération des
partis : il résulte de leur impuissance à s'entre_
détruire et de la nécessité où ils sonr malgré eux de
se faire des concessions. Victorieux, ils sJnt incapa_
bles de s'arrêter; ils continuent d'aller de I'avani et
ils dépassenr le bur.

Ce fut le cas des Liégeois. Après avoir conquis, en
t373, toutes les garanries compàtibles avec I'existence
du principe monarchique, iis ne s,en contentèrent

(r) V, ci-dessus, p. rr,
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pas. Et, il faut bien l'avouer, la manière dont ils pré-

iendirent appliquer I'institution nouvelle ne fait pas

honneur à leur sens Politique.
En û74, un individu de Saint-Trond, Herman

Wisseleei. condamné à une amende de t7,ooo livres,

avait obtenu des lettres d'amnistie' F'ort de ce docu-

ment, qui proclamait son innocence, il s'avisa de

réclamer au prince I'amende qu'il avait verséê et,

sur son refus, le cita devant le tribunal des Vingt-

Deux (r). Ceux-ci ne surent pas résister à la tenta-

tion d'étendre leur pouvoir en se faisant les iuges de

leur propre souverain : ils condamnèrent l'évêque à

restiturion. Jean d'Arckel protesta et « mit le Palais

ensemble », mais la Cité était avec les Vingt-Deux'

Alors il se retira à Maestricht. d'où il partit pour

Avignon après avoir lancé sur [e pays un interdit

séuire. l-a Cire riposta par ul1 des plus audacieux

attentats qu'elle p,lt ." permettre contre I'autorité

princière. §orrt ptèt.xte que, par son départ, le prince

iaissait la patriesans défense. elle fit procéder illéga'
lement à l'election dlun mambour, comme si I'on

était en pleine régence (z).

A ce manqr" d" mesure, à ce recours irréfléchi

aux plus extiêmes violences, on recollnaît l'action

du pàrti populaire, touiours excessif et livré aux

imput.ion, â. .on humeur. Le patriciat était resté

étrànger à I'initiative révolutionnaire des petits; un

chroniqueur nous apprend qu'il ne voulut Pas recon-

naître l-'intrus. Au surplus, il est intéressant de con-

stater le chemin fait par la Cite en trois quarts de

(r) Surcet incident, v. Raoul de Rivo, pp' z5'27; Chronique d'e 1402'

pp. 366'72 t Zanrfliet' col. 3oz-3o7'

(\ Chronique d,e 1402,P' 37o'
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siècle : alors qu'en t3oz elle Iaissait le Chapitre et la
noblesse se disputer Ie choix du mambour, en r343
elle imposait son élu au Chapitre et, en r375, elle le
choisissait el le-même.

Le débat se poursuivit en cour de Rome. La Cité
y envoya une légation chargée de développer vingt-
quatre chefs d'accusation contre le prince. Le pape
confia I'examen de l'affaire à I'abbé de Saint-Bavon,
de Gand (r), mais la mission de celui-ci resta infruc-
tueuse. Jean d'Arckel avait déclaré qu'il ne rentrerait
pas dans la Cité tant qu'elle aurait « vingt-trois
évêques à sa tête » (z). Bienrôt Ie conflit passa de la
phase diplomatique à la phase militaire. La Cité,
abandonnée par les chevaliers qui formaient son
patriciat, enrôla des mercenaires et se procura de
I'argent en ranconnant les ecclésiastiques. Les tré-
fonciers et les membres des autres chapitres se virent
enfermés dans leurs cloîtres et ne furent mis en
liberté qu'après avoir versé des sommes importantes;
les maîtres de la Cité firent le tour des monastères
de Liège et de la banlieue avec des hommes d'armes
et forcèrent les moines, par les menaces, à passer
par leurs exigences (3).

Il y aurait peu d'intérêt à relater même, si on les
connaissait (4), les épisodes de cette nouvelle lutte

(r) Raoul de Rivo, p. 26, écrit: abbati S. Bavonis oppidi Remensis, mais
c'est une méprise manifeste pour Gandensis. V. aux pièces 1'ustificarives la
bulle de Grégoire Xl à l'abbé de Sainr-Bavon, qui est du 18 décembre r375.

(:) C'est-à-dire lui-méme et les Vingt-Deux. Jean d'Arckel parle comme
Hocsem, et c'est ne pas le comprendre que de lui faire dire, comme Zanrfliet,
et Fisen, II. p. .3a, suivi par Daris, p. 628, « qu,il ne pouvait pas se sou-
rnettre à vingt-trois maitres, le mambour et le tribunal des XXII. r

(3) Raoul de Rivo, pp. z6 et 27.
(4) Fisen, II, pp. r3r-r37. les raconte comme Jean d'Outremeuse: c,est

assez dire qu'on trouve chez lui un bizarre mélange de faits réels, bien que
peu intéressants, et de faits inventés.

CHAPITRE XIV.
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entre le prince et ses suiets. Le plus grave fut assu-

rément la destruction, par les Hutois, du château de

Moha, boulevard éprouvé du pays du côté du Bra-
bant (r). La Paix de Caster, signée le 14 juin 1376 (z),

mit fin aîiffirÏiîilfâ paix était, cette fois. un
triomphe pour le prince : il restait, avec le clergé,
indépendant de la juridiction des XXI I, et il se faisait
payer par la Cité, à titre de dommages-intérêts sinon
d'amende, une somme de 16.ooo écus. Quelques
jours après, il rentrait à Liège, acclamé par le peuple
avec l'enthousiasme qui règne dans toules Ies récon-
ciliations (3r. Le lendemain, il était salué au seuil de

la cathédrale par le Chapitre et par les maîtres de la
Cité; ce furent, encore une fois, des scènes d'atten-
drissement avec des embrassades et des pleurs de ioie.
Le surlendemain eut lieu la réconciliation du prince
et des Hutois à Notre-Dame-aux-Fonts. L'interdit est

levé, les offices religieux reprennent, les tribunaux se

rouvrent, la vie publique commence son cours régu-
lier sous I'autorité souveraine du prince (4). Celui-ci
ne la laissa pas méconnaître : la Cité ayant essayé de

faire contribuer le clergé pour un tiers au payement de
I'indemnité de r6.ooo écus, il cassa aussitôt cefte déci-
sion par un acte qui porte la date du r9 décembre (5).

Ainsi se terminait le long conflit occasionné par
I'institution des Vingt-Deux. Si, dans la dernière

(r) Raoul de Rivo, p. 26.
(z) C'est ce qu'on appelle la toisième paix des VingrDeux. Texte dans

Bormans, Ordonnances, t. I, p. 336, et dans Louvrex, t. II, p. r5o.
(3) Raoul de Rivo, p. 27, dit : circa festum divi Joannis Baptistae' Zar.tfliet,

col. 3o8, écrit : le rg iuin.
(4) Raoul de Rivo, pp. z6-28 i Chronique d,e 4402,P. 3?z; Zantfliet, col.

JOf,-Jo7.
(5) Dans BCRE,lll, 14, p. r4o. Anall'se dans Bormans et Schoolmees'

ters, t. IV, p. 5zg.

I
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I

phase de Ia lutte, c'est le prince qui est resté victo-
rieux et qui est parvenu à protéger son inviolabilité
contre des prétentions outrecuidantes, il n'en reste
pas moins vrai que, pris dans son ensemble, l'épisode
des Vingt-Deux est avant tout un nouveau succès
pour la Cité, qui avait été à Ia tête du mouvement et
qui recueillait les fruits de ses tenaces efforts.

Il semblait qu'elle touchât cette fois au moment
de devenir une république indépendante, et les cir-
constances paraissaient conspirer à ce but. Le siège
épiscopal de Liège et le siège de Saint-Pierre deve-
naient vacants à peu près à la même date. Le pape
Grégoire XI était mort le 27 mars 1378; l'évêque
Jean d'Arckel I'avait suivi dans la tombe vers la
fin de juin de la même année (r). Le Chapitre se

réunit cinq jours après la mort du prélat (z), et son
choix unanime se porta sur un de ses membres,
Eustache Persand de Rochefort. Sans tarder, une
députation composée de quatre membres fut envoyée
à Rome pour demander au pape Urbain VI la confir-
mation de l'élu. La Cité s'était intéressée à I'affaire.
C'est elle, nous dit un chroniqueur, qui a suggéré au
Chapitre le choix de Persand (3); nous possédons

(r) Nous le savons indirectement par Raoul de Rivo, p. 28. qui nous
apprend qu'il fut enterré le ler juillet. La Chronique d,e 1402, p. 373, et
Zantfliet, col. 3r3, qui ont lu Raoul d'une manière distraite, font mourir le
princele reriuilletet ont éré suivis par Fisen, II,p. r38, par Daris,t. II,
p.642; par Henaux, t. I, p 5o3; par Gas, Series episçspol.unx, p. 2tg;
tandis que Foullon. t. II, p. 44r, Bouille. t. I, p. a67. et Dewez,t I, p. 269,
donnent la date exacte.

(z Ce fut, selon toute probabilité, le z ou le 3 iuillet. La date du z8 juin,
donnée par M. Noël Valois. /la France et le Grand, Schisme d,'Occitlent,t.l,
p. 273, doit être le résultat d'une méprise. Je renvoie d'ailleurs à cet excellent
livre le lecteur qui désire connaître le cadre dans lequel s'inscrivent les
évênements liégeois des années 1378 et 1379.

(3) Suggestione et rogatu magisrrorum civitatis Leodiensis electus est in



FIN DES LUTTES CONSTITUTIONNELLES. to7

la lettre qu'elle écrivit au pape pour le lui recomman-
der. " C'est, dit-elle, un homme de belle prestance
» et de bonne santé; il est généreux, prudent, dis-
» tingué; ses relations de parenté avec I'empereur,
» avec le roi de France, avec le duc de Brabant et
» avec d'autres grands seigneurs voisins font de lui
» le personnage qui convient le mieux pour gou-
» verner et pour défendre la patrie liégeoise " (r).

Un tel langage, tenu au souverain pontife, montre
bien que, dans la pensée des Liégeois, le chef de
l'État devait avant 1ou1 être un prince, et que les
qualités épiscopales ne les préoccupaient guère. La
lettre nous laisse entrevoir aussi la part prépondé-
rante que Liège a prise dans l'élection de Persand,
et l'on n'est pas étonné que ce soit à la Cité que
l'archevêque de Cologne écrit, sous la date do z5
juillet pour lui recommander d'adhérer au pape
Urbain VI (z).

Mais, au moment où la députation liégeoise se mit
en route, Urbain VI n'était plus le chef incontesté de
l'Église : les cardinaux français, qui formaient la
majorité du Sacré Collège, complotaient ouvertement
contre lui. Arrivés à Avignon, où, ce semble, ils
voulaient demander I'appui des cardinaux restés

dans cette ville, nos Liégeois apprirent la situation
menacée d'Urbain VI et, suspendant leur voyage,
ils écrivirent à Liège pour avoir de nouvelles ins-
tructions. Très embarrassé, Persand réunit son

episcopum Eustâchius dictus Persandus de Rochefort Chronique latine
manuscrite de Jean de Stavelot, communiquée par M. I'abbé Balau.

(r) V. le texte latin de cette lettre dans la curieuse étude de von Droste,
Die Diôzesc Liittich zu Beginn d,es grossen Sch'ismas (Festgabe -
Eeinrich Finhe gewiclmer, Münster r9o,+, PP. 5q-537.

(z) Dans Raoul de Rivo, P. 35.
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conseil, et le résultat de la délibération est curieuse
à plus d'un titre.

u Il faut, écrivit Persand à ses envoyés, continuer
votre voyage, car plus tard, si le pape se maintient,
il pourrait croire que nous l'avons voulu lâcher.
Mais, comme les gens qui sont dans la détresse se

contentent facilement de demi-honneurs. et en vue
de diminuer les frais. il suffira que deux de vous
aillent à Rome pour demander notre confirmation;
les deux autres reviendront et pourront, si l'on élit
un nouveau pape, se rallier à lui " (,).4 cette lettre
de 1'élu, qui trahit chez son auteur plus d'aptitudes
pour le métier de diplomate que pour le ministère
des âmes, le Chapitre en ajouta une non moins cau-
teleuse pour excuser le retard de I'ambassade lié-
geoise, dont, disait-il, deux membres étaient tombés
malades (z).

Les envoyés de Liège ne se montrèrent pas moins
diplomates que leurs mandants. Comme la défection
des cardinaux était déjà un fait public, ils ne crurent
pas qu'il y eût lieu de ménager davantage Urbain VI
et, en gens avisés, ils se rendirent à Fondi, où le
20 septembre, le Sacré-Collège élut Clément VII.
Sans tarder, Persand, renseigné par eux, écrivit à

l'antipape pour le féliciter, se vantant d'avoir été le
premier de tous les évêques allemands à déclarer
nulle l'élection de l'archevêque de Bari l3). Il va de
soi que Clément s'empressa d'accorder la confirma-

(r) Texte dans von Droste, o. c., p, 53r,
(z) Le même, o. c., p. 532.

(3) Droste. e. c., p. 534 : Solus et primus inter omr,es Alamanniae prae-
latos universo clero meo ad hoc in ecclesiâ vestrâ Leodiensi congregato
publicavi et decrevi electionem de domino B[artholomeol factam fore nullam
et violentarn.
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tion demandée, et voilà comment, par la fraude et
par la lâcheté de Persand, le diocèse de Liège se

trouva soustrait à I'autorité de son pasteur légitime( r ).
Mais la Cité fut plus catholique que son évêque, et

c'est elle qui se mit à la tête de la réaction qui ren-
versa Persand et avec lui I'autorité de Clément VII.
L'élu avait appelé aux fonctions de mambour son
frère Gautier de Rochefort, qui les avait déjà exer-
cées pendant la lutte contre Jean d'Arckel. Gautier
prétendait avoir droit, en cette qualité, aux revenus de
la mense épiscopale et se les adjugeait. Ce fut l'occa-
sion d'une brouille entre les deux frères. Persand, en

désespoir de cause, se jeta dans les bras du duc de

Brabant. Mais le temps n'était plus où le duc de
Brabant jouissait de toute la confiance de la Cité :

it était redevenu pour les Liégeois l'ennemi national,
et Persand gâta sa cause par soll alliance avec lui.
Les Liégeois indignés se rallièrent en masse à Arnoul
de Hornes, évêque d'Utrecht, qu'Urbain VI venait
d'appeler au siège de saint Lambertlz).Lez4ocTobre,
Arnoul faisait son entrée à Liège, acclamé par la
population; le g novembre, à Francfort, les délégués
de la Cité, réunis autour de lui, adhéraient solennel-
lement au pape de Rome, et ils le notifiaient dans un
acte public revêtu du sceau de leur ville (3).

Il ne restait plus aux partisans de Clément VII et

de Persand que le recours à la violence. Retiré à la

(r) Tout cet ensemble de nêgociations et d'intrigues vient d'être révélé

dans le travail ci-dessus cité de M. von I)roste. d'après un manuscrit Helm-
sted, no 277 de la bibtiorhèque de S'olfenbuttel, contenant les piêces de

correspondance utilisées dans notre exposé.
(z) Raoul de Rivo, p. 4o.
(3) Original en allemand aux Archives de Düsseldorf, 't. BCRE, quatriême

série, t. lX, p. 287.

I
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cour d'Avignon, ce dernier y encourageait sans doute
ses partisans. Un de ceux-ci. Jean de Sprimont, cha-
noine de SainrBarthélemy, au retour d'un voyage à
la cour de I'antipape, ourdit un complot qui devait
avoir pour but de renverser Arnoul de Hornes et de
remettre le diocèse sous I'obédience de Clément VII.
Il paraît bien que le complot eut de vasres ramifica-
tions : les clémentins ne laissaient pas d'être nom-
breux, tant dans le clergé que parmi les lalques; la
passion politique et la passion religieuse s'unissaient
pour enfiévrer les mécontents. Déjà ils avaient rem-
pli d'armes une douzaine de malsons; déjà leurs
affidés étaient réunis chez Jean de Bruwiet, cha-
noine de Sainte-Croix, Iorsque par bonheur la mèche
fut éventée. Le mattre de la Cité, Henri Frérart,
prévenu à la dernière heure, fit part du danger
au Conseil. Un membre de celui-ci, Henri Gilles, à

qui la boisson faisait oublier toute prudence, s'em-
porta en injures contre le maître et prononça I'apo-
logie de Persand et de son pape. Mais le conseil ne

l'écouta pas; de concert avec son collègue, Jean de

la Boverie, et avec I'aide du mambour, Henri Fré-
rart prit des mesures énergiques : les conjurés réunis
:hez Jean de Bruwiet furent arrêtés et jetés dans les

fers et Jean de Sprimont demanda son salul à la fuite.
Ainsi fut écarté, par la vigilance de la Cité, le péril
clémentin (r). Les sévices de tout genre dont furent
I'objet tous ceux qui étaient soupçonnés de sympathies
pour le pape d'Avignon attestent avec quelle ardeur
la population de Liège prenait parti dans cette lamen-
table querelle religieuse, où son zèle pour I'ortho-

(r) Raoul de Rivo, PP. 49 et 5o. Cf. Noël Valois, Za France et le Grand,

Schtsme d,'Ocad,ent, t. I, PP. 273'276 et t. II, PP.297-299,

I
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doxie avait coniuré les résultats de la trahison de son
évêque et maintenu l'autorité du souverain ponlife.

La Cité, en se prononçant énergiquement pour
Urbain V[, avait affermi l'autorité d'Arnoul de
Hornes. C'était la première fois qu'un prince-évêque
de Liège devait sa mitre aux bourgeois de sa Cité.
Ils ne I'oublièrent pas, et Arnoul, dans les débuts de
son règne, eut à compter avec eux. Ils se substituèrent
entièrement à lui dans la guerre contre Jean de Ro-
demachern, un seigneur qui désolait les confins méri-
dionaux de la principauté et particulièrement le pays
de Bouillon. Les métiers de Liège allèrent m:ttre à
la raison ce hobereau malfaisanr, et il fallut l'inter-
vention du roi de France, son protecteur, pour lui
obtenir une trève, à condition qu'il restituerait son
butin et payerait une amende.

Dans le pays, on se formalisa de voir la Cité
trancter une question qui relevait du prince et
des Etats. Mais les Liégeois se considéraient comme
les vrais souverains du pays. Bientôr ils reprenaient
les armes et allaient détruire les châteaux de Chasse-
pierre et de Louppy (r ). Par contre, lorsque le prince
voulut les emmener contre Rodemachern même pour
détruire le repaire de I'incorrigible déprédareur,
alors ils refusèrent de le suivre et, sous de fallacieux
prétextes, retournèrent chez eux (z). Manifestement,

(r) Chassepierre, surla Semois, village de la province de Luxembourg;
Loupp.rJe-Château, village du département de Ia Meuse. Les aureurs liêgeois
ont massacré ces noms et tous nos historiens font de Louppy un Lupisitus

a qui D'a jamais existê. Voici l'origine de I'erreur. Dans Raoul de Rivo, p. 44,
on lit : Leodiensium pars exercitus ad castrum domini Gerardi Rocourt,
Lupisitus nuncupatum, ducatus Barrensis, applicuit, etc, Ce texte est mani-
festement altéré; il faut lire : ad castrum domini Gerardi de Rocourt - Lupi
situs nuncupatur - ducatus Barrensis, applicuit.

(z) Zantfliet, col. 316 et 3r7.

I

I
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la tête tournait à la Cité depuis sa victoire sur Jean

d'Arckel : elle ne savait plus qu'il y avait un prince
à Liège. Arnoul de Hornes avala silencieusement
I'aftront, se réservant de saisir la première occasion
qrri s'offrirait pour renfermer dans ses limites légales

1'entreprenante Cité.
En attendant, celle-ci affectait les allures d'une

puissance autonome et souveraine. Nous avons déjà

dit que le XIV" siècle tut l'âge des grands mouve-
ments démocratiques dans tout I'Occident. Les inté-
rêts pour lesquels combattaient les travailleurs d'une
com.ttr.rn" allaient passionner, au-delà des frontières,
les petits de toutes les autres villes. On était alors au

foride la lutte gigantesque soutenue par les Gantois

contre le comle Louis de Maele. Les puissantes émo-

tions qui agitaient les communiers flamands faisaient

battre le cæur de tous les ouvriers européens. 11

s'était formé autour de Gand un courant de sympa-

thies dont les ondes s'étendaient jusqu'à Bruxelles, à

Paris, à Rouen, à Liège. Dans cette dernière ville,
on suivait de près les péripéties de ce drame héroïque;

on faisait dei væux pour le triomphe des Gantois,

on leur envoyait des lettres d'encouragement (l)'
Mais ces pauvres gens, bloqués par les armées com-

tales depuis le z sèptembre t38o, mouraient de fairn;
douze mille d'entre eux parvinrent à sortir en armes

et vinrent, sous François Ackerman, implorer la pitié

des Bruxellois. De là, Ackerman lui-même poussa

lui douzième jusqu'à Liège, où il fit entendre le

même appel. Les Liégeois accueillirent affectueuse-

(r) Bruxellani et Leodienses plurimum favebant Gandensibus eosque Per

litteras anirnabant quod eorum optimam iudicarent esse causam' quamdiu

pro veteribus legibui et libertate Pugnarent. Raoul de Rivo, p' 46'



FIN DES LUTTES CONSTITUTIONNELLES. I13

ment les malheureux proscrits; le prince rivalisa
avec la Cité d'attentions pour eux et promit de s'em-

ployer, ainsi qu'elle, afin de leur procurer une paix
honorable. Les maîtres de la Cité firent plus : ils
clonnèrent aux Gantois des guides pour aller dans la

Hesbaye acheter cinq à six cents sacs de blé et de

farine, et ce furent des charretiers liégeois qui con-

duisirent ces précieux ravitaillements aux affamés de

Gand (r). Quand ils approchèrent de la grande ville,
des milliers de ces pauvres gens accoururent à leur
rencontre; dans leur reconnaissance passionnée, ils
tombaient à genoux, versant des larmes de joie et

bénissant le nom des Liégeois (z).
Le comte se plaignit à la Cité de l'appui qu'elle

prêtait à des rebelles, mais elle répondit « orgueil-
ieusement » qu'elle consulterait Sairlt-Trond, Huy
et f)inant, et il ne put tirer d'elle aucune autre

réponse. Cependant tout le monde s'intéressait au

rétablissement de la paix : le prince Arnoul de Hornes,
la Cité, les bonnes villes, la duchesse de Brabant, le

duc Albert de Hainaut. Grâce à un tel concours de

bonnes volontés, on put réunir la conférence de

Tournai, mais I'intransigeance de Louis de Maele
la fit échouer. Peu de temps après, les Gantois lui
faisaient payer cher, au Beverhoutsveld, une attitude
si peu digne d'un prince chrétien. Dans Ia Cité, la
nouvelle du triomphe des Gantois fut accueillie avec

une allégresse facile à comprendre (3).
(r) Raoul de Rivo, p. ,18, écrit : Sed et Leodienses propitios experti sex-

centos currus ab eis frumenro farinâque onustos rePortarunt ac in suam urbem

invexerunt. Et Hornaeus ipse se pro pace apud comilem acturum pollicitus est.

(z) Raoul de Rivo, l. c.

131 Sur .", épisode, à côté de la relation sommaire de Raoul de Rivo' p' 5o,

nou§ avons la narration détaillée de Froissart, éd. Kervyn de Lettenhove,

I

l

t. IX, pp. 35o et 438-44o, et t, X, pp. 4-8, ro'r4 et ry
II

)
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Si les intérêts généraux de la chrétienté et ceux de
la démocratie internationale passionnaient à juste
titre une population nerveuse et impressionnable, ils
ne la rendaient pas indifférente à ce qui se passait
dans son propre sein. Nous en avons la preuve dans
trois actes émanés d'elle et qui, selon le savoureux
usage liégeois, portent des titres expressifs : la Lettre
du commun profit, la Leth'e des ofices et la Lettre
des Trenle-Deux hommes. Nous nous arrêterons
quelque temps devant ces documents, qui jettent une
vive lumière sur le régime intérieur de la Cité. tls
nous la montrent aux prises avec les difficultés élec-
torales et en face des problèmes économiques; ils
nous font voir de quelle manière elle a écarté les
unes et résolu les autres.

La Lettre du Commtm Profrt est datée du z4 mars
û7o; c'est un règlement rnunicipal sur les conditions
dans lesquelles doit se faire l' " acquêt » d'un mé-
tier (r). Elle veut que I'ouvrier étranger apporte un
certificat de bonne renommée délivré par le magis-
trat de sa dernière résidence (z). Toutefois, pour faci-
liter le ravitaillement de la Cité, elle permet d'in-
troduire et de vendre librement à Liège les objets de
consommation, sans être obligé de se faire inscrire
dans aucun métier, C'est ainsi que les exigences du

(r) V, le texte à l'Appendice.
(z) Henaux. qui en publie un fragment, t. I, p. 514, y voit une manceuvre

des grands « qui veulent empôcher I'extension du parti plpulaire » et qui
(( eurent l'habileté. en r37o, de faire sceller par les petits la Lettre d,u Com-
mun Profit », Cela est tout bonnement absurde. D'abord, la Lettre n'est
nullement inspirée par les grands, qui ne comptaient plus guère dans la
commune et qui étaient, en r37o, sur Ie point de disparaître comme parti
politique; ensuite, les mesures prises, loin de s'opposer à I'extension du
parti populaire, sont destinées à protéger les ouvriers liégeois contre la
concurrence étrangère: elles sont d'ordre économique et non politique,
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bien public et celles de l'esprit de corporation com-
mençaient à indiquer leur antinomie : Ia rigueur du
principe corporatif fléchissait devant la nécessité de
pourvoir à l'alimentation d'une grande ville.

La Lettre des ofices (r3 août r37r) (r) etla Lettre
des Trente-Deux hommes (19 juin 1373)(z) sont des-
tinées à réprimer les brigues électorales. La première
les interdit sévèrement, la seconde crée I'organe ap-
proprié à cette fin.

Par la Lettre des Ofices sont défendues, sous peine
d'amende, toutes les promesses faites pour obtenir
une des charges de la Cité. Les maîtres, jurés et gou-
verneurs devront jurer, à leur entrée en fonctions,
qu'ils n'ont rien donné ni promis pour être élus; les
électeurs, avant de procéder à l'élection, devront
prêter serment de n'élire personne qui ait rien promis
ou donné. Enfn, il est également interdit de snivre
les métiers dans Ieurs chambres pour peser sur leurs
décisions lorsqu'ils s'y retirent pour le vote.

Comme il était plus facile d'édicter ces sages dis-
positions que de les appliquer, on imagina de créer
une commission de surveillance composée de lrente-
deux membres, un par rnétier. Les Trente-Deux
étaient dans Ia Cité le pendant de ce que les Vingt-
f)eux étaient dans l'État: la Cité, si sévère pour les

offi.ciers du prince, se devait de ne pas l'être moins
pour elle-même (3). Les Trente-Deux avaient pour

(r) On en trouve le texte dans 7es Staluts des maish'es et jtn'és de la Cilë
tle Liège, 17r4, p.3t,

(z) V. le texte à l'Appendice.
(3) Cf. Fisen, ll, p, rz7 : Quare ne vitiis suis nimium connivere populus

merito argueretur, qui tam acerbe episcopi ejusque praefectorum peccata
persecutus fuerat, novum et ipse magistratum creandum decrevit qui de
ambitu judicaret.

\
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mission de poursuivre toutes les infractions à la
Lettre dcs Ofices i ceux qu'iis avaient frappés ne
pouvaient plus jamais exercer aucune char§ô com_
munale (r). Au surplus, est-il besoin de le dire ? les
mesures que nous venons d'analyser ne firent pas
disparaître les abus qu'elles visaient et les brigues
électorales restèrent à Liège le fléau de la vie foli_
tique.

Ces abus ne mériteraient pas d,être ,iugés avec une
sévérité excessive, s'ils n'avaient pas plùs de gravité

(r) Henaux, t. I, p. 5r7, voit encore dans cette mesure une manceuvre des
grands. Je tiens à mettre intégralement sous les yeux du lecteur ce qu'ilécrit
à cette occasion :

- 
<< D'autre part, les grands usêrent de toutes les fraudes. méme de la corrup-

tion, pour dominer dans le conseil communal : ils achetèrent des petits qui
devaient y siéger, et ils y introduisirenr ainsi des créatures aveuglémËrt
dévouées. Ils allèrent, en outre, iusqtfà se prêter aux volontés du priice, afin
d'en êrre protégés, et d'avoir-pour eux les chanoines, les abbés, les curés, que
l'on voyait, lors du renouvellement des offices, courir de métier en métier
pour recommander leurs adhérents, et s,efforcer de les faire élire.

>t En 1373, pour seconder les manæuvres de ces agents adroits et infati-
gables, on créa les Trente-Deux Hommes. - 

._ _ Ceuæ-ei a1)a,ient pot.r
missiott principaie, sous préteûte d,e réprtmer les brigues, de cléciarcr
iné.l,igibles le.s cand,id,ats qui déplatsaient à la coterie d,irigeante »,

Ainsi, après avoir reconn,-1a_ réalité des abus (tout en les attribuant gratui-
tement, par manie d'incorrigible anticréricalisme, « aux chanoines, aux-abbés
et aux curés », qu'on ne s,attendait guère à voir dans cette affaire), Henauxprotesre contre I'insritution qui doit les réprimer et qui, d,aprÀs lui, neservirait (on ne sait comment) qu,à les p".pÀtu"., étant, à ." q.r,it prêtend,
une nouvelle manæuv:e .tes grands. quanà on pense que cette man@uvre
consiste dans un vote des Trente_Deux métiers. on se demande où donc, selonHenaux, était alors réfugié l,esprit démocratique, car les métiers, c,était toutle peuple. Et la puissance qu,il artribue aux-grands paraîtra d;autant plus
extraordinaire que ces mêmes grands, il va noùs le dire sans tarder, sont enréalité d'une impuissance politique manifeste.

Car, et ie reprends ici la situation, « ces menées furent vaines. Rien ne putarrêter le progrès naturel du principe démocratique. Dès r3Ao, il Ctait pat'eni
que la puissance politique échappait aux Grand-s, et passâit définitivement
aux Petits. »

un pareil ensemble de conrradictions et d'absurdités porte sa réfutation
en lui-méme.
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que l'épisode suivant des élections de r38r. [,a place
de maître des petits était disputée ;rar deux candi-
dats : le tanneur Henri Frérart, qui avait déjà occupé
la maîtrise en û27-1378 (r), et le « naiveur " (z)
Pierre Le Robeur. De part et d'autre on régala les
électeurs et, sous l'influence de la boisson, on se
répandit la nuit dans les rues avec les cris de rallie-
ment : à I'aigle !ou : ri la rame !qui faisaient allusion
à la profession exercée par chacun des deux candi-
dats(3). La veille du scrutin, de facétieux partisans de
Le Robeur tirèrent du fleuve une barque et allèrent
l'attacher à la porte du principal fauteur de Frérart
avec cette inscription : " Nicolas, rlous avons fait
passer notre Robeur; tâche de faire de même pour
ton Frérart : voici la barque ,. Les partisans de
Frérart eussent volontiers suivi ce charitable conseil,
mais ils ne parvinrent pas à faire « pâsser , leur
candidat : Lc- Robeur fut élu.

Si nous reproduisons cette anecdote (4), c'est parce
qu'aux yeux du contemporain qui la raconte elle a
présenté assez de gravité pour justifier de nouvelles
mesures contre les brigues électorales. Le lecteur
moderne sourira peut-être de voir juger avec cette
rigueur des troubles qui ont consisté en des cris noc-
turn€s et en une plaisanterie inoffensive (5).

(r) Sur son rôle à cette date, v. ci-dessus p. r ro.
(z) Batelier.
(3) Les tanneurs avaient dans leurs armes une aigle impériale.
(4) Elle ne nous est connue que par Fisen, II. p. r4z, qui l'emprunte

risiblement à Jean d'Outremeuse.
(5) Jeau d'Outremeuse (Fisen, II, pp. r4r et r4z) va plus loin : selon lui.

les Trente-Deux avaient étê supprimés en décembre r3Bo comme inutiles,
mais après les « troubles » de l'êlection de r38r, on les rétablit avec des pou-
voirs agrandis. Je dis que ce récit de Fisen est empruntê à Jean d'Outremeuse,
qui, il le dit quelques lignes plus bas, lui a servi de source pour ies événe-

I
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La sollicitude extrême avec laquelle, en fi7r et en
1373, Liège se préoccupa du rècrutement de son
Conseil nous rendra peut-être compte cl,un événe_
ment considérable qui a passé totalèment inaperçu
jusqu'à présent : je veux dire la sortie des écËevins
du Conseil communal. Ce corps si puissant qui, à
I'origine, avait été lui-mêrne le Conseil .t qri pu,
la suite, avait longtemps encore exercé unË ..pè."
de suzeraineté sur lui, n'y était plus représenté
depuis 1253, ce semble, que par qu"iqrer_.rns de ses
membres; encore le nombre de ceux-ciparait_il avoir
été fixé au chiffre maximum de quatre. Malgré cette
diminution de leur rôle, les acteJémanés du Conseil
gardaient toujours la vieille formule imposante :
« Nous, les maîtres, les échevins, les jurês, etc. »,
tant l'étiquette et le protocole sont conservateurs !

Brusquement, après r369, les échevins cessent d,être
mentionnés et disparaissent définitivement du Con_
seil. Qu'est-ce à dire, sinon qu,ils en auront été
excltrs par un règlement électorai connexe àla Leth.e
des Ofices ou à la Lettre des Trenle-Deux hommes? (r).

Cela est d'autant plus vraisemblable que Ia r".o.d"
moitié du XIV" siècle est rempli., od I'a vu plus
haut, de mesures prises contre l'échevinag" pui l"
prince, à I'instance de la Cité. Il suffit de"rappeler
ici la Loi Nottuelle de r355 er la Lettr.e au.x Articles
de r36r, et d'i,diquer dès maintenant la flétrissure
qui allait lui être infligée pour concussion en r3g6.
ments de ces années; s,il en avait trouvé la preuve documentaire, il n,aurait
pas manqué de citeren marge.les,.Crchia Ciittatis, corrme il fait chaque foisqu'il en a l'occasion. Je note d,ailleurs que llenaux est bieu inspiré en passant
totalement sous silence Ja suppression et le rétabrissement des Trente-Deux:
selon moi, les deux fairssont des fictions de Jean d,Ourremeuse.

(r) Surles relations entre l,echevinage et le Conseil, v. l,Appendice,
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Replacé entre ces diverses mesures de défiance et

à. tep..t.ion, le fait que nous constatons à partir de

r369 cesse cl'être une énigme et-apparait comme la

coniinuation d'une politique parfaitement consciente

de la Cité.
Il ne faut pas s'étonner que l'événement n'ait pas

laissédetra.cedansl'historiographie.Nousallons
avoir à en raconter un autre, le plus important de

l'histoire cot'tstitutionnelle de la Cité, et qui a passé

tout aussi inaperçu : c'est la suppression' en t384'

de la parité, ciest_à_dire cle la représentarion spéciale

du patriciat dans le Conseil communal' Combien

on iordruit disposer ici des renseignements fournis

par quelque ac1. officiel I Mais non : le verbeux

lhtoniqo*r qui a la prétention de nous raconter

l'histoiie de son temps, iour par iour, n'a pas même

daigne mentionner lâ révolution la plus profonde.de

la üe communale liégeoise. Avec un laconisme bien

fait pour désespérer 1'historien, nos sources se bornent

a .à.rt upp."nd." qu'en cette année, à la veille des

électionsïu z5 juiilet, les uobles renoncèrent à leur

représentarion spéciale, laissant au peuple le droit

cie choisir tous ies membres du Conseil comme il
voulait.Cetteabdicatiorrextraordillairen'étaitni
pir, "i moins que l'acte du décès politique du patri-

iiat d" Liège (i;. Comment y a-t-il été amené?

( r ) A proprement parler, un seul chroniqueur 1iêg.eois a raconté Ie désiste-

t.àéo, a'". iatricieni, encore est-il inédit: i'est un abréviateur de Jean d'Ou'

;;;;;;r; éàrivant t << L'tut susdit XIIIa IlIIxx et IIII al saint-lacques

ir"t"y, notella élection' Les nobl'es re'ttoncherelTt' ù leur él'ection des

Ào,ioirr, et furetü alors eslus non obstant par les nxestiers saîgnett Bairé
'ar'i"rairr. 'et Jehan le coh. >> MS. de la Bibliothèque royale de Belgique,

îi,"liS+,p. zoz. Le fait est rappelé incidemment par voie de prétérition dans

Ju.ql..'d'H.*ricourt (<t dt, tu;s que ly gens d'e linage aaoient l'e moitieit d'e
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Essayons de le dire.
Le patriciat, comme parti politique, avait reçu le

coup de mort dans la nuit du 3 aotrt t3rz: jamais il
ne s'était relevé. Le lecteur qui a suivi avec attention
I'histoire de la commune cie Liège au XIV" siècle
aura pu constater que, dans la longue série des
conflits de cette époque, toute la vitalité polirique
de la Cité a passé du côté des petits. Le peuple
est au premier plan; c'est lui qui mène la lutte contre
I'arbitraire princier, lui qui a l'initiative de progrès
comme la paix des Douze Lignages ou la paix des
Vingt-Deux, lui qui prend en mains les intérêts de
la patrie comme dans I'affaire du comté de Looz.

Sans doute, après la paix de Wihogne, on a rétabli
en faveur des patriciens la parité de r3o3, et on leur
er rendu comme un bienfait une situation politique que
quarante ans auparavant ils jugeaient indigne d'eux.

gouvernerne.iû dell,e Citeit, al,le queil, il,h. renonchottt l;an l3g4 alle Saint
Jake », Mirotr des nobles de Hesbaye, p. zo9) et par la paix de Toogres r4o3
(Salaett qtt,e tles gens cle linaïges qLr.i, par l,a ttnurc d,e la l,ettre tle Saint-
,Iaqueme d,üoient él,ection d,e esl,yre unc ,naistre et totc nombt"e cle jto,sis sg
qttt a ce ont renoncitdet. ,7'a1,ont null,e él,ectiotz, Bormans, Ortlonnances,
t. I, p. 3o3). C'est absolument tour. Foullon, t. I, p.448, croit savoir qu,en
l'année r384, Arnoul de Flornes enleva 1e droit d,élire les maîtres et le Conseil
aux douze familles nobles qui l'exerçaient et le donna au peuple: je ne sais
d'où est tiré ce renseignement. er i1 serait curieux de savoir ce qu,il y a de
fondé quant à ces douze familles. Daris, t. II, p. 658, écrit: « Ce triomphe
des plébêiens ne fut pas obtenu sans violence, car, le 3r juiller r384, le prince-
évêque autorise le clergé à sortir de 1a Ciré à cause des désordres qui la
troublaient. » Et, sur la loi de Daris, M. Joseph Demarteau ajoute : « La
démocratie célébrait son triomphe de telle façon qu'unepièce du temps nous
a conservé l'autorisation délivrée le 3r iuillet par l,évêque au clergé, de sorrir
de la Cité, à cause des troubles qui la désolaicnt. C,était l,immédiat et premier
résultat du triomphe de la démocratie, » (La Démocratie liégeotse, p.5r.)
Il y a 1à une erreur tàcile à dissiper. La charte invoqriée par Daris, et que cet
auteur croit du 3r iuillet r384, est en réalité du 3o juillet rz84 et a pour auteur
Jean de Flandre: or la trouve dans Bormans et Schoolmeest"rr, i. It, p. 3g1.
Cf. ci-dessus, t.1,p, z3z, où l'on a imprimé pâr erreur rz86 au lieu de rzg4.
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Mais il faut remarquer que cette réforme, ce n'est pas
eux qui I'ont conquise, c'est le prince qui I'a imposée
au peuple à Ia suite d'une guerre victorieuse, et pour
donner un conlrepoids aux forces démocratiques.

Dans cette ville où on leur rend l'égalité, quel est
désormais le rôle des grands ? il est entièrement ef-
facé, et ils ne sont quelque chose qu'à condition de
ne pas paraître s'en douter. Pendant le demi-siècle
qui s'écoule de r3z8 à r384, il n'est guère parlé d'eux
qu'à propos de leur stérile opposition à la politique
cle la Cité dans l'affaire du comté de Looz. Et quelle
opposition I Timide, sournoise, pleine de dissimula-
tion, elle n'ose plus s'affirmer au grand jour; sa
ressource principale, c'est de corrompre quelques
plébéiens influents pour les opposer aux autres. Le
patriciat a conscience de son impopularité; il se rend
compte qu'il ne défend plus que des intérêts de classe,
et il devient étranger à une ville dont il ne peut plus
être le maître.

Cette déchéance politique du patriciat s'explique.
Son influence et son prestige reposaient avant tout,
pour ne pas dire exclusivement, sur la richesse; or,
la divisibilité des patrimoines dans des familles
d'ordinaires nombreuses ne permettait pas aux
grandes fortunes de se maintenir longtemps dans les
mêmes mains, et I'on a déjà vu que patriciens et
nobles de Hesbaye retombaient facilement, par le
jeu naturel des choses, au rang de « gens laburans
de communs m€stiers ». Sans doute, quelques
lignages échappèrent à I'appauvrissement, mais ils
furent I'exception et, d'ailleurs, ils se détachèrent du
patriciat pour se confondre plutôt avec Ia noblesse.
La classe du patriciat se rarif,a donc de plus en plus
et cessa de former un corps compact et nombreux.
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D'autre part, les petits arrivaient souvent, parr leur
travail, à une condition économique égale et même
supérieure à celle de beaucoup de patriciens. Ceux-ci
se voyaient peu à peu débordés par une nouvelle
catégories de riches. Dès lors, la seule raison d'être
de leur représentation spéciale au sein du Conseil
disparaissait. Bien plus, on peut dire que la parité
devenait pour les patriciens un leurre. Elle masquait
mal la supériorité du parti populaire, force d'irrésis-
tible entraînement qui savait, au besoin, détacher
du groupe patricien lui-même les voix nécessaires
pour constituer au Conseil une majorité favorable
aux intérêts de la plèbe. Elle ne pouvait se main-
tenir qu'à la condition de ne jamais servir à contra-
rier lâ volonté des petits, c'est-à-dire, en d'autres
termes, d'être inutile. Elle pouvait même être fort
dangereuse pour les grands, s'ils voulaient la prendre
au sérieux et I'utiliser comme instrument de résis-

tance aux volontés populaires, car alors elle les dési-
gnait à la vindicte publique. Dans ces conditions,
elle n'était plus qu'un archaisme pur et simple, et il
n'est pas étonnant que les patriciens eux-mêmes
I'aient compris. Leur désistement fut une abdication
résignée et raisonnée.

Voilà comment, s'il est permis de suppléer par des

conjectures au silence des documents, se consomma
sans violence, sans convulsion, sans bruit, la plus
profonde révolution que I'histoire constitutionnelle
de Liège ait eu à enregistrer. Elle fut définitive. Le
patriciat, une première fois exclu du Conseil comme
corps pendant les années ûtz à t328, en sortait cette

fois pour toujours. Comme pour imprimer à son

abdication le cachet des choses irrévocables, un gros
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scandale qui éclata deux ans après vint consommer
l'anéantissement de son prestige.

Un certain Gilles de Laveux, qui avait perdu un
procès devant le tribunal des échevins, ameuta l'opi-
nion publique contre eux, Ies accusant de vendre la
justice et de s'enrichir des dépouilles des plaideurs.
Ses paroles trouyèrent de l'écho, et, encouragé par
ses adhérents, il put monter une de ces mises en
scène qui produisaient toujours un effet infaillible sur
la multitude populaire. Un jour que le prince-évêque
avait réuni l'assemblée des citains au Palais, Gilles
de Laveux, entouré de ses nombreux partisans, prit
la parole et prononça un discours qui doit avoir eu
un retentissement extraordinaire, puisque trois chro-
niqueurs ont voulu nous en conserver la teneur
textuelle (r).

., Bonnes gens, lui font-ils dire, vous savez, par les
plaintes et les clameurs quotidiennes du peuple,
combien la Cité et lout le pays ont à souffrir des
jugements iniques de uos échevins. Il n'y a là-dessus
qu'un cri, et ie ne crains pas de dire que je parle en
votre nom à tous. Vous êtes tous convaincus avec
moi que, dans leurs sentences, ils ne regardent pas à
la justice de la cause, mais uniquement aux per-
sonnes : ils font triompher non pas ceux qui ont le
meilleur droit, mais ceux qui apportent Ie plus
d'argent. IIs font durer les procès à l'infini, et ne les
terminent que lorsque la bourse des plaideurs est à
sec. Dira t-on que je les calomnie en les accusant
d'être des voleurs, ces hommes qui, par la fraude et
par le dol, s'engraissenl de la sueur et du sang de

\

(r) Raoul de Rivo, p.58; Chronique d,e 1402, p. 4oo; Zanlîiet, col. 329.
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leurs concitoyens? Vous allez en juger. Cette pauvre
veuve que je vois là en larmes avait à défendre son
patrimoine contre un injuste envahisseur : elle comp-
tait sur une sentence favorable, parce qu'elle avait
payé cent florins aux juges à titre d'épices. Son riche
adversaire I'apprit; il paya davantage et gagna son
procès, tandis que la pauvre veuve se voyait dépouil-
lée à la fois de son patrimoine et de son argent. Des
exemples de ce genre, on en pourrait citer à foison,
non seulement dans cette Cité, mais dans toutes les
villes et dans tous les villages de Ia principauté. Et
les coupables se flattent de I'impunité, parce qu'il n'y
a pas d'appel de leurs sentences, quelles qu'elles
soient, et qu'ils jouissent de I'inamovibilité, étant
cependant nos concitoyens et les officiers de notre
prince, envers Iequel ils sont responsables.

" Pardonnez-moi, chers concitoyens, de vous citer
encore un ou deux exemples, puisque les intéressés
sont là sous rlos yeux. Voilà, dans cette assemblée,
Raze de Waroux, échevin. Lorsqu'il y a peu de
temps il épousa ma sæur, il n'avait pas un revenu
de cent muids : aujourd'hui il en a deux mille cinq
cents. Vous connaissez Gilles Chabot, qui était der-
nièrement encore Lrn tout petit chevalier : aujour-
d'hui, quel n'est pas le chiffre de sa richesse? D'oir
leur vient à eux et à leurs collègues cette opulence?
Poser la question c'est la résoudre.

u Il vous appartient, honorés conseillers de la
Cité et honnêtes concitoyens, d'apporter un prompt
remède au mal. Si vous voulez savoir mon avis, je
vous le dirai franchement. Que le prince nomme
parmi vous quatre gens de bien, que chaque métier
de son côté désigrle un de ses membres, que chaque
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bonne ville nomme le sien, et que cette comtnission
soit chargée de faire enquê:e en votre nom sur les
sentences que le tribunal des échevins a reudues
depuis vingt ans, çruis prenne les mesures requises
par le bien public pour meltre un terme à leurs
concussions r.

Un tonnerre d'applaudissements couvrit ces paro-
les, Raze de Waroux, l'échevin mis personnellement
en cause, ne sut répondre que par quelques paroles
irritées et menacantes, qui ne réussirent qu'à exaspé-
rer le public. Cédant aux réclamations universelles,
l'évêque rlomma la commission d'enquête (r), dans
laquelle la Cité et chacune des bonnes villes furent
invitées à se faire représenter, si bien qu'elle se com-

;rosa de plus d'une soixantaine de membres. L'un des
quatre déIégués du prince était le chroniqueur Jean
d'Outremeuse, auquel nous devons une relation ver-
sifiée de I'incident (z\. Il ne fut pas facile de triom-
pher de la terreur qu'inspirait toujours le redoutable
tribunal; parmi les commissaires eux-mêmes, il y en
eut qui tremblaient d'accepter leur fonctions, et il
fallut, pour les décider, que, par un acte nouveau,
le prince leur garantît sa protection spéciale (3).

L'enquête dura plusieurs jours : elle établit à l'évi-
dence la culpabilité des échevins, à I'exception d'un
seul, Guillaume Proest de Melin, qui lut reconnu
innocent. En conséquence, les treize coupables furent
cités à l'Anneau du Palais, condamnés à de fortes
amendes et à restitution et déchus de leurs offices.

(r) L'acte instituant la commission d'enquête est du z décembre r38ot on
en trouve le texte dans de Borman, t. I,p. 472.

(z) Jean d'Outremeuse, t, VI, pp. 7oz-7o6.
13) V. l'acte du :8 novembre r386, à I'Appendice.
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Ils ne voulurent pas s'exécuter, mais les États, réunis
le ro novembre, décidèrent de confisquer leurs biens
jusqu'à concurrence des sommes nécessaires pour
indemniser les victimes. Quelques uns se soumirent;
les autres partirent pour Prague et obtinrent subrep-
ticement de I'empereur Charles IV un édit qui les
rétablissait dans leurs fonctions. Mais lorsque les
agents impériaux chargés de l'exécution de l'édit
arrivèrent à Liège et qu'ils se rendirent compte des
faits, ils repartirent en déclarant que la peine était
trop légère (r).

Tel fut le triste dénouement d'une affaire dans
laquelle sombra I'honneur de la plus ancienne comme
de la plus puissante institution civile de Liège. Le
triomphe de la Cité était complet : elle portait le
dernier coup à l'échevinage. Elle I'avait humilié en
r3br; aujourd'hui, elle le plongeait dans I'opprobre.
Henri de Dinant était ver-rgé. La honte rejaillissait
sur le patriciat lui-même, duquel sortaient les éche-
vins condamnés, et I'on peut dire qu'il ne s'en releva
pas. La sentence de r386 consacrait l'abdication de
r384 et la transformait en destitution.

Quant au parti populaire, il arrivait au terme de
ses longs efforts. L'æuvre ébauchée en r3o3 recevait
son couronnement après quatre-vingts ans d'efforts
laborieux et de luttes opiniâtres. Le peuple supprimait
I'aristocratie comme corps politique et inaugurait
dans la Cité le règne de l'égalité absolue.

Le prince avait joué un rôle des plus actifs dans
toute cette affaire des échevins; il crut sa situation
assez affermie pour pouvoir procéder à une réforme

(r) V. le détail dans de Borme.n, t I, pp, 15r-r55
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sérieuse qui, tout en mettant fin aux abus relevés par
la Loi nouvelle et par la Lettre aux .Articles, rendrait
les dispositions de ces deux actes obligatoires pour
toutes les villes et établirait par tout le pays I'unité
de la jurisprudence. Ce fut du moins le but qu'il
affrrma dans le préambule de la Mutation de la Loi
nouvelle (r). Mais ce document contient tout autre
chose encore que des réformes purement techniques.
Prenant sa revanche des usurpations qu'il avait dtr
tolérer jusqu'alors de la part de la Cité, le prince
défendait à celle-ci, comme d'ailleurs aux autres
bonnes villes, d'étendre Ieur juridiction aux cas cri-
minels et à tous ceux qui ressortissaient à la Loi du
pays, c'est-à-dire à 1'échevir-rage, et à la iustice spiri-
tuelle, c'est-à-dire à I'offi.cialité. Il proclama que le
bourgeois afforain de Liège ne relevait de la justice

de cette ville que s'il y faisait sa résidence, et que,

dans le cas contraire, il restait justiciable de son tri-
bunal local et de celui de la Paix. Enfin. il inter-
disait formellement à la Cité et aux bonnes villes de
faire la guerre sans son assentiment, chose contraire
aux droits de sa hauteur et à la loi du pays.

Le prince parlait ici en maître; il déclarait sou-
mettre les Liégeois à Ia raison et, tout en passant

l'éponge sur le passé, ne plus tolérer que la Cité ptt
désormais « par ceste maniere procedeir : anchois,
, s'ilh sentent alcuns de leurs borgois greveit ou
, presseit par alcun puissant homme sorséant en
» nostre pays ou aultre part, ilh en fachent à nous
» deplainte et remontranche, que y devons, comme
» sires soverains, mectre et porveir de remède cove-

(r) V. cet acte, du 8 octobre 1386, dans Bormaus, Ordonnances, t. I,
pp.34z-359.

I
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» nable, et nous le ferons volentiers solonc le quan-
» titeit del excès , (r).

C'était parfait, et les trois abus visés par le prince
méritaient sa sévérité. L'exrension de la juricliction
urbaine et la création de bourgeois afforains étaient
contraires à la Paix de Wihogne. Ie droit de guerre
revendiqué par la Cité était la négation du pouvoir
souverain lui-mêrne. Aucun prince ayant le sentiment
de sa dignité ne pouvait tolérer de tels empiétements.
Et toutefois ils persistèrent, car la Mutatiott ne fut
pas appliquée, et c'est seulement le successeur d'Ar-
noul de Hornes qui parvint, en r4o3, à la suite d'une
lutte victorieuse contre Ia Cité, à avoir raison de ses

résistances (z). Tant était irrésistible, à la suite des
derniers événements, le courant qui entraînait la Cité
dans la direction de I'autonomie absolue !

(r) Bormans, o, c., t. I. p. 354.
(z) Voir la iuCicieuse démonslration de M. de Borman, t. I, pp. 326 et

suivantes,

_l
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CHAPITR E XV

I-A CONSTITUTION COMMUNALE DE LIÈGE
A I-A FIN DU XIVE SIÈCLE.

Au moment où la commune de Liège arrive au
dernier terme de son évolution politique, il conviertt
d'interrompre la trame du récit pour jeter un coup
d'æil d'ensemble sur la grande Cité et pour assister
au fonctionnement de la vie dans ses organes.

L'autonomie qu'elle est parvenue à conquérir
après deux ou trois siècles d'efforts est l'ceuvre com-
mune de tous ses enfants. Grands et petits s'y sont
employés avec la même ardeur de zèle et de convic-
tion. Si profondes que fussent leurs divisions, ils ont
toujours été d'accord quand il s'agissait de lutter pour
les libertés essentielles.

Quand les grands ont repris des mains des éche-

vins la direction des affaires communales, quand les
petits I'ont à leur tour recueillie des mains affaiblies
des grands, rien n'a été changé à l'attitude tradition-
nelle de ta Cité vis-à-vis des tréfonciers et vis-à-vis
du prince. Plusieurs fois, la fédération des bonnes
villes liégeoises s'est constituée à son appel, tant sous
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le régime patricien que sous celui des métiers. La
politique de la Cité reste identique à elle-même, quel
que soit le parti qui tient les rênes. En rz99 les
grands, en r338 les petits ont défendu aux conseil-
lers de la Cité d'entrer dans le conscil du prince, ou
d'accepter une charge d'échevin qu'il aurait enlevée
au titulaire. En un mot, la dérnocratie liégeoise n'a
cessé de s'avancer dans la direction que lui avait
donnée à I'origine Ie patriciat. Cela est digne d'être
noté, parce qu'il n'y a pas de preuve plus convain-
cante de la profondeur et de la puissance des aspira-
tions communales. Elles ne sont pas I'apanage d'une
classe ni d'un corps : elles appartiennent à tous les
citains sans exception.

C'est I'unanimité qui fait d'ailleurs la grande force
des citains vis-à-vis des forces opposées, que ce soit
celle du prince, du Chapitre ou de l'échevinage.
Nous n'avons pas à redire ici comment ils sont par-
venus à refouler au second plan ces deux corps
autrefois si puissants, dont I'un a été le co-seigneur
du pays et I'autre le seigneur de la Cité. Il suffit de
noter qu'après tant de générations au cours desquelles
les bourgeois se sont disputés avec les tréfonciers et
avec les échevins sur les confins de leurs droits, ils
sont restés victorieux et ont gardé toutes les positions
contestées.

Du côté du prince, ils ont réussi moins complète-
ment. L'autonomie dont I'idéal flottait plus ou moins
vaguement devant les yeux des citains ne s'est pas
réalisée d'une manière absolue. Liège ne s'est point
élevée au rang de Ville Libre lmpériale, comme
Aix-la-Chapelle et Cologne, ses voisines. Elle n'est
point parvenue à mettre son évêque à Ia porte,



LA CONSTITUTION COMMUNALE DE I,IÈGE. I3I

comme cette dernière ville, elle a dri renoncer à être
une république indépendante de toute autre autorité
que celle du roi. Comme'I'rèves, elle est restée une
ville épiscopale, soun.iise à la souveraineté du prélat
qui est à la fois son chef temporel et spirituel.

Après avoir, pendant le XIV. siècle, fait d'éner-
giques efforts pour la conquête de l'autouomie plé-
nière, elle a dû se laisser renfermer, par la paix de
Wihogne et par celle de'Waroux, dar-rs la condition
plus modeste, mais honorable et heureuse, que lui a

accordée la modération de ses princes victorieux.
Vainement elle a essayé d'obtenir à prix d'argent ce
que n'avait pu lui procurer la force : elle n'a pas
conquis I'annalité de l'échevinarge, et lorsqu'en r386
le ;rrince a eu à retrouveler ce corps, ce sont, corrlmc
par Ie passé, des gens de lignage qu'il y a introduits.

Le prince, d'ailleurs, intervient dans le gouverne-
ment de la Cité. Celle-ci, peut-on dire, a deux auto-
rités à sa tête : le Conseil, qui la dirige, et le prince,
qui contrôle le Conseil. Rien d'importaut ne s'y fait
sans lui ou sans son aveu. La liberté et I'autorité y
sont en quelque sorte dans les mêmes relations
qu'aujourd'hui le parlement et la couronne dans nos
Étatr constitutionnels.

C'est là du moins la théorie, telle qu'on I'inscrira
dans les Paix après chaque défaite que le prince,
avec l'aide de ses alliés étrangers, aura infligée à ses

sujets. Ntais les Paix, rédigées par les vainqueurs, ue
reflètent que des situations transitoires. En réalité,
I'intervention du prince dans le goltvernetnent de la
Cité était beaucoup moins effective qu'il ne paraîtrait,
si I'on s'en rapportait à Ia lettre des documents offi-
ciels. [Jne foiJientre dans sa capitale au lendemaiu
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de la réconciliation, le prince s'y trouvait désarmé
au milieu de son peuple. Il était sans armée et même
sans sarde du corps dans une ville dont chaque
bourgeois était un soldat, et utl soldat qui obéissait
à une autre autorité que la sienne. Il reperdait donc
rapidement les avantages qu'il avait conquis sur les
champs de bataille. Il était obligé de laisser flotter
les rênes que Ia victoire avait remises dans ses mains,
sous peine de voir de nouveau se cabrer un peuple
à peine soumis. La Cité, subordonnée sur le papier,
était en fait émancipée. Souvent, elle procédait seule
à certains actes de sa vie publique pour lesquels le
consentement du prince était requis par la teneur des
traités. C'est ainsi, pour ne citer qu'un exemple, que
les règlements des métiers devaient être approuvés à
la fois par elle et par lui. D'ordinaire, l'approbation
de la Cité suffisait, et I'on ne réclamait celle du
prince que lorsqu'il y avait conflit ou doute sur Ia
légalité d'une mesure décidée par l'association pro-
fessionnelle (r).

On peut dire qu'en règle générale, l'intervalle
entre deux paix était employé par la Cité à énerver
par la force d'inertie les dispositions favorables à
l'autorité du prince sur elle, si bien qu'elle se retrou-
vait tcujours, au bout de quelque temps, dans les
positions dont le texte des traités l'avait expulsée. Ce
même prince, sans l'aveu duquel elle était censée ne
pouvoir prendre une simple mesure de police, n'était
pas encore pârvenu, à la f,n du XIV" siècle, à I'em-
pêcher de faire la guerre quand elle le jugeait bon,

(r) E. Poncelet, Les botts métiers de la Cité de Liège. BIAL, t, XXVIII
(r899), p. 5.
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et les interdictions qu'il Iance contre cetle pratlqLle
en r386 (r) mettent clans ur-r plein relief son impuis-
sance à l'empêcher.

Ce qui, d'ailleurs. contribue pour une part noll
moindre à équilibrer entre elles l'autorité du prince
et la liberté de la Cité, c'e.-st la place que celle-ci
occupe à la tête du f iers-Etat, où elle est presque

au niveau du souverain. A partir du jour où les villes
sont appelées à siéger dans les conseils de la nation,
ce sont les délégr:és de la Cité, naturellemeut, qui
s'y trouveront au prernier rang. Liège a conscience

de I'hégémonie qui lui revient dans ces assises natio-
nales; elle déclare fièrement, en t37o, que les autres
membres du pays doivent prendre exemple sur
elle (z).

La politique étratrgère, elle aussi, se rend par-
faitement compte de cette éminente situation de Ia
Cité, et elle déclare en 1404, par la voix du roi de

France, que celui qui est le maître de la Cité
« a en partie le gouvernement de tout l'éveschié de

Liège , (3). Combien une pareille appréciation
n'éclaire-t-elle pas tclute 1a suite de l'intervenlion
française à Liège, à partir du XV' siècle jusqu'à la
fin du XVII" !Visiblement, Ies résidents français dans

cette ville ont travaillé en hommes profondément
convaincus de la vérité de Ia déclaration royale de

r4o4. Et ils ne se sont pas trompés.
Si nous posséclions la correspondance de la Cité

avec les pays voisins, nul doute que nous n'eussions

l) \tr. ùlutation cle la Loi ltnoutelle dans Bormans, Ortlorutances, t, I,
p. 354, art.6o.

(:) V. ci-dessus, P. 98,
(3) Lettre de rémission de Charles Vl (25 août r.1o4) reprr:cluite par de

Borman, t. II, P. 54o'
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;rlus d'une fbis I'occasion de conslater qu'elle n'en-
tendait pas faire une siuécure de son hégémonie sur
le reste de la principauté. Nous pouvons du moins
en jr-rger par un exemple assez significatif. En 1327,
des marchands dinantais avaient eu à se plaindre
de torts qui leur avaient été faits sur les côtes
anglaises, oir des pirates leur avaient enlevé un im_
portant chargement de laines et de cuirs en destina-
tion du port de Bruges. Cet attentat devint l,occasion
de toute une série de représentations diplomatiques
et de réclamations faites par les villes de Brugei et
de Dinant auprès du roi Édouard III. La Cite ne
crut pas clevoir se désintéresser de I'affaire; une lettre
signée par ses der:x maîtres porta au roi Edouard III
les protestations et les revendications qu'elle formu-
Iait au nom de toure la principaute (ri. C,est aussi
en Ia même qualité que nous Ia voyons correspondre
avec Ia ville de Cologne, la seule dont les aichives
aient conservé la trace de relations épistolaires avec
la ville mosane (z).

Nous n'avons po.r 1 nous occuper ici de la place
que prend la Cité à la tête du Tiers-Érar, ni à étu_
dier l'action et Ia réaction qu'ils exercent l,un sur
I'autre. Il sr-rffira de marquer que d,ordinaire la Cité
court aux solutions radicales, tandis que le Tiers
recourt ar_rx sclutions transactionnelles.

Les destinées de la principauté sont, en quelque
sorte, le résultat clu jeu combiné de ces deux fories
souvent opposées : selr_,n que la poussée irnpétueuse

(r) Hôhlbaum, Ilattsisches L'rkuntlenbuch, I. II, no 45.3, p, r96.
(:) .le publierai ultérieurement la correspon<iance enrre res villes de colo-

gne et de l.iège, qui commence à la fin du XIVe siècle er qui est conservée
actuellement au Stacltarchio de la ville de Cologne.
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de la Cité irnprime son élan au ssr?s dtt pays, ou que

celui-ci, obéissant à I'instinct conservateur, parvient
ii tempérer I'ardeur iramodérée de Ia Cité, l'allure
générâle de la politique liégeoise apparaît avec des

éaractères fort différcnts. Mais ce lle sera pas avant le

XV" siècle qu'otl verra s'accuser la différence de tem-

pérament "nt." 
la Cité et les bonnes villes, et que les

États deviendrout les vrais arbitres de la vie publique'
Au surplus, si intéressatrte que puisse être une telle

étucie, .ll" n'u jamais été abordée, et elle nous entraî-

nerait dans ttn dornaine étranger à nos recherches'

Revenons donc à l'histoire interne de I'organisme

politique dont les destinées sonl l'obiet de ce livre'
La Cité constituait une unité territoriale corres-

pondant à I'ancien domaine mérovingien de.Liège,

ét ," pu.tageant, comme partout, cn enceinte et

banlieue. Comment celle-ci avait-elle passé sous

I'autorité et solrs la juricliction de la Cité ? Par une

lente prescription, fort analogue à celle qui avait

graduellement émancipé les habitants de l'enceinte

élle-même. A l'origine, les Liégeois n'avaient sur

les terres du domarine de Liège que de simples

usages : le sol était au prince, mais les citains pou-

vaiànt y envoyer paître leurs troupeallx et se servir

de la fôrêt pour leurs lresoins journaliers' Au fur et

à mesure que la Cité se dévelo1'r;ra sur le terrain

politique, eile transforma les sirlples usages en droits

àt, ouiliunt les titres supérieurs du prince, elle en

vint à se cotrsidérer comme propriétaire de toutes

ces terres communes o't werixlzas dont elle était

primitivement I'usufruitière (r ). La paix de Wihogne

(r) Sur la manière iclentique dont les villes dtr nord de la France se rendent

p.o'a p"u maîtresses du domaine communal, v' Espinas, pp' 164-r67' en note'
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avait définitivement réglé I'affaire au point de vue
juridique en donnant à la Cité une espèce de co-pro-
priété avec le prince sur tous les werixhas dè la
banlieue ( r ).

Celle-ci, qui coïncidait avec le territoire du domaine
mérovingien de Liège, s'appelait aussi Ia ifi.anchise,
parce que tous ses habitants, tant à I'extérieur qu,à
I'intérieur de l'enceinte, jouissaient des libenés lié-
geoises. Elle s'étendait dans la vallée sur les deux
rives du fleuve. Sur la rive gauche, elle gravissait
les collines et courait sur leur crête, tandis que sur
la rive droite elle expirait avant d'atteindre ie pied
du Mont Cornillon. Ses limites éraient forméès à
I'est,par Jupille, à l'ouest par Awans, tandis qu,au
nord et au sud, elle était limitrophe aux bani de
Herstal et d'Avroy. Par la suite, elle fut agranclie,
peut-être à diverses reprises, et I'on eut soin d,éten-
dre les privilèges cle la Cite à rous les habitants de
l'agrandissement, si bien qlle, cornme le disait en
1343 la Lettre de Saint-Jacques, ils étaient « aussi
frans que dont que ilhs fuissent dedens Liège demou-
râoS ». L'exçrrcssion de fr.artchise et banlieue peut être

{r) Les rverixhas de Liège (ailleurs wcuéchair\ correspondent à ce que
d'autres comm(rnes tvallo,nes appellent les cornmrnes, les Allernands
almencl,e et les Flamands opstal. Il faut remarquer que la langue juridique
des bourgeois et celle du prince n'était pas la même, puiuqo. ,ro"r. nip."nË.r.
par la Pai» dc lViltr'gttc que les bourgeois appelaient àirr*rrrr ie que te
plince appelait weriæh.as (Bonnans et Schoolmeesters, t. III, p. :99 : « Item
quânr an poinr des lieus que mesire de Liège appelle uerissau,s it la Citeit
appelle aisemens », etc.). Une remarque plus importante à placer ici, c,est
q...e les ueriæfras ne comprenncnt pas simpleme ,t les terres à pâture et ra
forét, mais les chemins, portes, fossés, .uoà.,r, ruisseaux. Ainsij par e.xem_
ple, on lit dans le l)o,tron d,el Tcmporaliteit, p, z9g, que la maison de bois
annexée au Destroit <r giest sor le rvarissay ,, 

"'..i-"rr_di.a, en l,espèce, sur
la rue.
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considérée comme ne désignant qu'une seule et

même chose (r).
La Cité n'est donc plus limitée à son enceinte :

(r) La plus ancienne meotion du ban ou banlieue de Liège est dans 1a

Lettre d,e cofttnTun prortt de tz5z (Bormans et Schoolmeesters. t. II, p. t8)

et dans la confirmation de celle-ci par Guillaume de Hollande (Jean d'Ou-
lremeuse, t. V, p. zg4), dont les dispositions sont rendues obligatoites infra
barzrntm cilttatis Leortiensis, barutos de Attt"oto, tle So.ncto Lattrentto, cle

Ans, de Boueria et r|,e Bernenhil,he. Les dispositions dela Lettre d,e com'
mu,tzpro/tt sont reprises en rz87 dans la Paix des Clercs, disant que l'accise

de la cervoise sera levée dedens laCiteit (trè Liège et l,eban tl'Aoroît,cl'e
Sain Loren, d'Ans.et clel'le Booerie et d,e Bernenhilhe, et en tl'-el,tres lieus se

ott l,es acqniert ».

Ces textes sont instructifs, parce qu'ils nous montrent que le bao ou ban-

lieue de Liège était primitivement assez restreint, mais qu'à partir du XIIIe
siècle cette banlieue s'est étendue et composée d'une demi-douzaine de bans

conrigus. Plus lard, la baulieue de Liège s'étendit encore' iusqu'au PoiDt de

comprendre un territoire vingt fois plus considérable que la Cité (Demar-

teaû, La démocratie à Liège, p' :6) et d'embrasser avant la fiu de I'ancien

régime pas moins de 46 villages. (Le même, Conférences cle l,a Soctèté cl,'Art

et tl'Histoire, ze série, P. l7r).
Quant à la franchise, elle était identique, si ie ne me trornPe, au ban pri-

mitif de Liège, c'est-à-dire à celui que les actes de rz5z et de rz87 distinguent

des cinq autes avec lesquels ils le tlommeut. Ce ban prin-ritif se confondait

lui-même, dans tna pensée, avec le territoire de I'ancien fscirs mérovingien

de Liège. Dans le Patrott clel Temstoraliteit, p. 266, on distingue nettement

entre la banlieue d'alors, aglandie cornme il vient d'êlre dit, et la fran-

chise : « dedens la banlieue, defours de frankise >>. Ce mêrne ouvrage

1p. 3 r 6) nous donne les limi tes de la lranch ise, et il est reprodLiit littéralement

dans le Grand Record, cl,es échetsins, de1450 (Jean de Stavelot, p' 259 et

Louvrex, t. II, p. 3o).
Franchise et banlieue ont donc été prirnitivement identiques; ils ont cessé

de l,être à partir du jour où la banlieue fut agrandie, rnais ils le redevinrent

lorsque les droits de franchise furent accordés aux habitants de 1a nouvelle

banlieue. C'est ce qui résulte de la Lettre tl'e Saint-laerlttes (1343), qui veut

que tous les geDs de métier detneurant dans la banlieue de ['iège soieut

bourgeois de la Cité. (Bormans, Orrlonttan.ces, t. I, p. 249, art. 6') Cf" le
Vind.iciaa Libertatis, P. r97 : « les inhabitants du banlieu sont bourgeois de

la Cité ». Aussi voit-on que les documents iuridiques, comme le Gland

Record, emploient les deux termes comme s)'nonymesr et nulle part on ne

remarque une différence. I1 en est de rnême à Namur. où tt la barliieue

s'appelait aussi franchise » (Bormans, Cut"ttrlaire de No.mur, t, I, p. CII) et

à Douai, où banlieue et échevinage sont êquivalents (EsPinas, p. r6o).
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elle a communiqué son irnmunité à tor,rt le sol du
domaine liégeois, et elle a étendu le privilège de
bourgeoisie à tous ceux qui l'habitent. Toutef<lis, c'est
I'enceinte qui reste le corps véritable de la Cité, et 1a

franchise n'er1 est pour ainsi dire que le vêtcment.
Dans l'enceinte, la ville de Liège est divisée de

temps immémorial en six quartiers ou .uinâues (t'i
ayant chacun une certaine vie propre au point de
vue juridique, administratif et militaire. Il y en a

deux dans Ia Cité proprement dite, à savoir Marché
et Neuvice; deux dans l'agrandissement : Saint-Jean-
Baptiste et Saint-Servais; un dans I'lle et un à

Outre-Meuse (z). Dans chaque vinâve il y a un maire
et des jurés formant un triburnal local duquel il y a

appel au Conseil de la Cité (3); dans chacun, deux
experts sont chargés de contrôler le prix des objets
de consommation (4). Les vinâves forment, avant la
naissance des métiers, des groupes militaires distincts
et, dans un grand nombre de cas, il est tenu compte
de leur existence (5). Enfin, leur personnalité s'af-
firme par leurs armoiries. que chacun possède de
temps immémorial et place dans ses bannières (6).

(r) Yhdae lxinabl,e) est 1a Iorme liégeoise dt mor »icinabul,ztm ê.qrllvalent
àuoisùzage. La plus ancienne meotion du mot est de rz87 (testament de
l'échevin Pierre lloveas dans de Borman, t. I, p. 416), mais les vinâves sont'
rnentionrrés déià en rz5z dans la première Lettre de comnxltn profit sous
le nom de oiclrs, Les principaux renseignements sur les vinâves nolls sont
donnés par Jacques d'Hemricourt dansle Patron del, Tcmporalitez'l, p. r8B,
et Jans le Miroir p, zto,

(z) Dans le testament de Pierre Boveas, cité ci.dessus, il est parlé des

« set vinables dell Citeit de Liège » (de Borman, L c., p. 446), mais c'est

évidemment une faute de copiste.
(3) Hemricourt, Miroir, pp. 2og-2ro. Cl'. \a Lettre d,es hu.it homtnes de

r qo3, dans Jean de Stavelot, pp, 70 et suivantes.
($ Lettt'e de contntuit profit. dans Bormans et Schoolmeesters, t, I I, p. zo.
(5) Par exemple dans le Compromis de Wihogne (r326).
(6) On les trouve dans Hemricourt, l. c.
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La Cité, elle aussi, a ses armes, si l'on peut donner
ce nom à un blason qui ne rte autre chose ue

» c'est-à 1re sans
meubles héraldiques, colnme dit Hemricrurt (r )
confirmé par Jean d'Outremeuse (z). D'après cela.
la ville de Li n'avait encore mis le Perron

ans ses armoiries à la f,n u XIV" siècle (3). il ne
devalt pg§__Bfd_qf cependant à y fisure ester
1'emblême caractéristique de la ville et du pays.
C;èst depuis lors, sans doute, que le jaune prit ptàce-
à côté du rouge ;rour former avec lui les couleurs de
la ville (4).

Le Perron ! Comnte le Roland des villes alle-
mandes, coûrme lc lion de saint Màrc à Venise, il
é1gjt poul les Liégeois une espèce de paltadium_(5),

(r) Le même, l. c.
(:) Jean d'Outremeuse, t. I I, p. 3go : <r Puis les donuat sains flubers - - -armes qui sont roges à le ramembranche et sang de martyr l,evesque sains

Lambert ». Le même, p. 3gr : r< Vos saveis que les armes de Liêge sont
roiges ». Le même, t. IV, p, 3zz ; « Adont li porte du palais astoit roge, et
le doit estre solonc les armes de Liège ».

Il est superflu de réfuter ceux Sui veulerrt que saint Huberlailrtronnê
pour armes à la Cité un-.P.C"fg.U_sur champ de gueules, comme le soutient
Rausin. Leodium, p. +o, et, après lui,§ggg_!. c.; ils se bornenrà faire écho
à Jean d'Outremeuse, t. II, p, 39r, mais ils ajoutent le Perron.

(3) Cf. Fisen, I, p.gl : Sunt qui parmam urbis puro dumtaxat cocco pri-
mitus tinctam fuisse affirment. Le même, II, p. 3$ : Consules purpureo
babitu, is enim est populi Leodiensis color scutarius, quem olim maiore stu-
dio quarn hodie Leocliensibus cordi fuisse, cum res posceret, scriptores nos-
lratcs testantur

GI I-e iraune raît pour la premiêre fois en ra56. les fêtes de laDDA

ioÿeuse entrée de Louis
est fâit à cette époque.

(5) Le Perron a toute une littérature, mais qui brille plus par la qnantité
que par la qualité. Sans avoir [a prêtention d'ête complet, le citerai :

Abrl'-Lovens, Recueil héraltl.ique cl,es bout.gmestres tlc Lièoe, r7zo.
Leodinus (abbé Louis), Quelques nxots sur le Pen,on rte Liège lReou,e de

l,a numisntatique belge, t. l).

de Bourbon; c'estla couleur du guivre dont le perron

«de
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la Charte de rzo8 faite pierre, s'il est permis de
parler ainsi. Il partageait toutes les destinées de la
Cité : renversé quand elle était abattue, mais, lors-
qu'elle était prospère, trônant f,èrement, du haut de
Ia fontaine qu'il dominait, sur le peuple qui circu-
lait a ses pieds.

Primitivement, le Perron n'était autre chose qu'une
croix de iuridiction (r) et comme, dans l'origine, la

Henaux, Recherches hisroriqttes sur le Péron tle Liège (Reuu,e cle Liège,
t. VI. 1845).

Perreau, Le Péron l,iégeots (Rexue belge cle nuntitmattqu,e, t, lll).
Piot, Obseroations su,r le péron de Ltège (méme recueil, même volunre).
Schaepkens, Le Perron l,iégeots (*Jessager d,es Sctences et d,es Arls, r85q),
Bormans, Ran,.e dc Liàge en 1700, BI.IL, t. VIII (r866).
Demarteau, Gasette tle Liège , r7 décembre r884.
de Clrestret, Le Perron Liégeois, BIAL,t. XVIII (r885).
Rahlenbeek, Le Perron d,e Liège (Reuue d,e Belgique, mai r89o).
Goblet d'Alviella, Les antécëCellts fiqurés du Petron, BjtRB, t. XXt

( r89r ).
Vanderkindere, Note sur les perrons (même recueil, même volrrme),
Naveau, Le Pen"on Diégeois, BIAL, t, X4.I!-..1ir89r).
S(chuermans), Le Perron républ,icatn, BIAL. r. X-XIV (r89a).
'fons ces auleurs, à part Henaux et Goblet d'Alviella, qui ne peuvent se

résigner à ce que l'emblême de la iuridicrion dans une cité ecclésiastique ait
euun caractère chrétien, sont.-d'accordpour reconnaître.q_ug fe- P_"llgges!
originaireEent Ur.1 -Cr-oil,-g!_i]-rr).-1 r.iqn, en effet, _qu! soit,mieu,x prouvé.
Les libellistes du XVIIe siècle, qui ont interprérê f)erroltpat ptnus rittuttda,
étaient aussi iguorants de l'histoire de leur pays que dc Ia linguistique, et
leur disciple Henaux s'est laissé m1'sti6er en iâisaùt de la pomme de pin
« le symbole de l'association chez les peuples germaniques », Et, sur la foi
d'un témoin alrssi suspect, le conseil communai de Liège a décidé, il y a de
cela nne lrentaine d'anuées, de mutiler les armes de 1a ville et d'exposer à

l'admiration publique une colonne surmontée du « symbole de l'associtttion
chez les peuples germaniquesl» Je ne puis que m'associer à M. de Chestret
écrivant à cette occasion, avec autant de bon sens que d'esprit : « Replaçons
donc la croix sur le perron; les abus d'un autre âge ne renaîtront poillt pour
cela » (1. c., p. r78).

(r) @mêmes la forme chrétienne donnêe,
depuis un_temps immémorial, aux mégalithes qui, dans l'épôque barEare,
servaient qg lieu de iuridiction et de sièÀe àm
mégalithes dans les principaux actes publics et spécialement iudiciaires des
peuples primitifs, il y auraitbeaucoup à dire; je me réserve de revenir surle
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juridiction de Liège appartenait tout entière au
prince et à ses échevins, le Perron servit à la publi-
cation des volontés princières et des sentences scabi-
nales. fe Cri a" penrtn etart alors l'équivalent de
ce que serait aujourd'hui l'insertion au Jou rnal offi-
qiel Seulement, le Perron avait ce qui manque aux
6îpnes modernes de la publicité : q!--plg11â91i'an-

{E+Ie-gt de poésie_g_lt!_en;iaisait un obiet sacré, urle
espèce d. p.!99rgql!ilé_ge.!_e à laquelle était attaché
le droit de porter au peuple les oracles de la patrie.
Toute proclamation criée ailleurs qu'au l)erron était
de nulle valeur, et l'on sait qu'il fallut en rz55 une
décision fbrmelle du prince et des échevins pour que
ceux-ci pussent proclamer leur sentence à Vottem (r).

Au fur et à lggsure qrre l'auto nomie urbaine
venait_le plac_er àgillr 4e l'échevinage pour lui dis- r.1

putel.la iuridiction de l3 Cité, le Pemon changea de
glËqr fi cq t i o n .-§qn§- ççsse1qe_reryl r d' o rga ne au p rinæ
g!Àl'é.h"ul!ag",il d"r n"
{gag[lgité mgnicipale et un syqrbole de la liberté
communale. Dès le lendemain de lugrurde-I"rolr-
tE4e--LLz,-1sl

suiet. En attendant, ie fais remarquer que c'est sur lagrosse pterre du château
que Philippe 1e Beau prêta serment lors de son entrée à Namur (Bormans,
Cartulaire d,e Namut", p. CXCV) et ie renvoie à l'excellent article de Jules
Borgnet, Péron ct pierres de justtcc ù Nantur dans Atznales d,e l,a Société
Archéologique de Namur, t. YIL

(r) V. ci-dessus, t. I, p. zo7.
De n:ême il en était à Huy, En r 343, le prince Adolphe de La Marck accorda

aux Flutois « que nuls eschevins puissent juger sur honneur des bourgeois de
» Huy, forstant seulement que les eschevins de leur ville cle Huy, à leur
)) peron de Huy, ni ceux de la petite ville qu'on dit Oultremeuse (c'est 1a partie
» de Huy située sur la rive gauche du fleuve) auttre part qu'au pieJ du pont,
» où il est accoustumé de faire des cas dont les eschevins de Huy ont à juger,
» se ladite ville de Huy ne l'empesche. >> Bormans, Ordonnances, t. I, p. z6r.

tl LE tt'HC

Ptl attc
C,t 4t;2{
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e" Pqftpfr_,, (r) et, à partir de cete date, le " Cri du
Perron » ne cessa d'être la voix de la Cité. Voix
bruyante et souvent passionnée, dans laquelle reten-
tissait l'écho des orages du Marché; chère pourtant
à tous Ies Liégeois, parce qu'ils y entendaient les
vibrations de l'âme collective de Ia Cité.

La valeur symbolique du Perron s'affirme dès lors
avec un ensemble remarquable sous la plume des
chroniqueurs liégeois. Tous en parlent avec amour,
même les moines qui, au fond de leur cellule,
semblent se désintéresser de ce qui se passe dans le
siècle. Il est pour eux " le noble P.r-g " (z), I'in-
signe couronÀement .tes fEîffiilidTâ- Ciié'(3F1
a je ne sais quelle vertu magique (+); il est Ia Cité
elle-même : u Si les traîtres rentrent, écrit un patriote
liégeois, il faudra abattre le Pe:
il se répandit dans les autres vill
touiours avec le même caractère

rron » (5). De Liège
es de la prinEiEâutil
svmbolique (6), pr.§

(r) Paix d'Angleur, dans Jean d'Outremense, t. VI, p, r84 : « Les quis
status, les dis arbitrateurs dessent enssi qu'ills voloient et ordir'oient, devant
toutes choses. que les maistres de la Citeit de Liège qui adonc astoient là et
cheaz qui aprês le seroient por le temps le fesissent crier et publier en
Marchiet à Liège al Peron devant tous les commun etcheaz de Liêge. » etc.

(z) Jean de Stavelot. p. rzz.
(3) Insigne fastigium civitaris Leodiensis. Adrien d'Oudenbosch, p. 255.
(4) Habebant civitates episcopatus quoddam aedificium ornatum lquod

vocabant] pyronem, in quod fere divinabant et augurabant. Theodoricus
Pauli, p. zoo.

(5) Quod oporteret deponi peronem, si - -. - traditores redirent. Adrien
d'Oudenbosch, pp, r55-r56.
- (6)_Huv eut le sien dès rz35 (Albéric de.Troisfontaines, pp.936-937).
- Saint-Trond en érigea un en 136z (Chron. 8. Trucl,, Contin.,Ill, p. 3zo).

- Thuin en possédait un en r37z (Bormans, Ord,onnances, t. I, p. 33r).
- Maesldqbt en r451 (Adrien d'Oudenbosch, p. 4:).- Après la réunion du comté de Looz, nous trouvons le Perron à Looz en
-146r (Jean de Looz, p. 7) et à Hasselt la même année (Aclrien, p. 66f-
- Celui de Herve ..t rn"nri,,rrî?EE r4o7 (De Ryckel, Eistoire tle Eeroe,

ze éd., p. z6).
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dans les s voisins, et nous le retrouvons dans Ie
duché de Limbourg et dans le corlté de Narlur (r).

La forme matérielle c1u Perron a varié au cours
des âges. Ce f'ut cl'abord une simple croix sgrmon-
tant une colonne portée qtlldg§ deglçsj il apparaît
sous cette forme dans les lq_onnelqs dLr XII. siècle (2).

BientÔt, on trouve les degrés supportés eux-mêmes
par des lions, tandis que la croix repose sur un ren-

&g.relt sphérigue dgstiqé q re'1r&rçg-r._qg _-bg§s. Ce
renflement à son tour se chargea d'imbrications et se

stylisa en pomme de pin dès le commencement du
XIII" siècle (3); plus tard encore, la potnme de pin
fut supportée par des personnages héraldiques, des
,, hommes sauvages » (4). Enfin, on érigea le Perron
sur une arcade (5) au-dessus de la fontaine du Mar-
ché (6). Depuis lors, il y est toujours resté; il y

- Celui de Franchimont en r456 lAdrien p. 4g).
Sur celui de Sart près de Spa (v. De R-1'ckel, Les com'ttunas liégeoises,

p. 5t r).
- Celui de Namur existait dès rz85 (Borrnans, Catulaire de Namur,Intro-
duction, p. CC).ÿ

(r) Sur le Perron de Namur, v. deux bons articles de J. Borgnet,l'un dans

\e Messu,ger cles sciences historiEtes, r846, l'autre daus les Annal,es de la
Soctété archéologique de Namur, t, VII. (186r-1862). A Narnur comme à

Liège, le populaire attachait une signification symbolique et au Perron lui-
même et aux diverses parties dont il se composait.

(z) Par exemple celles de Henri de Leyen (rr45-r164); v. de Chestret,
Numismatique de la princdpauté de Lièqe, MCARB, coll. in-4o, t' L, Pl,V.
gz, Il n'y a pas lieu de faire état d'un prétendu sceau de r348 reproduit par
Lo;'ens-Abry, Reueil héral,dique d,es bourgmestres de Liège, p. z, où le
perron est figurê sous la même forme, attendu que cette piêce est dépourvue
de toute espèce d'authenticité.

(13) Ces imbrications se rencontrent pour la première fois dans les monnaies
de Jean d'Eppes lz3o-rz4z)i v. de Chestret, o. c., pl. X, tgo et tgz.

(+) (r++8) Surrexit ventus mâ8nus qui - - -- confregit stipitem et

ribaldos qui sculti fuerant de lapidibus et positi suPer fontem in foro Leo-
diensi, portantes peronem, et projecit in terram, qui postmodum facti fuerant
de metallo deaurato valde sumptuose. Jean de Stavelot, p.6or,

(5) Fornixtriumphalis. Henri de Merica, p, r69,
(6) Jean de Stavelot, pp, 122 et 6or ; Adrien d'Oudenbosch, p. r87.
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trône encore et il continue de réjouir les yeux des
Liégeois.

Il semble que ce svelte et élégant symbole de la
liberté publique ait suffit aux citains de Liège : ils
n'éprouvèrent Et-s le besoin de se donner, comrne
les Flamands, ces superbes beffloildont les hautes
tours portaientlurqué danr les cléuÏ Ia gloire de la
cité, ni ces somptueux hôtels de ville qui étaient
comme les palais du peuple souverain. Liège n'a pas
eu de beffroi et sa cloche banale, dont la voix
retentit pour la première fois dans I'histoire cle la
patrie à I'heure du danger national de rzr3 (r), était,
à ce qu'il ;raraît, suspendue dans une des tours de
l'église Saint-Lambert (z). Renouvelée à l'époque de
la paix de Wihogne, vers 1328, \a bancloche de
Liège sonna pendant rr5 ans jusqu'à ce qu'elle se

fendit en r44L et fut remplacée L)ar une nouvelle
qu'on baptisa La Redoutable (Hor"rida) (3).

(r) In diei quoque illius diluculo banni campanam pulsari fecit episcopus,
mandans et precipiens universis civibus suam egredi civitatern. Hervard dans
Gilles d'Orval, p. t8z. Cf. Hocsem, p. 332, parlant d'un fait de I'année 1297.

(z) Jean d'Outremeuse, t. V, p. 546 et t. VI, p. 166; Zantfliet, col. 48g.
Cf. Henaux, BIAL,t.I (1852), p.33o,note 3, qui écrit: « Aurnoyen-âge, la
bancloche ou cloche d'alarme se trouvait dans une tour de la cathédrale, et les
maîtres pouvaient seuls la fàire scnner, Celte cloche fut placée dans Ie clocher
de la Violette, en suite d'un décret du Conseilcommunaldu z février r5r6 ».
C'est sans doute une simple distraction qui fait dire à M. Gobert, t. L p. 6o8,
intervertissant l'ordre de ces faits, que la bancloche fut d'abord à la Violette
et fut ûansportée au XVIe siècle à la cathédrale.

(3) Jean de Stavelot, pp. 484 et 5r4-5r5, 11 faut cependant signaler ici une
petite difficulté. Jean de Stavelot, p.484, nous dit qu'en r44r Jean de Heinsberg
cita ceux de Hasselt à l'Anneau du Palais « et partant que la bancloche estoit
dependue et failhie, sonat-ons à Lambert par ledit appeal. » Borg.:et corrige
ce texle et écrit : à Satnt-Lambert, allêguant qu'il ne devait pas exister à

Liège une cloche du nom de Lambert. Qu'en sait-il1 D'ailleurs, que veut dire
Jean de Stavelot? Que la bancloche était fendue, et qu'on fut obligé d'en
sonner une autre,
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La maison de ville de Liège, dont les sources nous
parlent pour Ia première fois à la date de rz76 (r),
se dressait sur la place du Marché, en face du Des'
troit cles échevins. Comme celui-ci, elle fut primiti-
vement la propriété du Chapitre, qui I'accensa à la
Cité (z; et qui en était encore le propriétaire légal au
XIV" siècle. On I'appelait la Violette (3), à cause,

sans doute, de la fleur de ce nom gravée sur sa

façade (4) selon un usage du temps, dont un autre
exemple nous est fourni par la maison de la Rose (5),

qui se dressait égalemetrt sur la place du Marché.
Cornme la plupart des maisons liégeoises du moyen
âge, elle se partageait en un rez-de-chaussée loué à
des commerçants, et un étage réservé aux usages

communaux (6). Le local n'était pas des plus vastes

et ne suffisait pas, paraît-il, aux assemblées plénières

(r) In domo communi seu praetorio Leodiensi, ad quam vel quod dicti
magistri seu rectores, scabini et iurati convenerant. Liber supernumerarius,
p. r45, des Libt'i Chartarum de Saint-Lambert, aux Archives de l'Etat à Liège'

ll est fait diverses mentions dela maison d.ell,e ai.lle dans la Paia des Clercs,

art. 3 et 36, (Bormans, Ordotutances, t. I, pP. 36, 65 et 7t).
(z) û48. Domus de Violâ, sita iuxta forum, debet ecclesie annr'ratim XII

marcas! et tenent eam magistri civitatis et quatuor de Violâ pro ceosu suPra-

dicto, ieg. de Saint-Lamùert, Do 277, f. zz, aux Àrchives de 1'État à Liêge'

Item magistri Bartholomaei quondam prepositi Dionensis et concanonici

nostri qui dedit nobis triginta marcas Pro quibus habemus 4o solidos super

domum nostram de Violâ in foro. Obituaire manuscrit de Saint-Lambert, fol' 8

(XIIII kal. febr.). Cf. ei tzg+,le Cartuluire de Saint Lambert, t' II, p' 516'

(3) V. la note ci-dessus.
(4) Henaux, qui avait reconnu cela (BIAL, t. I, 1852, p.3zl), n'a pas su

rêsister à Ia tentation de sortir du vrai : il imagine dans son Eistoire, t' l,
p. zo6, de faire dériver 1e nom de la Violette de cat:eola, gabiola, nom, selon

iui, de la prison communale située dans les sous-sols de la Violette. Et le
pauvre homme, une fois en si bon chemin, insinue que c'est là l'origine de

l'expression l,e otolon pour désigner la prison,
(5) De Borman, t. I, p. 83.
(6) Goberr, t. IV, p. 166. De là, le nom de De la Yiolette portê par certains

ttUU*:: au XIIIe et au XVe siècle. Le même, pp. 166 et 168.

)\
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du Conseil (r) ; celles-ci continuaient donc de se tenir
au Destroit, dans 1a salle Saint-Michel, qui avait été

le berceau du Conseil (z). La Violette avait sa prison
dans ses sous-sols; quant à ses archives, la Cité les

déposait à I'abbaye de Saint-Jacques, où nous les

trouvons déjà en û7o (3). Ainsi s'avèrent les liens
qui rattachent I'origine de la commune de Liège à
l'échevinage et à l'Église, et cette origine trouve une
expression de plus dans le sceau de la Cité, qu'elle
append déjà en rr85 (4) à un acte et qui représente
un saint Lambert, patron du diocèse (5).

Pénétrons maintenant au cæur du monde com-
munal dont nous venons de faire connaître I'aspect
extérieur, et voyorls comment se crée et se renouvelle
I'organisme en qui réside l'activité politique de la
Cite.

En opposition avec l'échevinage, viager et nommé
par le prince, le Conseil était électif et annuel (6), et

ce double caractère semble avoir constitué le trait le

(r) Cependant, en 1339, on voit le Conseil en plein siège à la Yiolette.

Cartulaire de I'abbaye de Beaurepart à 1a Bibliothèque du Grand Séminaire

de l-iège.
(e) Ainsi en t3tz. Louvrex, t. II. p. g,

(3) V. la Lettre tle Commun Prortt de cette date, à 1'Appendice.
(4) Leodium, rgo7, p. 3.

/5) On possède des croquis du sceau de 1238, tz7t, r3oo (deux) et 1328,

portanl tous à I'avers un saint Larrbert assis' tenant d'une main la palme du

mart)'re et de l'autre un livre onvert. V. Daris, tra Sceat', de oil'le tl,e Ltège,

dans -Ifotzces. t. II. pp. r54 et suivantes, E. Poncelet, Les sceatta de l,& Citë de

Liège, (BIÀL, t. XXVI. r8g7r décrit encore un sceau de 1367 atl, l,egata,tott'
jours avec le buste de saint Lambert. Il faut mentionner ellcore I'exernplaire de

r3og appendu à une charte conservée aux Arclrives de l'Etat à Mons et signalé

par M. L. Devillers, dans ses Cartulaires du Eainaut (MNEL, t' III, p. 589,

note). Sur le prétendu sceau Ce r348, v. ci-dessus p. I43, note z.

(6) Uue seule fois, en r3g8, les maitres cherchêrent à se fàire maintenir

dans leurs fonctions après l'expiration de leur terme, mais i1s n'y réussirent
point. Zantfliet, col, 353.
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plus distinctif du régime communal dès son origine.
Tous les ans, le z5 juillet (r), on fermait les portes
de la ville; les métiers se réunissaient et élisaient
Ies membres du Conseil, à raison de deux par mé-
tier. Les nouveaux élus ensuite choisissaient eux-
mêmes les deux maîtres.

On ignore quelles étaient les conditions d'éligibilite
des uns et des autres; on sait seulement que, depuis
1384, ils pouvaient être pris indistinctement dans
toutes les classes de Ia population. Ce n'est pas s'aven-
turer que d'admettre qu'ils devaient être, dès cette
époque, majeurs, de naissance légitime et de réputa-
tion intacte, enfin, chefs de famille (z) ou, comme
on disait alors, chefs d'hôtel. Il n'y avait aucune
incompatibilité entre les fonctions d'échevin er celles
de maître, jusque vers le second quart du XIV. siècle
du moins; aussi voyons-noLls, jusqu'en r3r9 inclusi-
vement, plusieurs maîtres qui sont en même temps
échevins (3). Les maîtres étaient d'ailleurs rééligibles
et .beaucoup d'entre eux occupèrent plusieurs fois

(r) C'est la date attestêe à partir de t3z5 (Jean d'Outremeuse, t. VI, p. 396,
n. l et p. 458). Cet auteur voudrait nous faire croire qu'auparavant les élec-
tions avaient lieu à la saint Jean-Baptiste, mais c'est 1à une pure et simple
invention de sa part, dont il n'y a pas lieu de tenir compte.

(z) En 163r, le bourgmestre Fléron consulta le Conseil sur le point de
satoir si des docreurs et des licenciés en droit, non mariés, pouvaient devenir
maîtres. Le Conseil, après enquête, répondit affirmativement, mais la question
prouve que le célibat des maîtres était encore, à cette date, une chose de
légalité contestée (F'oullon, t. III, p. r r8). D'ailleurs, il fallait être mariê pour
pouvoir exercer les fonctions de gouverneur de métier (Bormans, Ta.nneurs,
p. 95) et même pour relever le métier (Le même, pp. 3o4 et 3o5).

(3) Ont été maîtres et échevins à la fois :

En r3o5 et en t3o9, Henri de Saint-Servais.
En 13rr, Jean Surlet.
En r3rz, Jean de Saint-Martin.
En r3r,1, Henri le Blavier.
En r3rg, Jean de Lardier et Jean Hannoseaz.

f
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l.a.^maîtrise (r); c'est seulement en r4o3 qu,il fut
défendu de remplir un nouveau mandat avànt l,ex_
piration d'un laps de temps de quatre années (z).

L'inauguration des maîtres êtait très solennelle.
Dès que le résultat de l,élection était connu, on Ie
proclamait du haut de la baiile de la violette devanr
le peuple assemblé au Marché, et une députation
allait chercher les nouveaux élus. Ils entiaient à
I'hôtel de ville au mirieu des accramations populaires.
Dans la salle commune, ils prêtaient entre les mains
des maîtres sortants le sermlnt requis par Ia Lettre
des Ofices, à savoir « Que ae t'omce où ils sont
» élevés et établis, ils n,en ont pour eux ne pour
» autrui, secrèremenr ni en apperi prié ni fait p;ier,, donné ni promis bienfaits nuls àevant ni àp.es
» pour celui office à avoir,, (3). Le serment piête,

(t) Za.ntfliet, col.4g7, s'étonne qu,en r45g on choisisse deux maîtres dont.
aucun n'avait exercé la maîtrise auparavant.

Ont rempli plusieurs mandats dè maître :
Hrnri de §aint-Servais, en r3o5 et en r3og (de Borman, t. I, p. 9g).Pierre_Andricas, en r3t7 et en r33o (Hocs-em, pp.Zh 

", aoO1, 
" '

JeanWaldoreal,enr3qT et en 136o (Leod,iu,m, tgog,p.ô+; Jean de Sta_
velot, p.:6r).

Jean de Flêmalle, en 1345 et en 136o (Fisen, II, p. to7 et rzr I Raoul de
Rivo, p. ro)

Henri Frérart, en 1375, en 1377, en r3gz et en l4oo (Raoul de Rivo,
pp.-27 et5o; Chrontque cl,e ,lq|B, p,37o; Bormans et Schoolmeesters, t. IV,
P. 54o).

Pierre le Robeur, en r38r, en 1383, en t395 et en l4oo (Fisen, II, p, r4z;
Hemricourt, Miroir, p. 2ogi Chronique âanuscrite d,Humbert d" p"r,
f, 2o42. record scabinal de r4oo, dans de Borman, t. I, p. a76).

Renouard de Pont d,Avroy, avant r396, puis en ,4oo çuv"lier, yal Benoît,
p.7zo; de Borman, t. I, p. 476).

_ Baudouin de la Roche, en ûg7 er en r4or (Zantdiet, col,347i poncelet,
Irutentaire de Saint-Pierua, p. ,30).

(:) Lettre des Huit, dans Jean de Stavelot, p. 73.(3) Te-rte modernisé dans §rarars et réformations concernant res mattres
et jurés et XXXII de l,a Citë d,e Liège (Liège, r7r4), p,33,

I
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ils recevaient les clefs magistrales (r) et prenaient
place dans les fauteuils de la présidence. Ensuite,
précédés de leurs quatre varlets, accompagnés des

membres sortants et entrants du Conseil, ils se ren-

daient, suivis d'une foule immense, à l'église de

I'abbaye de Saint-Jacques oir, après avoir assisté à

la messe, ils prêtaient " sur saints » url nouveau
serrnent : celui de rernplir consciencieusement les

devoirs de leur charge (z).
Les deux maîtes - car l'appellation de bourgmes-

tre ne se répandit qu'à partir de la Iin du XV" siècle (3)

-étaient 
la plus haute autorité de la Cité. Aux termes

(r) La première mention que ie vois faire des clefs magistrales est de r466

(De Ram. Documents relatifs auo trotr,bl,es d,upays d,e Litge, p.565). Cf.

E. Dognée, Les clefs magistrales de la Cité d,e Lièoe (BIAL, t, XV' r88o),

et Rausio, Leoilium, PP l8'lg.
(z) J'ai eu dans cet exposê la satisfaction trop rare de pouvoir suivre pas à

pas Henaux,t. I,p.53o; jedois cependant le rectifier sur le point le plus

importânt. Henaux se persuade que le serment prété à Saint-Jacques est le

même que celui qui était prêté à la Violette. Outre que l'on ne comprendrait
pas cette répêtition qui, aux yeux des gens du moyen-âge' erjt semblé une

profanation, il faut remarquer que d'un côté on jure qu'on n'a rien fait d'illi-
cite pour se procurer l'office, et que de l'autre on Promet de bien remplirses
fonctions. Le premier serment ne date que de la Lettre des Offices,le second

est sans doute aussi ancien que les fonctions magistrales elles-mêmes'
(3) I)epuis Loyens-Abry, Recueil' héraklique d,es botu"gmestres d'e l'a

nobl,e Cité tle Liège, ryzo, prêqace, tous les historiens liégeois ont employé

. pour dêsigner les maîtres 1'expressicn incorrecte de rnd,ltres ùtemps,quin'a
jamais eu cours à Liège et qui semble provenir d'une confusion avec celle

de tnattres pour l,e temlts, dêsigtant les maîtres en fonctions pour les distin-

guer des rnaîtres d,'antan ou de I'année precédente. Quant au nom de bourg-

mestre. qui s'est substituê à celui de maître à partir du XVe siècle, la première

mention officielle que i'en trouve est dans un acte du z3 septembre r48r :

« Nos burgimagistri, jurati et consules. » (Mémoire imprimé en l9o5 etpré-
senté au tribunal de rre instânce de Tongres en cause de la ville de Weert'
d.emanderesse, p. za). 11 faut remarquer que déjà Zantfliet (dans Chapeaville,

t. II, p. 469) emploie le nom de bourg:nestre I celui-ci était donc en usage, au

moins dans la langue commune, aux environs de r45o. C'est sans raison et, à

ce qu'il paraît, par méprise que Henaux, t. II, p. 194' note 3, fait apparaître

le nom nouveau pour la lre fois en 1477.
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d'un acte officiel, les maîtres sont nommés « pourgouverner la Cité ,, les iurés, « poür lesdits -uiirtr",ayder et conseillg, , (;). Aussi, dans le .u, dlrnconflit ou d,un désaccord entre eux et le Conseil,c'est eux et non Ie Conseil qu,il faut suivre : voilà ceque disent en term", 
"*pè. des actes officiels de1286, de r3oo et cle.r3or, auxquels la Cité " ËrJ;son sceau (z). Le roi de F'ranie, nous |avon. ae;afait remarquer, proclame egalement, comme un faiteraDIl,.cette suprématie de la maîtrise, « Qui est, moult grant et notable office, et tel que q".lË;;q;;» personne qui ait ledit office il a en pu.ti" f" gâ"_» vernement de tout le paiis de i,éveschié" de, Liège , (3).

. Les maîtres, comme le Conseil lui_même, étaientirresponsables en tour ce qu,ils faisaient dans l,inté_rêt de Ia ciré (+). on .r. .ài, d'ailieurs comnrenr irsse partageaient I'exercice de .leurs fonctions 1S), ieurprestige était fort grand, et reur pouvoir,re, é,"na.r.
.L.^". clef magistràle, confiée pu. À, aux agents det, f:::. publique, ouvrait toutes les maisons : le citainde I-iège, si fier de ses franchises, .u..inri, aux maîrrescette invi.rabirité du domicire'qu'ir avait affirméeavec. ran_t d'énergie vis_à_vis du prince. f-" ùatonmagistral était, comme dans ,orr". les villes alle_

(r) V. la l,ettre rles Douae d,e r4oz, à l,Appendice.
(:t) V. ci dessus pp,

, lil ,liï 
de rémission de charles vl, roi de France, dans de Borman,

(4) « Solonc les franchieses del Citeit et les anchienchu que les maisrres de Liège ,"., 
".i..,.. "niîil;I-i^t:18::l 

ons tre 
l:ret

de paiis. » Jean de sra'eloi. ;- i;;;' ";: : :i::i:'-"-:e. 
.ens attemPteir al lov

dessous. p. r53 
>t' p' 3o6' sur l'irresponsabiliré du coïseil v. ci-

(5) Foullon, t. III, p. rr3, parle d,unpt,inztrscottsul,
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mancles, I'emblème de leur dignité (r,1 : on le portait

devant eux dans les circonstances solennelles' comme

les faisceaux devant le consul romain' De même que

celui-ci avait ses licteurs, ils avaient quatre varlets

qui les précédaient, et dont 1'uu portait le pennonceau

de la Cité armoyé d'ttn perron (z)'Vêtus d'une longue

robe rouge (3) et coiffès du chapeau magistral' les

maîtres ipparaitsaient dans ces occasions comme

l'incarnatün de la patrie, et les esprits familiarisés

avec les souvenirs ôlassiques leur trouvaient ie ne

sais quelle parenté idéale avec les premiers magis-

trats de la réPublique romaine'

Quant aux luresl qui, comrte les maîtres' f,niront

par-laisser tofiber Ieur vieux nom rnédiéval et pren-

àront celui de conseillers (4), ils constituent le noyau

(r) « Das gewôhnliche Amtszeichen der Bürgermeister und der andern

ersten St"atUJamten lvar der Stab, welcher in vielen Sradten beim Amtsantritt

feierlich überreicht zu rverden pflegte l. I\,Iaurer, t. III, p. 258 Cf' Ennen,

t. lI, p. 5r r.
(z) iean de Stavelot, pp. z5o, 3o4, 3o8'

iai f-" pft. ancien témoignage que je possêde âctuellement sur le costume

de cérémonie des maîtt'es 
"Jt 

tJo'it à i'eDtrée de Charles V à Liège' en r544:

Consules PurPureo habiru (is elim est populi Leodiensis color scuÎariusl etc'

fir"rr, f l,':aâ, parlant d'après 1es « Arihives de la Cité »' D'après Rausin'

Lrod,iu*,p. 7q, ru robe rât'ge des maîtres aurait été réduite à bien peu de

.r,o." d" .o., i.*p"'t639) , Éarticula est panni purpurei quam annue semel

in supplication. .liuor',-r- (c'est-à-dire à la procession) appensam collo

g"r,rri ff est cePendânt à remarquer qu'à la joveuse entrée de Louis de

Ëoo.tnn, en r+56, l'un des maîtres portait un costume rni-parti devert et de

iùr., frot.",rr" .o.,r," houppelande de soie mi'parti de jaune et de rouge'

i*'il:- I)ocr,*orrts relatilts-arrc troubl'es du 1tay.s de Liège' p' 4r8)' « Ces

àouleurs,'fuit observer H"n'ox, t'I, P'7q' sont cel1es de la Cité et de Fran-

chimont »'- 
i;i i" t".rn" d" conseiller (cottllrtl') apparaît dans 1es diplômes dès rz76

fi)):at;s cottstt!ibus) et tz77 (uitIicum''.sca.bitt.os et consules cttsitatis)'
'" 

ll .r, manifestement lJéquivalent de jtu'é; !a preuve en est ce dernier

p".;r;;, où les constrla, ottt'p"nt la place q-ui est prise dans les autres docu-

lr.rtr"p- les it'tt',:s. De même à Saint-Trond' en r 'lB8' nous l'oyons le terme
-à" 

,lonstttorri employé comme 1'équivalent de jutati (P\ot' Cartulaire d'e

\
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du Conseil de Ia Cité. Celui-ci se compose, outre les
deux maîtres et les 64 jurés de I'année, des deux
maîtres et des 64 jurés d'antan, c'est-à-dire de I'année
précédente (r), et des 64 gouverneurs des métiers,
qui en font partie de droir depuis la réforme. Voilà
bien, à deux unités près, le chiffre de zoo membres
que Hemricourt, avec raison, trouvait énorme et
peu propice à I'examen mfir et calme des intérêts cle
la Cité (z). On comprend qu'une telle assernblée n,ait
pu lrouver place, pour ses assemblées plénières, dans
Ies salles exiguës dela Violette, et qu'elle ait dfi em-
prunter le local plus vaste du Destroit. Ajoutons que
cela ne devait arriver qu'à l'occis-ion cl'affaires excàp-

Saint.Trond. t. I, p 383) | ces coltsxlial"ii eux-mémes se donnent, en rz9g, le
qualificatif de 7 urati (o. c., t. I, p 4og). A Dinant, les jurés s,appelaieniâffi_
ciellement conseils-jtu"és (Pirenne, Dinarû, p. 52, note z;. L,àipressir,n de
conseil,krsrjurés (jutati constiost se retrouve encore dans la Lettre des
Vénaux de r3t7 (Bormans, Ortlonnatzces, t. I, p. r6r, où, au lieu de : « con_
seils, iurés », il faut lire : « conseils-iurés »). En r33o, la création de go con-
seillers aioutés aux anciens jurés, avec resquels ils formaient le Grand conseil
(v. ci-dessus p. 38), faillit créer dans l,usage une distinction permânente enrre
les termes de conseilrer et de iuré, mais le Grand conseil ài.p"rut de bon.e
heure, et l'équivalence des deux rermes ne 6t que s,affermir. Cltui de conseil_
l.er pût d'ailler.rrs peu à peu le dessus et fit disiaraîrre graduellement cerrri de
juré, beaucolp moins précis er moins spécial, puisqu,ii pouvait s,appliquer à
tous ceux qui détenaient une fonction élective ou autre. Ainsi, en r3à6, tartlodératton de lq, Loi Nout:elle. art. 33, décide q,e les r< mairres et conseil-
lers de la Cité ne pourront connaître, etc. » (Bàrmans, Ortlottnances, t. l,
p. 3+8). Enfin, en r4r7, a lieu la subsrit,tion ofticielle du rerme de consei[er
à celui cle iuré: « Premiers qu'ilh averat en ycelle citeit XVII mesriers, er
cascun d'yceaux mesriers, ens en lien des dois jurés qu,ilh soloient aJoir
averât lr conseillers, etc. )) Bormâns, Ordonnances, t, I, p.5o5.

Ainsi, pour le terme de juré cornme pour celui de maître, le vocabulaire
du mo1'en âge fait place atrs expressions modernes de bourgmestre et de
co nseiller.

(r) La présence au Conseil des membres d,antan avec les menbres pour Ie
::p!::" attestée pour la première fois par l,acte du 16 février r3o3 iUf.ll,XXXVI, p. 217).

(z) Cf. ci-dessous.

,/
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tionnellement importantes, et qu'en temps ordinaire
I'absentéisme des membres fournissait une solution
toute naturelle de la question du local.

Le Conseil était inviolable et irresponsable comrne
Ies maîtres : aucune juridiction ne pouvait connaître
de ses actes; c'est ce que proclamait fièrement, en
r3rz, un maître de la Cité. Et jamais les faits ne
démentirent cette affirmation. Il arriva plus d'une
fois que le Conseil condamnât les échevins à l'exil;
jamais l'échevinage, qui avait la Loi en sa garde, ne
s'avisa de condamner le Conseil. L'inviolabilité de
celui-ci était un axiome de droit communal (r).

Le fonctionnement du Conseil est bien peu connu.
Un trait caractéristique de cette institution doit être
mis en lumière, à cause du contraste éclatant qu'il
présente avec I'usage moderne : le Conseil délibère
à huis clos, et le secret de ses délibérations est absolu;
chacun de ses membres doit prêter le serment de
n'en rien divulguer. Le vote a lieu par sieulte (z\,
comme on dit à Liège, c'est-à-dire que chaque mem-
bre du Conseil émet son suffrage à haute voix, I'un
à la suite de l'autre.

I-es attributions du Conseil sont multiples; les
énumérer, c'est passer en revue toutes les manifesta-
tions de l'activité publique de Ia Cité. Il légifère en

(r) 11 ne faudrait pas alléguer à l'encontre de cette afûrmation l'acte du
rz *vril r3r1, par lequel les maleur ct échevins de Lièee déclarent que les
maîtres. iurés, gouverneurs et communauté Je Liège, avant reconnu les faits
de la nuit du 3 août r 3rz, en ont étê acquittés (Bormans et Schoolmeesters,
t. IIt, p. r33; Bormans. Ordonnances, t. I, p. r47, note r). D'abord, il ne
s'agit pas ici d'actes du Conseil i les auteurs des faits du 3 aorit sont en cause
à-titre de simples particuliers. Ensuite. s'il a été loisible aux échevins d'ac-
quitter le.^ sens du Conseil, cela ne prouve pas qu'ils auraient pu tout aussi
bien se permettre de les condamner.

(z) En latin sequela.

I
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matière criminelle et il constitue un tribunal qui a
pour mission de faire resprecter les Statuts. Il est
chargé de la défense et de la sécr"rrité de la ville et il
a le commandement de ses forces militaires. Il admi-
nistre le patrimoine commun, c'est-à-dire les aise-
mences ou werixh4s et les hospices communaux. Il
entretient les portes, les murs, les chaussées, les
fossés, les canaux; il pave les rues, il çrourvoit la
Cité d'eau potable et veille à ce qu'on ne puisse pas
détourner, par de malencontreux travaux dans les
houillères, les rieux qui doivent alimenter les fon-
taines de la ville (r). Il a soin de la propreté des
rues, prend des ordonnances de police dans ce sens,
s'oppose à ce que I'on confisque la voie publique par
des constructions qui intercepteraient les communi-
cations des habitants, ou qui les priveraient d'une
partie de leur jour (z). ll entoure d'une grande vigi-
lance les marchés et les foires, où il y a tant d'inté-
rêts opposés et il y prolège avant tout ceux des
acheteurs. Il fixe le prix des objets de consommation
indispensables, tels que le çrain, le vin et la bière. Il
protège la paix publique et interdit le port des armes
dans la ville. Il a la surveillance des gens de mau-
vaise vie, des blasphémateurs et cles tenanciers de
tripot. Il lève des impôts directs et indirects pour
faire face aux dépenses nombreuses de son adminis-
tration. Enfin, il représente la Cité non seulement
vis-à-vis du prince et des États, mais aussi devant
l'étranger, avec lequel il correspond librement et
auquel il envoie des ambassades.

(r) Ct'. S(chuermans) L'areine de la Cité, lzs fontaiites tlit .trIarch| ct rl.u
Palais ù Ltègo (BLlL, t. XV, pp. r r3-zzr).

(z) V, par exemple l'acte émané du Conseil sous la date clu 7 itrillet r387,
dans BCRE,3e série, t. XV (r888). p. r48.

a
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Une si vaste activité suppose un secrétariat bien
organisé. Celui de la Cité est aux mains d'un agent
qui porte le titre de clerc, et qui est assisté, proba-
blement, d'un personnel de scribes d'ordre inférieur.
Le clerc de la Cité, d'ordinaire un docteur en droit,
est un fonctionnaire doué d'une instruction peu
commune. Il doit pouvoir écrire en latin, en fran-
çais et en thiois, selon la nationalité de ses corres-
pondants (r); en d'autres termes, il est polyglotte
par profession. Il n'est pas un simple secrétaire,
il est encore, comme le pensionnaire des villes hol-
landaises, Ie conseil juridique et le diplomate de la
Cité, qui recourt à ses services pour toutes ses négo-
ciations tant à l'intérieur qu'à I'extérieur, qu'il s'agisse
d'un arbitrage, d'un compromis, d'une discussion
d'intérêts avec une autre ville ou d'un procès en
cour de Rome. Comme il est permanent, alors que
les maitres et les jurés sont annuels, qu'il a la con-
naissance et l'expérience des affaires et qu'on doit
lous les jours recourir à ses lumières, il devient faci-
lement, pour peu qu'il ait d'intelligence et d'ambition,
l'inspirateur et même Ie meneur du Conseil (z). Ainsi
s'explique la place considérable que prennent dans
les annales de la Cité quelques-uns de ces person-
nages en apparence secondaires, notamment le fameux
maître André, dont le lecteur connaît la physionomie
historique (3).

(r) Voir l'acte du z5 novembre 1369, émis en flamand par la Cité pour la
ville d'Anvers (BCRH,5e série, t. III (r893), p. +53),

(z) Cf. Pirenne, Dtnant, p. 55. Sur les secrêtaires communaux, v. ,lrnold,
Freîstritlte. t. I, p, 3or ; Stein, Deutscha Stailtscltreiber dans Beih'rige zur
G e s chich t e Rô lt ts ( .l:l et is s.n F e st s c hri ft ).

(3) Voici les plus anciens clercs de 1a Cité dont j'ai rencontré les noms:
Jean (rz'16-77)r {ue la Cité appelle clericttm nostrutn et qu'elle envoie

)L



t56 CHAPITRE XV

Au surplus, comme bien I'on pense, tout le far-
deau du travail et de la ..rponrubilité ne reposaient
pas sur les épaules des seuls conseillers. Une bonne
partie en était confiée à des commissions annuelles
nommées par le Conseil. Les Douze de Ia Ferrneté
veillaient à la perception de I'impôt de ce nom er à
I'affectation qu'il clevait recevoir; comme leurs fbnc-
tions étaient absorbantes et pénibles, ils eurent un
traitement à partir de r4o3. Les Six de la Foire,
comme leur nom I'indique, faisaient respecter l,ordre
public et les privilèges locaux pendani la durée de
la foire. Les Six de la Halle, créés en t323, étaient
préposés à la Halle des drapiers et punissaier.rt les
contrevenants. Les Voir-jurés du cordeau protégeaient
la régularité des rues et empêchaient les empiéte-
ments (r). Les Voir-jurés des eaux visitaient les mou_
lins et les usines (z). Les Quatre maîtres de Cornillon
avaient la haute direction de la léproserie commu-
nale. Les Trente-Deux, remplacés par les Douze,
puis par les Huit, étaient chargés du contrôle cles
élections.

Il y avait sans doute d'autres commissions encore,
rnais l'état défectueux des documents nous impose

comme son procureur à Laon dans l'affaire de la fermeté (Bormans et school-
meesters, t, II, pp. z5ger 275).

wautier de- Hannut (r284), « clerc jureit de,osrre 
'ille », arbitre choisi

par la citê pour trancher le différend entre elle et les chapitres au suiet des
immunités ècclésiastiques (Bor:nans et Schoolmeesters, t. II, p. kù.

Jean de Ville (r3r3,1, nommé procureur de la Cité pour ui".pt", 
"n.o,nom la Paix d'Angleur (Jean d'Outremeuse, t. VI, p. r79)

(r) Cirés dansla Lettre ttuæ arttcles en r36t (Bormrni, O*l,orrnances, t. I,
p. lJo4). Nous avons d'eux un record du z7 no'embre r4o6, touchant les éraux
des boutiques qui sont sous la halle des tanneurs. BSSZ,W, t. IX, p 4o7.

(z) Cités dans la Loi Nouoelle de 1355 dans Bormans, o. c., t.-1, p.293,
art. 20, et en r4o3. Jean de Stavelot, p.45.
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de nous en lenir là; il serait oiseux d'énumérer toutes
celles qu'on rencontre dans les autres villes et dont
on peut conjecturer qu'elles auront existé à Liège (r).
Ajoutons qu'en dehors des commissions la ville avait
à son service nombre d'agents d'ordre inférieur qui
ne sont pas nommés dans nos documents; c'est, pour
n'en citer qu'ur1 exemple, le seul hasard qui nous a
conservé le nom du roi des ribauds, Jean Boileau,
chargé de la surveillance des f'emmes de mauvaise
vie (z).

Toutes les fonctions annuelles exercées au nom de
la Cité, depuis les plus hautes jusqu'aux plus hum-
bles, étaient gratuites, à la seule exception de celles
de fermetetr. ,, La démocratie du moyen âge, à la
différence de la démocratie grecque, s'est fixé en
quelque sorte une limite à elle-mêrne, en n'établis-
sant pas le principe du payement des fonctionnaires
publics » (3). IJne conséquence de la gratuité, c'est
que les mandats étaient obligatoires, et que de lourdes
amendes frappaient ceux qui voulaient s'y soustraire.
Et I'on peut croire qu'à son tour I'obligation n'aura
pas peu contribué à faire généraliser I'interdiction de
remplir un même mandat deux années de suite.
Gênante pour quelques ambitieux, cette mesure était
en réalité un soulagement pour beaucoup de citains
qui, dans les charges communales, voyaient plutôt
le fardeau que I'honneur.

(r) Il suffira de reproduire ici le passage suivant relatif à Dinant, qui peut
à plus forte raison s'appliquer à Liêge :

<< Pour une foule d'emplois inférieurs, la ville avait à sa disposition un
assez grand nombre de personnes : un messagerr un tromperte, des guetteurs,
des portiers et des sergents ou varlets ». Pirenne, Dtnant, p, 56.

(z) V. Gobert, t. I, p. 48r.
(3) Pirenne, Dlnatü, p. 54.

\
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Les plus anciens intérêts cornmunaux dont le
Conseil ait eu à s'occupel-, ce sonl les intérêts maté-
riels de la Cité. Nous sommes hors d,état de dire
comment et dans quelle mesure ils sortirent de la
compétence des échevins après la création du Con-
seil : le fait est certain toutefois. Nous r1e savons
pas davantage, et toujours pour la nrême raison,
comment ces intérêts étaient gérés. On aimerait d'as_
sister, par exernple, aux délibérations qui ont eu
pour objet, ell t2o2, le défrichement de la fbrêt
communale de Glain; ot-l voudrait se rendre compte
de la manière dont le Conseil p-rrocéda à cette opéia-
tion, et voir à l'æuvre les agents qu'il a chargés àe,la
mener à bonne fin. Mais il faut renon"cer à le savoir.

De toutes les questions d'ordre administratif qui
réclamaient Ia sollicitude de la Cité, nour n" con-
naissons guère que la police du marché des vivres.
Aucun ob.iet n'avait pour les citains I'importance
primordiale de celui ci. Antérieurement à touic, liberté
civile ou polirique, il y avait la quesrior du pain. Il
fallait qu'on pût se procurer ,, à raison , (r), tomme
s'exprime un document offi.ciel, c'est-à-dire à un prix
raisonnable, .. /es chouses uenant en marchiet quiiortt
pour le nourrissernent des créatures humaines , (z).
Le prince considérait cet intérêt comme tellement
capital que, dans les premiers temps de la commune,
il continua d'en revendiquer la gestion au moins en
partie. Toutes les mesures pour le ravitaillement de
la Cité étaient prises de compte à demi par lui et par
le Conseil, et c'est son maieur qui veillait à ce qu'eile,

(r) Statuts de r3}.r dans Bormans, t. I, p. z16.
(z) Mutation d.e la Lot Nouoel,le (1386), o, c., t, I, p. 34g.
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fussent strictement appliquées. Mais cette collabora-
tion princière ne suffisait pas à la Cité, car que devien-
drait le ravitaillement de la ville dans le cas où il
n'y aurait pas de maieur, ou que celui-ci ftrt négli-
gent à remplir ses fonctions? En t3r7,la Lettt"e des

Vértau.x vint la rassurer, en déclarant que, dans ce

cas, les maîtres pouvaient aller de I'avant sans se

préoccuper du maïeur (r). C'était un acheminement
vers la conf,scation totale des attributions annonaires
par le Conseil; deux générations plus tard, la chose
était faite, et la Cité Iégiférait avec une pleine auto-
nomie en tout ce qui concernait son propre ravitail-
Iement (z).

Trois documents, la Lettre de Commun profit de
tz5z, la Lettre des Vénau* de r3t7 et la seconde
Lettre de Commtm profit de r 37o nous font connaî-
tre, avec les principes qui étaient suivis en cette

matière, la manière dont ils étaient appliqués. Ou
plutôt on ne suivait pas de principe, et les règles
qu'on appliquait s'inspiraient à la fois, comme on
dirait aujourd'hui, du régime protectionniste et de
celui du libre échange. D'une part, on dérogeait aux
exigences du système corporatif en proclamant la
libre introduction et la libre vente des denrées alimen-
taires, sans que le vendeur ptrt être contraint à faire
I'acquisition d'un métier. De I'autre, on fixait le
prix des principales marchandises, telles que le pain,
le vin et la cervoise 13).

Que l'on entende bien toutefois ces dispositions :

(r) Voir la Lettre d,es Yénnuæ, art. 35, dans Bormans, Ortlonnances, t. l,
P't67.

(z) V. la Lettre ile Commun profit de r37o à l'Appendice.
(3) Charte de rzo8, art. r3, p,3o7.
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il ne s'agissait pas du prix maximum, mais du rap-
port équitable entre le prix de vente et le prix de
revient. Er-r réalité, celui-ci montait ou descendait
selon que le blé, le raisin ou le braz venaient à coû-
ter plus cher, et l'intervention des pouvoirs publics
se bornait à créer L)our lcs marchés de Liège une
échelle mobile dont les variarions étaient détermi-
nées par celles du marché des denrées (r). Celui-ci
gardait toute son élasticité et dépendait de la quan-
tité et de la valeur des denrées mises en vente; une
seule fois dans l'histoire de Liège - en rrrS - on
s'avisa de fixer un prix tnaximum et l'on s'en trouva
mal, car, dit judicieusement un contemporain, ,. les
saisons et Ies récoltes ne dépendent pas de I'homme,
mais du Seigneur » iz). Le gibier seul faisait excep-
tion; il était défendu, sous peine d'arnende, de le
vendre ou de l'acheter plus cher que ne voulait la
I-ettre des Vénaur, qui fixait pour ces marchandises
un prix d'hiver et un prix d'été (3).

Nous possédons une curieuse ordonnance de rz5z,
qui nous montre comment fonctionnait à Liège le
mécanisme de la législation liumer-rtaire : c'est le
barême détaillé par lequel Henri de Gueldre arrête
les divers taux du prix du pain, évalués selon leur
rapport au prix du blé. z\ proprement parler, le prix
du pain reste invariablement fixé en numéraire; c'est
son poids seul qui varie : il dirninue ou augmehte

(r) Àinsi l'article ci-dessus cité de la Charte de rzo8 dit : In civitate Leo-
diensi non debet panis aliter vendi quam quatuor pro denario, nisi rnod,ius
tritdci ernatul gtro tlecem soltdis ael, pro majore prctdo. Similiter cervisia.
etc., p. 3o7.

(z) Chronique rimée d,e lllg, cirêz au t, I, p.6r.
(3\ Lettre des Vénaua dans Bormans, Ordonnances, t. I, p. 16z.
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selon que le prix du blé monte ou descend (r). Il est
probable que les prix du vin et de la cervoise avaient
fait l'objet d'un acte du même genre. Deux fois par
an, à I'entrée du printemps et à I'entrée de I'hiver,
le Chapitre et le Conseil de la Cité se réunissaient
et fixaient de commun accord l'assise, comme le
voulait la charte de rzoS (z). Ces dispositions étaient
sous la protection de la religion elle-rnême; toute
infraction, si le coupable refusait de satisfaire, était
punie d'excommunication, et la même peine frappait
ceux qui, ayant pour mission de poursuivre, négli-
geaient de remplir ce devoir (3).

Telles étaient les règles qui, à Liège, présidaient
de temps immémorial à f importante affaire du ravi-
taillement de la ville, ct que l'on u rafraîchissait " de
temps à autre quand on en éprouvait le besoin (4).

Après la f,xation d'un prix équitable des denrées,
rien n'importait plus aux citains que d'être protégés
contre les revendeurs ou recoupeurs, comme on les
appelait. Ceux-ci, courant au devant des vendeurs
qui venaient en ville, leur rachetaient toutes leurs
marchandises avant qu'elles eussent franchi les portes,
ou, circulant sur Ie Marché dès la première heure,
raflaient tout, de sorte que les simples particuliers

(r) Bormans, Ordonnances,t, 1, p. +7.
(z) Art. r8 : In Leodio de venditione vini debet bis in anno institutio et

assessio ex consilio ecclesiae et civium fieri. (Dans BiAL, t. XXXV (rgo5),
p. 3ol), Cf ,Ia Lettre d,e Commun profit de rz5z, art, 2 et 14, dans Bormans,
Ordonnances, t. I, pp. 44 et 46,

(3) Lettre de commun profit (t352) art. 3, 4, 6, r o. Ce document aioute que
le boulanger qui fait le « pain non légal » est en outre jeté dans la fosse appelée

Copestu, J'ignore ce que c'est que Ie pain non légali ce n'est pas le pain trop
léger dont il est parlé à l'art, 18; quant à la fosse Copestu, aucun historien
liégeois n'a pu nous apprendre ce que c'était.

(4) Ainsi en r33o eten r33r, Bormans, Ordonnances,t. I, pp,zrz,art, 16,
et z 16, art. 4, 

l I
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ne trouvaient plus rien et se voyaient à leur merci.
Aucun abus ne fut frappé avec plus de sévérité par
le législateur; déjà la charte de rzoS interdit aux
recoupeurs d'acheter avant une heure déterminée (r).
La Lettre des Vénaux de ûr7 leur fait la même
défense (z) et leur interdit d'acheter ailleurs que sur
le marché; la Mutation de la Loi Nouyelle, en r386,
sévit avec non moins de vigueur contre eux (3).

Le rôle administratif du Conseil ne nous est connu
que d'une manière très fragmentaire. En rz85 et en
1326, il est occupé à faire paver les rues de Ia ville(4).
En r33o, il met en location les aisances commu-
nales (5). En 1387,Il défend d'élever des bâtiments
qui enlèveraient le jour à certaines maisons ou les
priveraient de leur communication avec la Meuse(6).
En rz85 déjà, il est occupé à amener I'eau à la
fontaine du Marché au moyen de conduits souter-
rains (7). Cette fontaine, ce " noble joyau » comme
il I'appelle (8), était, avec le Perron, I'amour du
peuple liégeois, qui, de bonne heure, lui avait fait
une légende (g). Fidèle interprète des prédilections
de la Cité, le Conseil mit toujours la fontaine du
Marché au nombre de ses plus chères préoccupa-
tions. Il la voulut belle, il la recouvrit d'un élégant
édicule en forme de tour (ro), en attendant qu'il la

(r) Art. zr, p.3o8.
(z) Art. r, dans Bormans, Ord,onnances, t. I, p. 16r.
(3) Art. 38, daosle même, t. I, p. 3+9.
(4) Hocsem, p. 3r7; Jean d'Outremeuse. t. IV, p.87, et t. VI, p, 3rr.
(5) Bormans et Schoolmeesters, t. lll, p, 363.
(6) BCRH,3e série, t. XIV, p. r48.
(7) Hocsem, 1. c,
(8) Dans l'acte du 16 juin 1388. BIAL, t. XV (r88o), p. r85.
(9) V. cette légende dans le Gesta Abbreuiata (MGE, t. XXV, p. r3o),

(ro) Hocsem, l. c.

/
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mariât enfin avec le « noble Perron " (r) placé au
dessus d'elle sur une espèce d'arche triomphale (z).
Il veilla avec un soin jaloux à ce que des travaux
faits par des particuliers ne vinssent pas la tarir ou
diminuer le volume de ses eaux et, de r36o à t4oo,
il n'émit pas moins cle sept actes à ce suiet (3). La
tâche d'exécuter ces décisions était confiée à des com-
missaires spéciaux à qui on assignait un traitement
prélevé sur les revenus de Cornillon et sur ceux de
I'Aumône; leurs fonctions, à ce qu'on voit, étaient
un intérêt public de premier ordre! (4).

C'est ici le lieu de parler de certaines attributions
d'ordre administratif qui relèvent particulièrement
de la police : je veux parler de l'hygiène de la Cité.
L'hygiène semble avoir été le côté faible de toute
commune médiévale. Ce n'est pas que ['on négligeât
à Liège les soins exigés par la propreté; au contraire,
on s'y baignait beaucoup et les étuves y étaient nom-
breuses (5). Mais I'ignorance des lois élémentaires
de la santé publique était une cause permanente
d'insalubrité. La ville, à la vérité, possédait un grand
nombre de fontaines, mais elle n'avait pas d'égoirts,
et beaucoup de maisons manquaient de latrines; les

déjections de toute sorte étaient d'ordinaire jetées

dans les rues; celles-ci, étroites et sans trottoirs, se

transformaient, la pluie aidant, en marécages infects
qui engendraient mille contagions. Aussi les épidé-
mies fondaient-elles fréquentes et meurtrières sur la

(r) C'est l'expression de Jean de Stavelot, P. 122.

(z) Henri de Merica, p. 169.

(3) BIAL, t. XV, r88o, pp. 18o-186.
(4) V. I'acte de r39o daæle Yind,ictae Libertatis, p. 74
(5) V. Gobert, arrt, Étutse (rue de l,'),

\
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Cité. Nous ne sommes pas renseignés sur les effets
de la peste de 1348, Hocsem étant mort cette année
même et aucun autre contemporain ne nous parlant
de ce grand désastre. Nous savons, par contre, que
la peste de r4or enleva jusqu'à t2.ooo personnes, et
qu'à l'abbaye de Saint-Jacques, où cependant les
conditions hygiéniques étaienr bien plus favorables
que dans la ville, il périt douze moines sur vingt-
quatre (r). Il en était ainsi dans toute l,Europe : les
conquêtes de l'hygiène sont récentes et dues aux
lentes et patientes recherches d'une science qui
n'existait pas au moyen âge.

Impuissante à protéger la santé physique des
Liégeois, la Cité luttait avec plus de bonheui contre
les contagions d'ordre moral. La prostitution était
rudement traitée à Liège. La Lettre des yénaux, en
r3r7, avait même essayé de la supprimer totale-
ment (z) et, douze ans après, les Statuts de r3z9 se
flattaient encore de parvenir à la suppression du
mal en menaçant les tenanciers de ,, malvais hosteil,
herberge ou spelhuse » d'uns amende de 2o sous,
exigible chaque fois que le délit pourrait être éta-
bli (3). Quant aux femmes de mauvaise vie, la Loi
Nouuelle, en t335,les relégua « en ung certain lieu

(r) Zantfliet, col. 359.
(z) « Ordineit est et fait qu'il ne soit nuls hons huriers (: proxénêtes) qui

femme comu,e tengne ne qui vive de ly ne de sa wangne, ne femme ao-u-r"
qui se tengne à hurier. Et qui quionques le ferat, soit hons ou femmes, ban-
nis serat unc an sens merchis et sens rachat. rr Bormans, ordonnances,
t. I, p. 165.

(3) « Item quicunques d'ors en avant tenrat marvais hosteil. l.rerbergerye ou
spelhuse et proveit soit, XX sols de turnois paierat d'amende tante fols quant
de fois chu ferat, lesqueiles amendes li commanderont à paier ades dedens
trente jours après chu que proveit serar, sour estre banis quatre ans hours
delle Citeit et franchise. » Le même, o. c., t. I, p. rg7.

-/
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ou en plusieurs à ce convegnables, si que plus ne
voisent parmi ladite Citeit " (r).

L'expérience semble avoir appris aux législateurs le
peu d'efficacité de ces mesures radicales, car, en 1378,
nous voyons qu'ils y apportent des tempéraments.
Il existait à cette date un mauvais lieu, dit l'étuve
Matrouillard, le seul dont l'ouverture ffit autorisée et
qui payait de ce chef une redevance de trente florins.
Jean Boileau, le roi des ribauds, demandait qu'on
en laissât ouvrir plusieurs. Le proxénète de l'étuve
Matrouillard défendit vigoureusement son privilège
et I'assemblée générale de la bourgeoisie, réunie au
Palais, ordonna au roi des ribauds de fermer tous
les autres lieux de débauche (z). La Loi Nouyelle de
1386 et le Nouyeau Jet de 1394 confirmèrent ces
dispositions, et désormais, en dehors de l'étuve pri-
vilégiée, il fut interdit, sous peine de bannissement
pour deux âos, « qu'il ne soit nul qui dorsenavant
tiegne femme waignante son argent corrmunément
à son corps ,, (3).

Nous passons à I'examen des attributions législa-
tives et juridiques du Conseil. De bonne heure, se

considérant comme investi, vis-à-vis de la Cité, de
tous les pouvoirs et chargé de toutes les missions d'un
gouvernement, le Conseil avait arrêté des statuts
pour le maintien de la paix publique et pour la
répression des délits qui Ia troublaient. Déjà la paix
des Clercs, en t287, les mentionnait en termes

(r) Le rnême, t. I, p. zg5.
(z) V. la délibération du Palais publiée par Gobert, t. I, p. 48r.
(3) Bormans, o. c., t. l, p. 372. Je sais bien que, pris au pied de la lettre,

l'article semble vouloir l'interdiction absolue, mais je me persuade qu'il sous-
entend le tait légal de l'étuve Matrouillard.



166 CHAPITRE XV.

vagues (r) comme faits ou à faire, er. la Loi muée,
qui est de la même année, rappelait à diverses
reprises le p<.,uvoir répressif des maîtres (z). Peu de
temps après, en r3oo et en l3or, les conventions que
la Cité conclut avec Ie comte de Namur et avec le
duc de Brabant contenaient, de la part de ces puis-
sants seigneurs, la promesse de faire respecter les
statuts que les Liégeois « ont faits et feront » 13).

Il existait donc dès lors à Liège des statuts cotrl-
munaux émis par Ie Conseil et qu'il n'y a pas lieu
de confondre avec la Loi Muée des bourgeoli. Ces
statuts ont disparu, mais nous en avons conservé
un qui est des premières années du XIV" siècle. C'est
un acte du r6 lëvrier r3o3, arrêté à l'unanimité par
les maîtres, échevins, consaux jurés et toute Ia com-
munauté de la Cité. Ce statut, érnis à I'occasion de
certains délits dont il détermine le châtiment, pro-
clame aubains tous ceux « Eti uilains fais Jachent de-
dens le franchie7 de Liège de cesti jom'enauant »(4).

Comme on le voit, Adolphe de La Marck venait
un peu tard quand il se plaignait, en 1326, de la
licence que prenait la Cité de faire des statuts sans
son aveu. Il y avait une situarion de f-ait dont il était

(r) « Statuts faits ou à faire », dans Bormans, o. c., t. I, p. 7r. (Raikem et
Polain, t. I, p. 4o:.)

(z) V. les art. 20, 21, 22,37 et 42, dans Bormans, o.c., pp. 8r,82, 84, 85.
(3) Borrnans et Schoolmeesters, t. II, p. 582 et t. III, p. 8.

lg BIAL, t. XXXVI (19o6), p. zr8. C'est donc par erreur que Poullet,
p. z1o, croit que la Cité n'a pas émis de statuts avant 1325. M. de Bormao,
t. I, p. 64, note 3, le fait remarqueri seulemcnt, cet érudit se rrompe lui-
même (une fois n'est pas coutumel) en faisant érat de certains sratuts crimi-
nels de la Cité figurant dans divers paweilhars er porlant la date du rB octobre
r3o3. Cette date est fausse; il faut lire z8 octobre r4o3 et l'acte est, à propre-
ment parler, la Lettre tles Euit, qu'on trouve dans Jean de Stavelot, pp. 68-76
et dans Raikem et Polairr, t. II, pp. rrr-r28,
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impossible de ue pas tenir compte, et le prince lui-

*ê-". bien que uicto.i.rr*, dut se borner à régler

l'exercice d'uri droit qu'il avait e.ssal'é de supprimer'

Bientôt,ilrevêtaitdesonautorisationlesstatutsde
r329, qui sont, si I'on peut ainsi parler, le plus an-

cien code communal de Liège. C'est ce code' renou-

velé, amendé ou complété à diverses reprises' qui

réglait, indépenda--".tt de la Loi ou échevinage' les

principales ielations des bourgeois entre eux'
' Qui sinon Ia Cité elle-même, aurait eu qualité

pou-r faire respecter les dispositions de ce code et

pour les appliqler? La juridiction de la Cité est donc

àussi anciàrn" qr" ses statuts. Quelle forme revêtit-

elle à 1'origine ? Nous l'ignorons, et nous ne connaî-

trions pur"-ê*" I'existence du tribunal de la Cité à

cette dàte reculée, sans les protestations du prince-

évêque contre cette nouveauté téméraire' Mais' cette

fois èncore, il ne servit de rien à Adolphe de la Marck

de protester : victorieux, loin de penser à supprimer

le àibunal de la Cité, il crut devoir se borner à en

nommer les membres lui-même' Il les choisissait au

nombre de vingt-quatre, moitié grands moitié petits'

parmi les iurés annuels de la Cité et dans chacun

àe. ,i* vinâves (r). Telle fut la forme sous laquelle

iu pui* de WiÈogne laissa subsister la iuridiction
urbaine. Mais ce iegi-. bâtard ne pouvait -"1f 1y:
transitoire; bientôt, 

"et 
probablement en 1343 ' la Cité

avait reconquis son tribunal purement électif et ne

relevant que d'elle-même (z).
Sous sà forme nouvelle, le tribunal de la Cité'

(r) Bormans, Ord,onnances, t. I' PP. i77-t7g'

iri v. r., Statuts de 1315, art. 7'z it76-78, dans^Bormans' Ordonnances'

,, i,'pp. ry3-274, et cf' Poullet, Droit crimtnel', p' 362'
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aussi appelé le tribunal du Statut, se présente à nous
comme une institution composée dè six corrrs de
vinâve siégeant chacune en première instance sous
son maieur propre, et d'une cour d'appel composée
des maîrres et des conseillers de la Ciù'(r). Les jures
de vinâve étaient élus tous les ans avec mandat obli_
gatoire. Ils avaient des émoluments, et ron constata
bientôt qu'ils avaient accoutumé ,, de prend.. ,r..i,
largement leurs salars ,; aussi décida_t-on de fixer
celui-ci (z).

Il y eut dès lors à Liège, sans compter l,officialité,
deux juridictions qui fonctionnaient parallèlement :
celle du Statut et celle de la Loi, ou, en d,autres
termes, celle du Conseil et celle des échevins. On
pouvait s'adresser indifféremment à l,une ou à
I'autre, avec cette .é::I"g toutefois qu'une fois qu,on
avait choisi une juridiction, on deiait s,y tenir 131-Le tribunal de ra cité connaissait cre tàute infàé-
tion aux statuts : injures ot laids dits, coups et
blessures, meurtres, menaces, provocations, faux
témoignages, calomnies, violatiorx d" domicile, clom_
mages faits au bien d,autui, port d,armes dans la
ville, refus d'obéir au maieur ou rébellion contre la
fSrce gublique, ouverture de mauvais lieux, etc.
Essentiellement fait pour protéger Ia vie communale,il se désinréressait des clèlits [ui n'y portaient pas
atteinte; de là des dispositions ôom-" celle_ci : ,. 5s
li pereslforfait à son enifant, il ne meffait rien contre
ces stdtLts s'il n'i at mort ou afoleur.e rr qalou celle_ci :

1r) V. la Lettre des Eutt (z}octobre r.1o3), dans Raikem et polain, t. II,p. l2t.
(z) Sur le tribunal de la Cité, lire poullet, o, c., pp. 357-366.(3) Poullet, o. c., p.36o.
(4) Blessure grave ayant pour resultat d,estropier.
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« Nuls bourgois nefourfaite à afforain ett lui batant,

ferant etlfatsant plus grand mal » (r). Les pénalités
variaient selon la gravité du cas; d'ordinaire, elles
consistaient en amendes et en pèlerinages à quel-
qu'un des sanctuaires renommés, tels que Walcourt,
Vendôme, Saint-Martin de Tours, Notre-Dame de
Rocamadour, Saint-Jacques de Compostelle, Saint-
Nicolas de Bari. Tout refus cle s'acquitter entraînait
la peine du bannissement pour une ou plusieurs
années. Le meurtre était puni de mort; si le coupa-
ble parvenait à se dérober à la justice, il devenait
ipso facto aubain. c'est-à-dire qu'il perdait tout son
droit de bourgeoisie et se trouvait hors la loi.

Mais la Cité ne s'était pas contentée de sa juridic-
tion statutaire; faisant un pas de plus, elle avait
empiété sur celle des échevins, et s'était emparée de
la connaissance d'un grand nombre de causes civiles
qui relevaient exclusivement de la Loi, telles que
héritages, testaments, conventious de mariage, biens
d'église, etc. Il est permis de croire qu'à l'origine ce

furent les plaideurs eux-mêmes qui, pour éviter les

frais et les lenteurs de la procédure scabinale, recou-
rurent à l'arbitrage du Conseil, et qu'ainsi se sera
établi peu à peu la compétence usurpée de celui-ci (z).
Cette fois, les protestations du prince devaient avoir
plus de succès que celles cl'Adolphe en 1324, car, par
la Mutation de la Loi Nouvelle,le Conseil se vit, en

r386, renfermé dans la sphère de sa juridiction statu-

(r) O. c., art. zr, p. r85.
(z) Pirenne, Dtnant, p. 76. L'excellent exposé que cet auteur consacre'

pp. 68 78, à la iuridiction clu conseil de Dinant a d'autant plus d'intérêt qu'il
peut s'appliquer, à peu de chose près, à Ia iuridiction de la Citê, et qu'en

l'absence de toutes les sources relalives à cette dernière il nous fournit le

moyen de l'étudier dans sa filiale dinantaise.
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taire; il lui était défendu par ce document de con-
naître u de nulz cas criminalz, ni de nulle chose qui
touche à la loy du pays ni aux justices spirituelles ".
Cette disposition, confirmée en r4o3 par la paix de
Tongres, fut-elle observée par la Cité, ou resta-t-elle
lettre morte comme à Dinant (r), et le tribunal du
Statut continua-t-il à connaître des questions civiles
réservées à l'échevinage ou à I'officialité ? Nous
sommes hors d'état de répondre à cette question.
D'une part, on serait étonné que la Cité se ftrt laissé
dépouiller d'un droit que Dinant continuait d'exer-
cer; de I'autre, il faut remarquer que I'on ne sentit
plus la nécessité d'inscrire les interdictions de la
Mutation et de la paix de Tongres dans les paix
subséquentes, ce qui permettrait de croire qu'elles
étaient passées en force de loi (z).

Un aspect des plus intéressants de la vie urbaine,
c'est son organisation militaire. Les villes du moyen-
âge, pour qui la paix était le plus impérieux des

besoins et la plus précieuse conquête de la liberté,
savaient défendre avec une énergie sans pareille les

bienfaits que leur valait le régime urbain. Elles
n'avaient pas d'armée permauente et elles ne connu-
rent jamais le recrutement ni la caserne. Nlais lorsque
la patrie était menacée, la population mâle se levait
tout entière et marchail avec entrain contre l'ennemi.

Dans I'origine, les forces de la commune étaient
organisées selon un principe territorial : les citains
se groupaient par vinâve, chacun sous les ordres de

son vingtenier; à la tête de tcrute l'armée étaient les

maîtres de la Cité. Les patriciens, dans cette armée,

(r) Pirenne, Dùrunt, P, 77,
(z; Poullet, Droi,t criminel,, P. 363.
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servaient à cheval, les petits, simples piétons, consti-
tuaient le gros de l'infanterie. Plus tard, sous le
régime de la démocratie, ce furent les métiers qui
constituèrent les unités militaires et qui eurent la
responsabilité de la défense. Chacun d'eux était
chargé de garder une des tours de la ville et avait,
aux jours du danger, son guet à faire. Lorsqu'une
expédition devait avoir lieu, les pennonceaux des
divers métiers étaient exposés aux fenêtres de leurs
locaux, la ;rlupart situés au Marché ou dans les
environs. On les portait ensuite au Marché même,
et, à ce signe de ralliement, tous les Liégeois devaient
venir prendre place sous leurs bannières respectives.
Les métiers s'ébranlaient alors, chacun sous ses

gouverneurs, et partaient au son de la bancloche, les
deux maîtres à leur tête. Toute la Cité était dehors
en ces jours, et plus d'une résolution de l'assemblée
générale des citains fut prise dans les camps, iz
procinctu, comme on disait à Rome.

Ainsi composée de trente-deux bataillons, dont
chacun apportait dans les relations militaires une
bonne part de l'esprit d'indépendance qu'il montrait
dans la vie civile, l'armée communale ne péchait
point par un excès de discipline el d'organisation.
Faiblement rattachés au commandement général,
les métiers affectaient une liberté d'allures qui devait
être funeste plus d'une fois au succès des opérations.
On verra certaines expéditions décidées et entreprises
par des métiers isolés, qui partent sans attendre qu'on
leur donne des ordres et sans se soucier qu'on les
suive.

fJne telle organisation des forces militaires de Ia
Cité cessa d'être suffisante à partir du XIV" siècle.

)
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C'était l'âge qui voyait naitre les soldats de profession
€t, une fois créées, les armées de mercenaires ou
d'aventuriers à gages ne tardèrent pas à faire preuve
d'une incontestable supériorité sur les milices com-
munales, composées de guerriers d'occasion qui
n'avaient pas l'expérience des armes. Pas plus que
les autres communes, Liège n'entreprit de remédier
aux défectuosités de son régime militaire; elle voulut
cependant le renforcer dans une certaine mesure, et
elle recourut pour cela à deux moyens.

Ce fut, d'une part, la création d'un corps de
volontaires, les arbalétriers, que l'on voit apparaître
vers cette époque, sans savoir au juste quand et com-
ment il naquit (r). Il se composait de cent trente-six
hommes dont chacun devait s'habiller et s'équiper
à ses frais. Il était toujours à l'avant-garde dans
I'attaque et à l'arrière-garde dans la retraite. En
échange, il jouissait de privilèges nombreux, notam-
ment de l'exemption des tailles et du guet (z).

La Cité appréciait les services de ses arbalétriers;

(r) Un corps de cent arbalétriers avait déià été créé à Namur, en 1266, par
le comte Gui'de Flandre; ils devaient servir à route réquisition du maieur et
touchaient une solde. J. Borgnet, Cartulaire de Namur, t. I, p. 146. Je ne
sais où Loyens-Abry, Recueil, hérald,ique d,es bourgmestres de la noble Cité
d,e Liège (Liège, q.ro, p. 4o), a pris que la compagnie des Arbalétriers fut ins-
tituée pour la garde spéciale de l'évêque en r3ro. I1 renvoie à Fisen (ll, p. _17,

nn 46), mais cèlui-ci parle de la création des arbalétriers de Saint-Trond, et il
se borne à aiouter : « Conficiunt bodie probabili hoc argumento eam quae
nunc est Leodii cohortem balistariorum illâ Trudonensi non esse minus anti-
quam, etsi rescripto nullo probare possint. r> L'erreur de Loyens-Abry a déjà
été relevée par Heoau-r, BIAL,t. III, p. 386.
, (e) V. Henaux, La corporation d,es oteu» Arbalétrters d,e la Cité d,e Liège
(BIAL, t. III, 1857). 11 faut d'ailleurs laisser pour compte à cet auteur (p. 386.
note r) son affirmation que, la compagnie des Arbalétriers étant une institution
toute plébéienne, son établissement pourrait bien ne dater que du milieu du
XIIIe siècle, époque où le régime de la Cité devint dêmocratique. » (l)
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toutefois, elle comptait davantage sur ses merce-
naires. Elle en avait déjà pris à son service pendant sa
guerre contre Adolphe de La Marck (r324-r328) (r),
et, à partir de cette époque, elle ne renonca plus à
un concours si apprécié. En retira-t-elle tout I'avan-
tage qu'elle espérait? Il est permis d'en dourer, quand
on voit çlue, sur tous les champs de bataille où se
décidèrent ses destinées, ce sont ses propres enfants
qui ont porté le poids de la journée et conjuré ou
subi le destin. On ne peut pas dire que les deux

'mesures dont il vient d'être parlé aient notablement
modifié le régime militaire de la Cité. Il resta ce qu'il
avait été au XIII" siècle : ce fut toujours la levée en
masse de la population urbaine qui constitua le gros
de l'armée liégeoise.

Nous devons renoncer à connaître avec quelque
précision l'équipement et l'armement des milices de
la Cité. Une ville où I'industrie des métaux était si
prospère ne devait guère être dépourvue d'armes, et
il est certain qu'aux confins du XIV" et du XV" siècle,
I'artillerie liégeoise était à la hauteur des progrès de
la balistique. On fabriquait dans la Cité diverses
espèces de bouches à feu, telles que bombardes, ser-
pentins et couleuvrines de toute grandeur, en même
temps que I'on continuait d'employer les vieilles ma-
chines et que même on en inventait de nouvelles (z).

(r) V. ci-dessus, p. 33.
(z) Si, au siège du château de Heinsberg en r389, les Liégeois se plaignirenr

de n'avoir pas de machines (Zantfliet, col,33), cela prouve simplement qu,on
n'avait pas jugé nécessaire de les emporter, non qrre la Cité en manquât à
cette époque; le textemême du chroniqueur, lu avec attention, suggère cette
interprétatioo : Quamobrem oflus est murmur populi dicentis locum esse
munitum et hyemem instare nec adesse balistas, arietes et cetera bellica instru-
menta quibus ipsum expugnare possent.
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Les historiens liégeois nous parlent avec complai-
sance du fameux Chat qui fut fabriqué en r4o8 au
siège de Maestricht, mais ils oublient de nous en faire
connaître le mécanisme. On serait tenté de croire,
malgré tout, que ce matériel était insuffisant, à en
juger d'après les étranges projectiles qui furent
employés aux sièges d'Argenteau \û47) (r) er de
Bouillon (14o6) (z). Mais on se tromperait. L'artillerie
liégeoise n'était pas à dédaigner, puisqu'en une seule
campagne elle permit à la Cité d'abalre les châteaux-
forts de Clermont-sur-Meuse, de Hamal et d'Argen-
teau. Le siège de ce dernier est instructif. Avant de
recourir à I'expédient dont il vient d'être parlé, les
Liégeois criblèrent le château de toute espèce de pro-
jectiles : p-erres Iancées par des mangonneaux, fers
rougis, métaux en fusion. Finalement, les mineurs
liégeois, qui n'avaient pas leurs pareils pour les tra-
vaux de lerrassement, et qui avaient déjà fait leurs
preuves au siège de Ruremonde en r398, creusèrent
sous le château des galeries étançonnées par des
poutres : ils mirent ensuite le feu à ces dernières, et
les murs croulèrent (3).

C'est le budget de la guerre, s'il est permis de
parler comme aujourd'hui, qui absorbait le gros des
ressources de la Cité. D'une part, les frais d'achat
d'un matériel considérable, la solde des mercenaires,
l'entretien des portes et des murs et fossés, de I'autre,
Ie déchet énorme que représentaient, pour les
finauces de la commune, les journées que les milices
passaient aux champs et loin de leurs ateliers, fai-

(r) Hocsem, p.49r.
(z) Jean de Stavelot, p, roz.
(3) Hocsem, pp. 49r.4g2.
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saient de la défense de la Cité le plus onéreux de

tous les services publics. Il faut ajouter que c'était
aussi celui sur lequel on lésinait le moins. A Liège,

comme à Dinant, lorsqu'il s'agissait de choses mili-
taires, on dépensait sans compter (r), et I'ott s'endet-

tait allègrement.
Par èontre, les autres services publics qui sont

défrayés aujourd'hui par les caisses communales ne

constituaient pas une lourde charge pour la Cité'

L'instruction était exclusivement abandonnée à la
sollicitude de l'Église, qui partageait encore, avec

des particuliers généreux, le soin de la bienfaisance'

!'h6spice de Cornillon, qui appartenait à la Cité, et

I'Aumôue, qui était organisée par elle, ne la grevaient

pas beaucoup, étant incessamment 1'objet des libéra-
iitér der mourants. En outre, un grand nombre de

travaux publics auiourd'hui très coûrteux se faisaient

encore pàr corvée. Si l'on cherche bien, on découvre

que les dépenses ordinaires de la Cité consistaient,

tà budget de la guerre mis à part, dans le pavage des

rues, dans l'entretien de quelques édifices publics

comme la Violette, dans celui des fontaines commu-
nales et enfin dans le payement des gages d'un cer-

tain nombre d'agents communaux'
L'extraordinaire, par contre, était bien autrement

ruineux, et l'on peut dire que c'est lui qui, avec les

dépenses militairès, a touiours causé le malaise dont
souffraient les finances communales. II faut y comp-

ter tout d'abord la part d'intervention de la Cité dans

les dépenses faites pour des objets intéressant toute la

principauté, comme en 1227 l'acquisition de Saint-

(r) Pirenne, Dinant, P, 62.
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Trond et en r 238 le siège de Poilvache. I I faut y porter,
en second lieu, les amendes infligées à la Cité après
chacune de ses guerres avec le prince, même lors-
qu'elle en sortait victorieuse comme en tzTl ou en
r3o7. Venaient ensuite les ;rrocès soutenus devant
diverses juridictions, notamment à Rome, avec les
frais considérables du voyage des procureurs et les
sommes employées à corrompre les juges ou leur
entourage. Les joyeuses entrées et les réceptions des
grands personnages nécessitaient à chaque instant des
frais énormes pour vins d'honneur, cadeaux, déco-
ration de la ville. fêtes et distributions. Les banquets
et les repas de corps des principaux dignitaires de la
Cité devenaient I'occasion d'incessants gaspillages.
Et je ne sais s'il ne faut pas signaler une autre cause
encore de la détresse financière : je veux dire le
péculat, sur Ia fréquence et les proportions duquel il
est impossible de nous prononcer.

En regard de cet inquiétant état de dépenses,
quelles sont les recettes dont disposait la Cité ?

Nous essayerons de les énumérer.
Il y avait d'abord le revenu des aisances commu-

nales qui, on I'a vu, produisait en r33o une somme
de 64 marcs, dont la (lité devait abandonner la moi-
tié au prince (r).

Il y avait ensuite les droits d'étalage, de hallage,
de chausséage et de tonlieu, dont le montant ne
laissait pas d'être considérable.

Il y avait en troisième lieu la part de la Cité dans
le produit des amendes prononcées par le tribunal
du Statut et par d'autres juridictions.

(r) Bormans et Schoolmeesters, t. III, p. 363.
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Il y avait enfin le droit d'entrée des nouveaux
bourgeois.

T'out cela réuni ne représentait qu'une minime
partie des recettes corlmunales. Le gros de cclles-ci
était demandé à l'impôt.

L'impôt éfait direct ou indirect. Nous ne savons
pas grand chose du premier, qui n'est presque jamais
mentionné dans uos sources, précisément parce qu'il
ne devenait I'occasion d'aucun conflit avec le prince
ni avec le Chapitre. Dès le XI" siècle, on le sait, il
était levé de porte en porte par les échevins (r), et, à
diverses reprises au cours des temps, il fut pris sur le
revenu, parfois des seuls riches. En règle générale,
on peut dire qu'il était occasionnel et proportionnel,
et qu'il ne fut presçlue jamais considéré que comme
un expédient de circonstance.

Le vrai impôt communal, à Liège comme ailleurs,
c'était I'impôt indirect (z). Il naquit avec les pre-
mières dépenses que durent faire les villes, je veux
dire celles qu'exigeaient leurs fbrtifications. Levé en
général sur les objets de consommation et aussi sur
toutes autres marchandises vendues, il constituait la
principale ressource des administrations communales
et représentait plus de la moitié de leurs recettes (2,;.

A Dinant, dont l'histoire esl celle de Liège en petit,
Ia proportion est bien autrement significative : les

autres revenus réguliers de la ville ne formaient
relativement à lafermeté qu'environ r/r5 (3). Cela

(r) V. t. I, p. 6o, et cf. Sohm dans Conrads Jahrbücher, r88o, p. z6o,

avec les réserves d'Espinas, p. z5z.
(z) Das Ungelt blieb stets die Haupteinnahmequelle der Stadte - - -
Alle ubrigen Einnahmen waren geringer. Arnold, t. lI, p. 258.

(3) Pirenne, Dinant, p.59,

,t 12
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explique l'obstination avec laquelle la Cité ne cessait
de -revenir, malgré les protestations du Chapitre,
malgré ses propres serments, à une source aussi
lucrative : y renoncer, c'était en solnme supprimer
son budget des recettes !

Au surplus, cle toutes les lfermetés qui se levaient,
celle du vin I'ernportait de beaucoup sur toules les
autres. Le produit en égalait à lui seul le toral cle
celles du pain, du grain et de la cervoise (r). Mais
il ne suffisait que raremenr à équilibrer les firur.".
communales, et l'état chronique de celles-ci, c'était
le déflcit. On recourait donc à des expédients, qui
étaient l'emprunt et la vente de renter. Le p.e-i..
é-tait une opération assez malaisée, parce que les lois
de I'Eglise défendaient le prêt à interêt;-c,esr assez
dire que les villes ne pouvaient emprunter qu,à leurs
propres bourgeois, et encore à la condition de rendre
l_e- prêt obligatoire. C'est ainsi que nous voyons la
Cité, en 1249, emprunter Ia somme de quatorze cents
marcs liégeois à sept de ses patriciens èt il n'est pas
douteux, malgré le silence de I'acter Que c"ux-ci
n'aient eu la main forcée (z).

_ (r) On en jugera par le tableau suivant, dont i'emprunte les éléments à
Espinas, p. 253.

Villes. Recette totale, Fermetés. Fermeté du vin.

Douai (r3gr-92) 2445o l. 19652 l. rc273 l.
Bruges (1285) 55ooo 3oooo
Gand (r3r4-r5) 6rooo 5zooo r6ooo
Ypres (r3o4-5) r5ooo r 146o Tooo
Dinant (XVe s.) ro73 rooo
Augsbourg (r3gr) tr57o 56oo 425?
Mayence (r4ro-rr) rSooo roooo

(z) Acte du z aott t249, dans BSLLW, t. IX, p. r79, Voici le dêtail de la
créance :
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La vente de rentes était elle-même un emprunt
déguisé, auquel on recourait pour prendre de I'argcnt
à intérêt sans tomber sous le coup des interdictions
de l'Église contre I'usure. Elle consistait en ce que
I'emprunteur, en échange d'une somme une fois
versée, s'engageait à servir au prêteur une rente
assise sur quelque bien foncier. Toutes les villes
liégeoises ont recouru fréquemment à cet expédient
et ont f,ni par porter un formidable fardeau de
dettes. En t34o, Saint-Trond succombait sous Ie
poids des rentes qu'elle avait à payer (r). A Dinant,
il semble qu'au XV" siècle tous les immeubles com-
munaux aient été grevés de redevauces qui pesaient
lor-rrdement sur le budget (z). Liège ne s'est pas fait
faute d'en user de mênre, à preuve une vente qu'elle
fit en r 3+l à son citain Ottebon de Hernricourt. EIle
nous apprend dans I'acte que si elle a eu recours à

cette mesure, c'est à cause des nombreuses deltes
qu'elle avait contractées à l'occasion de sa récente
guerre contre Englebert de La Marck, et des annuités
en retard qu'elle devait payer au duc de Brabant,

" desquelles dettes et damages, dit-elle, nos nepoyons

Sept bourgeois réunis ont prêté ensemble la somtne de

Conrad de Visé.
Jean Becheron , .

Pierre Boveal .

Gérard del Change

7OO m
200
t20
8o

3oo

r4oo m,
Nous voyons par la paix de Hansinelle (r3r4), art. t r, le prince Adolphe

de La Marck promettre aux Hutois de leur prêter sa justice comme sire
« quand il la requierront, pour destraindre leurs bourgeois à faire Presl, à

payer taille » ou fermeteit, pour adt'ancer le paiement des premiers quatre
mille livres » que nous doibvent. » B<irmans, Ordonnances, t. I, p. r5l.
Cf., encore l'art. 17, p. r5z.

(r) Chron. S. Trud. Contin., III, p. 278.
(z) Pirenne, Dinant, p.6o,

f
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» boinement issir sens vendre alcons biens et rentes
» de nostre Citeit , (r). Au surplus, comme c'était
à leurs bourgeois Ie plus souvent que les villes ven-
daient des rentes, I'achat n'était pas moins obligatoire
que le prêt, et il y a tout lieu de croire qu'Ottebon
de Hemricourt est devenu le bienfaiteur de la Cité
malgré lui (z).

Emprunter de I'argent ou vendre des rentes, c'était
grever I'avenir pour soulager le présent, car, ainsi
qu'on l'a vu, ce n'est pas pour faire servir les capi-
taux empruntés à des entreprises productives que
I'on faisait ces opérations. On n'empruntait guère
que pour payer les dettes les plus criantes, pour
boucher des trous, sans se demander si I'on n'en
ouvrait pas ailleurs de plus dangereux.

La recette de la Cite était confiée à quatre rece-
veurs qui portaient le nom de rentiers et qu'on appe-
lait indifféremment les Quatre de la Cité ir378) ou
les Quah'e de la Violette (1425) ; ils étaient élus
annuellement avec les rnaîtres et les jurés (3). Ils
percevaient tous les revenus de la Cité, à l'exception
de la seule lfermeté, qui était levée par la cour des
fermeteurs. Il paraît d'ailleurs que, comme dans la

(r) Cartulaire des Charrreux de Liège, fol. 46, aux Archives de l,État
à Liège.

(z) A Douai « les riches bourgeois avaient le devoir ou mieux l,obligation
de préter de l'argent sans intérêt à leur commune. » Espinas, pp. t43 et 3o7.

- A Mons, en r34q, le comte Guillaume de Hainaut aurorise Ia ville à forcer
ses bourgeois aisés d'acheter les rentes qu'elle met en vente. V. Devillers,
Cartulaire d,es Comtes de Eainaut, t. I, p. 235. - A Dinant, en 1465, cent
cinq des bourgeois les plus riches, nominativement désignés, furent obligés
de prêter à la ville des sommes I'ariant entre un et quinze florins du Rhin.
Pirenne, Dinant, p.6r,

(3) V. I'acte du Palais de 1378, dans Gobert, t. I, p. 48r, la paix de Ton-
gres (r4o3) et les Statuts de r4o3, p, 72.
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plupart des villes, les revenus de Liège étaient affer-
més (t), mais nous devons nous borner à le supposer,
car aucune partie de l'histoire liégeoise n'est plus
effacée que celle qui concerne son administration
financière.

Nous en savons assez toutefois pour être autorisés
à conclure que la situation financière de la Cité ne
fut jamais brillante, et qu'elle se débattit d'ordinaire
contre la gêne. L'insuffisance des moyens auxquels
elle avait recours pour équilibrer ses recettes et ses

dépenses et, s'il est permis de le dire, l'inaptitude cle

ses élus à boucler un budget se trahissent à toutes les
pages de son histoire : elles expliquent aussi l'étran-
geté de son attitude dans la question des monnaies
en û47 où, acculée à la faillite, elle imagina un
expédient qui fait peu d'honneur à sa probité (z).

Telles sont les maigres données qu'il a été possible
de réunir, à force de patientes recherches, sur le
fonctionnement du Conseil et sur le gouvernement
de la Cité par ses élus. Mais ce ne sont pas les élus
qui constituent la suprême autorité de la Cité. Les
maîtres, le Conseil et tout l'ensemble des commis-
sions et des agents qui relèvent d'eux n'ont qu'un
pouvoir délégué : ils ne sont que les mandataires
des bourgeois, çlui sont les véritables maîtres de
Liège. C'est l' « université » des citains qui décide

(r) « L'affermage est le mode le plus général de perception des assises. »

Espinas, p. 255, note r. A Dinant, « les recettes n'étaient pas directement
perçues par la ville; on les affermait au plus offrant ». Pirenne, Ddnant, p.58.
A Namur, « la ferme des impôts était mise à prix, chaque année, le second

dimanche qui suit la Toussaint, après avoir été criée au Perron et dans

d'autres endroits de la ville ». Bormans, Cartulaire d,e Namur, t. I, Introduc-
tion, p. ct,.

(z) V. cidessus, p.8o.
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souverainement dans toutes Ies questions importantes,
et le gouvernement direct par le peuple esià la base
de la constitution communale. Il fàut en faire la
remarque, parce qu'on pourrait aisément s'y trom_
per : cette forme de gouvernement n'est pas une
innovation de la démocratie. Nous la renôntrons
dans toutes les villes de I'Empire penclant leur phase
aristocratique (r), et nous l'avons rencontrée aLiege
pendant les années rz53 et n76 (z). La démocratie
liégeoise n'a donc fait qu'emprunter au patriciat
f institution dont il s'agit; seulement, elle là singu-
lièrement développée en appelant tous les bourgàis
à l'assemblée et en la réunissant à toute occasion.

L'assemblée générale de la Cité se tenait oiclinai-
rement dans la cour intérieure du palais du prince-
évêque (3). Elle-même s'appelait Ie palais; la iéunir,
c'était « metlre le Palais ensemble ,. Depuis r3rz,
elle était devenue une des manifestations régulières
de la vie publique. En vain Ia réaction conseivatrice
de r33o avait décidé que les maîtres seuls avaient le
droit de la convoquer, ct seulement pour trois objets
nettement cléterminés (+) , cette frêle barrière mise à
l'omnipotence de la volonté populaire avait été em-
portée dès 1343, et la Lettr-e de Saint-Jacques avait
proclamé que les mattres mettront << toutes les genq

" de la dicte uniyersiteit ensemble touteslfois qu,il, ,,
^(t) 

Ainsi à Srrasbourg r263, à Worms r277, à Fribourg rz4g, à Cologne
1347, à Eisenach r:83, à Bâle rz6z, à Hambourg ,zgo, à- Munster rz57] à
Ar:gsbourg r284, à Magdebourg r3o4, à Stendal r345, à Lucerne r343. Voir
Maurer, t IlI,pp. zoq-zo6 et cf. pirenne, Dinant,p.49.

Dans les communes italiennes, l,assemblée générale eiiste aussi et porte le
nom de Parlement.

(z) V. ci-dessus, t. I, pp. t54 et 227,
(3) Sur d'autres lieux de réunion, v. Fisen, II, p. +.
(4) V. ci-dessus, p. 39.



a

LA CONSTITUTION COMMUNALE I)E LIÈGE. 
'8J

', seront requis, amoins PoLn' cas touchant Ie pays ou
>> alcun membre du-pays, ou si on menoit aucune
,, personne hors loy " (r). Il va de soi que la restric-
tion formulée par ces dernières paroles était illusoire :

toute question qu'il pouvait plaire à un métier de
porter devant I'assemblée générale étant nécessaire-

ment considérée par lui comme « touchante le paysr.
Aussi voyons-nous que le Palais s'occuPe des objets
les plus divers; nous en avons déià eu la preuve,
et Ia suite de cette histoire nous le montrera d'une
manière surabondante.

Il faut d'ailleurs se garder de prendre le Palais
pour une assemblée délibérante. Les Liégeois avaient
évité le danger de ces réunions tumultuaires où la
majorité était formée au hasard des présences, et où
le vote émis ne pourvait que bien rarement passer

pour l'expression de la volonté publique. Le Palais
se réunissait simplement pour prendre connaissance
des questions soumises au vote, et pour entendre
Ies avis des orateurs. Quand le maître qui I'avait
convoqué avait exposé l'objet, il prononçait la for-
mule sacramentelle : u Allez vous consulter », et

alors les divers métiers se réunissaient séparément,
chacun dans sa ,, chambre » (z). Là commençait la
vraie délibération, là aussi avait lieu le scrutin. La
majorité des suffrages déterminait le vote de chaque
métier. Quand une résolution avait été adoptée par
la majorité des métiers, elle avait force de loi et elle
était proclamée au Perron comme la volonté collec-
tive de la Cité. C'est donc, en dernière analyse, dans

(r) Bormans, Ordonnances, t. l, p. 249.

(z) Il en êtait déià ainsi en r3z9; v. l'art, 47 des Statuts de cette annêe,

dans Bormans, Ordonnances, t. I, p. r88.
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les assemblées des trente-deux métiers que se déci_
daient toutes les questions (r). Et il imlorte, pour
bien comprendre le fonctionnement de ia vie Ëom-
munale, de se rendre compte de l,organisation et du
rôle politique des métiers.

- On I'a déjà vu, les métiers apparaissent assez tard
dans l'histoire de la Cité; .'eii seulement dans Ia
seconde rnoitié du XIII" siècle qu,ils y do,nent sigrre
de vie (.:). Cela ne veur pas dirè qr'it, ne soientias
plus anciens : nous en rencontrons ctéjà à Saint_
T'rond en rz37 et à Dinant en 1255, ei il est peu
probable que Ia capitale de la principauté se soit
laissé de.vancer par les bonnes ,rille. dians I'organi_
sation des groupements professionnels (3). foai,

(r) Sur un régime semblable à l)inant, v. pirenne, o. c. pp. 49_5r.(z) Tout ce que Jean d'Oulremeuse et, à sa suite, les historie,s modernes
racontent sur le rôle des métiers dès le mirieu .ru xrl" siêcle, sur la part
qu'ils prirent au s.iège de Bouillon et à la baraille de Steppes, 

"t 
sur l,oig"-

nisation que leur aurait donnée Henri De paire de chênée ipersonnage ficiif;
est url lissu de fables.

(3) Depuis que ces lignes sont écrites, le p. Nima1 a publié d,après un
manuscrit du XVe siècle, dans les Anna!es de la gociëté-archéologique rle
N.ioelles, t. tX (rgo8), la traduction flamande du règlement aJnne uu*
béguines par Robert de Thourorte, prince-évéque de Liège (rz39_r246). Voici
ce qu'on lit darrs le préambule de cet acte , ,i En.l" daer omme want van
» ghelroenten die cocpluden, lakemekeren, beckeren, vuederen,volleren,.$/e-
)) veren en andere menigherhande ambachten ons gestichs hebben en plaghen
)) te kusene en te setten hon meesrer cappeteijne oft principale hare amüch_
)) ten! soe willen rvii dat soe voer drie oft meer beghinen sijn in eenèn huiise
» vergadert dat sij hebben een principale ..".t"..r". , Ces paroles s<tnt

lgires. t-es métiers du pa1's de Liège élisent dês la première moitié duXIIIe siècle leurs chefs, et ces chefs ont une autorité sériense puisque re
prince-évêque la compare à celle des supérieures des béguines. Il sàmb1e
d'ailleurs que certe aut.rité soit reconnue par le prince_éiêque, qui, autre_
mentt se garderait bie, de Ia citer en exemple. Seulement, le régleme.rt
attribué à Robert le Thourotte et qui manquà dans les régestes de c"e prélat
publiés par Monseigneur Schoolmeesters (rS,l.gr, t. X\,, rqoT), est-ii bien
authentique? Je n'ai pas le temps d,examiner cette question, qui surgit à la
derniêre heure er au m(,ment où je corrige les épreuves de ce chaiitre à
Rome, c'est-à-dire sans pouvoir recourir aù archives de Liêge.
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ceux-ci ne jouèrent aucun rôle politique avant la fin
du XIII" siècle. Lorsqu'en r3o3 ils conquirent la
parité au Conseil, ils avaient atteint le chiffre de
vingt (r), mais ils le dépassèrent rapidement, car dès
r3r3 nous les trouvons au nombre de vingt-cinq (z),
et le mouvement démocratique du XlV" siècle accé-
léra la création de nouveaux groupes. L'acte du
z3 juin r33o, connu sous le nom cle Paix de Geneffe,
autorisa chaque métier à se constituer en frairie sous

l'approbation du prince et de la Cité (3); cet acte
peut être considéré comme la charte organique des

métiers. Un demi-siècle après, en r386, ils étaient
au nombre de trente-deux, et ce chiffre resta im-
muable parce qu'il déterminait celui des conseillers
de la Cité : toute création ou suppression de métier
eût entraîné un remaniement du régime électoral (4).

C'est ainsi qu'à Liège, comme dans toutes les villes
du moyen âge, Ies groupements professionnels ont
suivi une marche inverse de celle cles collèges ou-
vriers du monde romain, dont des théories surannées
ont longtemps prétendu les faire descendre. Ceux-ci,
libres à l'origine, ont peu à peu vll s'appesantir sur
eux la main de 1'Etat, qui les a enfermés comme des

(r) Ce chiffre se déduit de I'acte du 2.1 juillet r3o3, rappelant que Jean de

I3ar, mambour de la principauté, avait accordé que le Conseil de la Cité se

composât de quarante membres, dont vingt élus par les métiers et vingt par
les patriciens. Il ne semble pas douteux que le chiffre des élus de Ia premiêre
catégorie ait correspondu à celui des métiers eux-mêmes, (Bormans et

Schoolmeesters, t. Ill. p. 35.)
(z) L'art. ro de la Paix d'Angleur (Bormans, Ord.onnance§, t. I, p' r43;

dit que les patriciens qui rentreront dans 1a Cité (( ne serort point du conselhe
de la ville, s'ilh ne vuelent estre du meslier ou de leur XXV ». Ce passage'

qui semble altéré, laisse bien entrevoir qu'il y avait alors z5 métiers.
(3) V. ci-dessus, p. 38.
(4) V. Poncelet, p. 16; cf. Goetstouwers, Les métiers de Namurrp. T.

t
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esclaves dans I'hérédité obligatoire de la profession (r).
Ceux-là, au contraire, partis du servage où ils se sont
rencontrés avec les ouvriers du monde romain, se

sont élevés graduellement à la liberté, puis à Ia puis-
sance, et sont devenus finalement les maîtres de leür
Cité. Instrument d'esclavage et de mort dans I'anti-
quité, la corporation ouvrière était devenue, au
moyen âge, une source de vie et de progrès.

Envisagés au point de vue politique, les métiers
nous apparaissent comme des communes en minia-
ture. C'étaient de p'etites républiques reproduisant,
dans des proportions réduites, I'image de la ville
dont ils faisaient partie. Ils étaient les fils : elle était
1a mère. Ils s'appelaient les " bons métiers », comme
elle s'appelait u la bonne ville r. C'est elle qui leur
donnait leur existence légale en les autorisant à se

constituer, et ils se constituaient sur elle. Comme elle,
ils avaient à leur tête deux maîtres, qui prenaient le
titre de gouverneurs, et leurs jurés, constituant le
conseil du nrétier. Comme le Conseil communal, le
conseil du métier était assisté c1'un personnel inférieur
contenant le clerc, les rewards, le porte-bannière et le
varlet. Comme la commune, ils avaient leurs élections
annuelles le z5 juillet, avec les mêmes abus qui les
forcèrent à écrire, eux aussi, leur Lettre aux ofices
pour prohiber les brigues électorales (z). Comme
elle, ils se réunissaient en assemblées générales où
I'on traitait des intérêts communs, et où, comrne au
Conseil, le secret des délibérations était obligatoire,

(r) Cf. Waltzing, hude su' l,et corporations professionnel,l,es chet les
Romains (ltl émotr es couronnés d,e l;Académie royale de Bel,gique), t. 5o, r 896.

(z) Par exemple les tanneurs en t42t et eî 1427, V. Bormans, Tanneu,rs,
pp. 286 et 3oo.
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« afin que toutes personnes puissent doresenavant
,, dyre segurément lem' sieulte sur ledit mestier sarîs y
>', estre raporteit ne reveleit aultre part >» (r). Comme
la commune, ils étaient tourmentés par des querelles
intestines et il les soumettaient à des arbitrages (z).

Comme elle toujours, ils possédaient les emblêmes de
leur vie corporative : leur sceau, leurs uniformes (3),
leurs armoiries, armes parlantes qui consistaient
dans les insignes du métier fièrement exhibés, comme
des meubles héraldiques, sur champ de gueules (4).

Ce n'est pas tout. La ressemblance entre la mère
et les fils s'avère encore dans I'analogie de leur évo-
lution politique. Née sous la tutelle du prince et de
l'échevinage, la Cité s'est graduellement émancipée
de l'une et de I'autre, elle a conquis le libre choix
des membres de son Couseil et Ia libre gestion de
ses intérêts. Nés sous Ia tutelle de la Cité, les métiers
ont, eux aussi, conquis de haute lutte le droit de choi-
sir leurs mandataires. Ceux-ci, primitivement, étaient
élus par l'échevinage sur une liste double présentée
par eux (5). Mais la Lettre de Saint-Jacques, en 1343,

proclama la liberté de leur choix, et donna aux
gouverneurs le droit d'assembler le métier chaque
fois qu'ils le jugeraient convenable (6).

() Chartrcs et prbil,èges des bons nr,étiers de Liège, t. I, pp' z9-3o.

Cf. Bormans, Drapiers, p. 4zi Halkin,l'ignerons, p. 16. Détail piquant :

en r44o et en r45o, des tanneurs furent condamtrés parce que leurs femmes
avaient divulgué les secrets du métier.

(z) Par exemple cehri du curé de Saint-Pholien, en t 427, pour Ies tanneLlrsl
Bormans, Tanneurs, p, r87.

(3) Par exemple les tanneurs. Bormaos, Tanneurs, pp. gti et 3o7.
(1) Seuls, les tarrneurs et les drapiers ont pour armes une aigle bicépbale.

Oncriait « àl'aigle! » (v. ci.dessus, p. rr7), quand on voulait attaquer le
mêtier. Sur l'origine de ces armes, v. Bormans, Tanneurs, p. tg5,

(5) Bormans, Tanneurs, p. 59.
(6) Bormans, Ord,onnances, t. l, p, z4g, art. 4 et 5.
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Entre ces trente-deux groupes professionnels on
avait partagé la direction des destinées de la Cité.
C'étaient autant de corps souverains tenant dans leurs
mains chacun sa part du pouvoir, et investis du droit
de choisir, dans la mesure d'un trente-deuxième, tous
les officiers de la Cité, depuis les deux maîtres et les
jurés jusqu'aux plus humbles agents. Ceux-ci étaient
pris à tour de rôle dans chaque métier; un roulement
déterminait I'ordre dans lequel chacun d'eux four-
nissait les rentiers, Ies six de la foire, les dix de la
halle, les quatre de Cornillon et ainsi de suite. Au-
cune parcelle de droit politique ne subsistait pour un
citain de Liège en dehors des trente-deux métiers.
Les patriciens et les gens voués aux professions libé-
1al9s dlvlient s'y faire inscrire, s'ils voulaient jouir
de la plénitude de leur qualité de citains.

Les trente-deux métiers avaient tous la même repré_
sentation au Conseil communal et le même droii de
vote dans les affaires soumises au palais. peu im_
portent les différences énormes qui pouvaient subsister
entre eux au point de vue de leur importance sociale
ou.numérique. Celui des orfèvres, qui comprend des
artistes, est sur le même rang que celui des portefaix,
et les houilleurs, qui sont au nombre de 16oo à zooo,
ne p.èsent pas plus dans les balances du suffrage que
les brasseurs, qui sont trenre-six (r). On nè tiànt
compte que des corps organisés, non des individus;
c'est une réunion de corporations et non une réunion
de bourgeois qui constitue la Cité. Le principe du
droit électoral de Liège esr aux antipodes de celui de
cerlains partis d'aujourd'hui : celui-ci compte Ies

(r) C'est du moins leur chiffre en rzgS;v, Leod,ium, r9og, pp. gz_g3.

CHAPITRE XV.
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personnes, celui-là les groupes; aujourd'hui on dit :

un homme, une voix; alors on disait : un métier,
une voix !

Cette absolue égalité des groupes professionnels est

le trait le plus caractéristique de Ia Cité de Liège dans
la famille des comtnunes du moyen-âge. Ailleurs, on
tiendra compte, dans le classement politique, de
certaines inégalités naturelles, et on imaginera des

combinaisons qui reflèteront ces différences. On
créera, par exemple, une espèce de représentation
proportionnelle graduée sur l'importance des divers
groupes, ou bien on réunira divers groupes de métiers
en nations e1 l'égalité n'existera qu'entre celles-ci (r).
Ou bien encore, on recourra concurremment à deux
organismes politiques siégeant ensemble au Conseil,
et dont l'un est composé d'après le nombre absolu
des individus et I'autre par les groupes égaux. Mais la
démocratie liégeoise ignore tous ces tempéraments et

toutes ces transactions, et ne connaît que les solutions
radicales. Elle n'accorde pas plus au nombre qu'à la
naissance, à la richesse et au talent; elle s'en tient à
ses trente-deux organismes, dont le chiffre est fixé une
fois pour toutes, et sur lesquels elle fait reposer tout
l'édifice politique de Ia Cité- Il n'est rien par quoi elle
se distingue davantage de certaines démocraties mo-
dernes, chez lesquelles le culte idolâtrique du nombre
reste l'héritage du césarisme antique. Elle n'accorde
pas de droit à l'individu qui n'est pas syndiqué,
comme on dirait aujourd'hui, et elle exclut de ses

groupements professionnels quantité de gens tels que
les excommuniés, les enfants naturels et tous ceux

(r) Van der Kindere, Le sdècl,e d,es Artetselde, nouvelle édition, P. rf,o.
Cf. Pirenne, Etstoire cl,e Belgique, t. II, pp. 5z-53.
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qul ne sont pas capables de payer les droits d,entrée.
Des restrictions aussi considérables ne permettent pas
de considérer la démocratie liégeoise comme ..po-
sant sur le suffrage universel ; il serait plus faux encore,
d'autre part, de considérer son corps électoral comrne
un corps de censitaires.

La passion égalitaire qui s'affirme dans les rela_
tions des métiers entre eux éclate aussi dans la vie
interne de chacun de ceux-ci. L'égalité y est absolue
entre tous les membres. I-es patrons y sont sur le
même pied que les compagnons. Le seul mérier qui
ait essayé de réagir contre ce régime est celui d-es
drapiers, qui se distingua toujours par ses tendances
aristocratiques : il vota et fit conflrmer par le prince,
en r35o, l'interdiction du droit de votè des Compu-
grlons (r). Cette tentative de réaction resta d'ailleurs
isolée, car on ne peut pas qualifier de la même
manière certaines dispositions de la Leth.e de com-
mun profit de û7o pour limiter I'accession des
étrangers, ni non plus celles de r4oz et de r4o3 qui
refusent Ie droit de vote aux afforains, aux uppr"n1i,
et aux enfants non majeurs des maîtres (z). Mais ces
mesures restrictives, si légitimes qu'elles soient d,ail_
leurs, ne prouvent-elles pas la puissance du courant
qu'elles veulent faire remonter?

Le régime qui vient d'être exposé a été apprécié
par un contemporain. Jacques d'Hemricourt n,est
pas le premier venu : c'est un patriote ardemment
dévoué à la Cité, « à laqueile, dit-il, iu oy tres ardante
afection, comme li enJen a la mamelle de sa mère à

(r) V. cet acte à l'Appendice.
(z) Lettre des Douze (r4oz) voir à l'Appendice; Lettre des Huit, du zg oc-

tobre r4o3, dans Raikem et Polain, t. II, p. 125, art. lg.
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cause de sa nureture >> (r). Si ses attaches patriciennes
ne nous garantissent pas de sa part ul1e absolue
impartialité quand il s'agit de juger le gouvernement
populaire, en revanche, son honnêteté, sa perspica-
cité, et si l'on peut dire ainsi, son expérience profes-
sionnelle donnent à son jugement une autorité qui
n'est pas à dédaigner. Or, ce clerc des échevins de
Liège dénonce ,, le mavais et indiscreit regiment del
Citeit de Liège, - laqueile Citeit est case de
tous les mals avenus en ])ays à mon temps " (z). Que
si vous lui deman dez en quoi consiste ce « mavais et
indiscreit regiment , il va s'expliquer et formuler
quatre griefs. Il trouve que le Conseil, avec ses deux
cents membres, est trop nombreux, et que vingt
conseillers feraient bien meilleure besogne que deux
cents, « car multitude engendre confusion ". Il se

plaint du radicalisme égalitaire qui attribue la même
puissance électorale et la même représentation dans
le Conseil aux petits métiers qu'aux grands, bien
qu'ils soient loin d'être égaux dans les travaux de Ia
paix et sur les champs de bataille (t). A I'exemple
des drapiers de r35o, il n'admet pas que dans les

réunions de métiers et dans les assemblées générales
du peuple, les valets ou compagnons aient le même
droit de vote que les patrons et les chefs d'hôtel (3).
Enfin, il proteste contre I'habitude que la Cité garde,

(r) Patrotz del, Temporal,tteit, p. 264.
(z) Le même o. c., p. 263.
(3) « Ly garçons servans et ly apprendiches ont aultretant de voix en la

syete faisant comme ont ly maistre et ly chieffs d'osteit' » Le même, o. c',
p. 26,1. Ces garçons ne sont autres que ies compagnons ou les ouvriers, et fe
ne puis pas accorder à M, Bormans, Tanneurs, p,237, qloe Hemricourt
entend parler ici des quelques domestiques au service du métier I ceux-ci

étaient une quantitê négligeable; les compagnons. au contraire, formaient la

majorité du métier et disposaient de son vote.

\=
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malgré les interdictions de la Lettre de Saint-Jacques,
de créer des multitudes de bourgeois afforains et il
blâme ces ,, ignoratrs borgois citains qui sèment
pierres précieu1es entre porchauT quant ilh lont les
bor9eois aforains aussy fi'ans ou plus qu'il ne soyent
eauT meismes " (r ),

Les critiques de Jacques d'Hemricourt n'atteignent
pas le vif dr-r régime liégeois. Ce n'est ni le chiffre
exagéré des membres du Conseil, ni l'égalité des
grands --t des petits métiers, ni l'égalité des patrons
et des ouvriers, ni la multiplication des bourgeois
afforains qu'on peut reprocher légitimement à la
démocratie liégeoise : c'étaient là des traits communs
à toute démocratie communale, et on ne voit pas
bien en quoi ils auraient pu empêcher Ia commune
de Liège de prospérer et de se développer en paix.

Pour se rendre compte par lui-même de la valeur
du régime, il faudrait que le lecteur ptrt, au mépris
du statut qui le défendait, suivre I'un des métiers de
Liège au moment où, sortant de I'assemblée générale
du Palais, il se retirait dans sa " chambre » pour
« se consulter ,, comme le lui demandaient les maî-
tres de la Cité. Voici, sous la présidence des gouver-
neurs, tous les membres du métier réuni. Ils sont
assis par ordre de dignité et d'âge : d'abord les offi-
ciers de la corporation, puis les officiers sortis de
charge, puis les vieillards, enf,n les maîtres et les
compagnons (z). Il faudrait assister aux délibérations
de ces braves gens, entassés dans un local exigu et
surchauffé, à qui l'on soumet, pour qu'ils les résol-

Q) Patron, p. 264.
(z) Bormans, Tannetos. p. r49, analysant une pièce justificative VIII qui

n'est pas reproduite daqs l'appendice de son mémoire.
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vent, les problèmes les plus délicats de la vie publi-
que. De la solution qu'ils leur donneront dépendra
I'avenir de la Cité : la paix ou la guerre, l'ordre ou
I'anarchie, le bonheur ou le malheur des Liégeois
sortiront de leurs délibérations. Ont-ils ce qu'il faut
pour traiter utilement de ces intérêts ?

A cette question, il faut répondre sans hésiter par
une négation catégorique. Le gouvernement direct
par le peuple, qui transforme l'électeur en législa-
teur, n'est possible que dans certains milieux très
homogènes et dans certaines circonstances très spé-
ciales; partout ailleurs, il sera toujours le gouverne-
ment de I'incapacité. Autre chose est d'accorder au
peuple, par la voie du referendum, un certain droit
de yeto à l'endroit d'initiatives trop hardies ou trop
prématurées pour avoir une vraie valeur pratique,
autre chose est de remetlre le gouvernail à une mul-
titude qui n'en connaît pas le maniement et qui ignore,
avec les dangers de la route,l'aît de les éviter.

Des groupes corlstitués exclusivement en vue de
certains intérêts professionnels étaient des organismes
excellents lorsqu'il s'agissait de débattre les questions
qui relevaient d'eux, mais ils n'avaient ni I'expé-
rience, ni le talent, ni les dispositions d'esprit
requises pour délibérer sur les grands intérêts natio-
naux, et sur les problèmes souvent abstrus et.com-
plexes que soulevait la vie politique. Fallait-il s'at-
tendre à rencontrer Ia calme et sereine autorité de
la raison dans ces milieux d'ordinaire surchauftés,
où c'était la passion qui parlait et I'entraînement qui
décidait, où la faconde du ribun faisait taire la
sagesse du vieillard, où, pour être écouté et applaudi,

II r3
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il suffisait de tenir à son auditoire le langage qu'il
aimait d'entendre ? De tels débats ce qui sortait
d'ordinaire, c'étaient les résolutions les plus extrêmes,
celles qui étaient filles de la colère ou du préjugé, et
qui aboutissaient à toutes les aventures, à toutes les
catastrophes.

Comment, par exemple, s'y prit-on, en t397, pour
entraîner les Liégeois, malgré leur prince, dans une
guerre contre la Gueldre où ils n'avaient aucun
intérêt, et qui ne devait profiter qu'au Brabant ?

L'histoire est trop instructive pour n'être pas racontée
ici. Renaud de Schoonvorst, agent de la duchesse,
vint à Liège; il s'y fit recevoir dans le métier des
bouchers, qui fut toujours I'un des plus remuants, et
I'on vit ce fier seigneur, debout en manches de che-
mise derrière l'étal qu'il occupait à la mangonie du
Marché, découper la viande et servir le client (r). Il
est probable que les gens d'expérience devinèrent où
il voulait en venir avec cette comédie et se moquèrent
du chevalier-boucher, mais les masses, flattées et
touchées de cette manière de se mettre à leur niveau,
flrent à I'agent brabançon une popularité sans bornes;
aussi put-il mener rapidement son entreprise à bonne
fin.

Mais la démocratie de Liège ne se laissait pas seu-
lement prendre aux flatteries; elie n'était pas moins
accessible à la corruption. L'unanimité des plaintes
et la précision des témoignages ne permettent pas le
moindre doute à ce sujet.

,, J'ai souvent vu à Liège, écrit le chanoine Levold
» de Northof, les ambitieux et les hommes avides

(r; Zantfliet, cot.347,
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» de lucre acheter les offi-ces de la Cité à prix d'ar-
» gent. Parfois, quand ils ne possédaient pas eux-

, irêrn", la somme nécessaire, ils I'empruntaient à

» leurs amis avec promesse d'une Part dans leurs

, bénéfices futurs, ou ils s'adressaient à des usu-

» riers,, (r). Une génération;rlus tard, les choses en

sont toujours au même point. [,es électeurs, dit un

autre témoin, font un r'éritable trafic des offices de

maîtres, de jurés et de gouverneurs : au mépris de

leurs serments, ils les vendent pour de I'argent,
,, dont la noble Citeit de Liège est si fausement gou-

verttée que nul n'y peut avoir droit s'tlh ne donne

argent " (rl. Un troisième fait entendre les mêmes

pliintes : ies maîtres et les métiers de la Cité, dit-il,
ie font payer pour'créer des bourgeois afforains « el

soy laiisent ÿ plus grande partie des ofichiens cor'
rompre pour argent " (3). Un quatrième atteste qu'au

début au XV" .ie.te la Cité souffre toujours de la
même plaie (4). Et enfin la Cité reconnaît elle-même'

dans uï document officiel, que, grâce à ces abus,

elle,, at esteit difamée et oyut ltetite renommée "(5)'
Après cela, qire nos chroniqueurs ne nous aient

,"laié aucun dei faits de corruption qu'indiquent de

tels témoignages, cela n'a rien d'étonnant : l'abus

(r) Levoldde Northo( p. 378: Quam damnosum.autem sit vobis et vestris

.rUii,i. officia pro p.".r.riâ oblig"t", exemplum recipere poteritis ex his quae

narro, videlicet quae inter Leodienses saepius vrdi et comPertus sum' quo-

-oao ni qui luc-ra im:noderata sectantur et captant quaerunt et Procurant ut

in officiis'ponantur mediante pecuniâ' Et si quando a se ipsis pecuniam

;;r;q""; ad hoc sufficiat ndn habent, a suis amicis qui libenter vellent

lucri participes esse sub :nutuo recipiunt, vel sub usurâ conquirunt'

(z) Jean d'Outremeuse. t. Y, P, z7o'

i3j H"-.i"o.r.t, Ly patrott d,el Temporul'itedt, p' 264'

(+) Rel,o.tio sahismatis, P. zo,

(5) Lettres des Douze, à l'Appendice'
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quoçidien cesse bientôt d'étonner, et, au surplus, la
corruption électorale échappe d'ordinaire aux regards.
Le seul homme que nous voyons condamnei po,rr
manæuvres de ce genre ne peut pas être compté
parmi les plus redoutables corrupteurs : c,est Gêr-
lache de Montjardin, dont le fils était candidat à la
mambournie en r389. Comme on était en carême,
Ie père imagina de distribuer des quartiers de cabil-
laud dans les cabarets où se réunissaient les électeurs,
et fut condamné de ce chef à un bannissement de
dix ans (r).

La corruption des élus était incontestablernent plus
grave que celle des électeurs, et non moins fréquente.
Les mandataires de la démocratie n,ont rien à envier
aux échevins qu'ils ont fait condamner pour concus-
sion. Eux-mêmes trafiquent sanr sc.upule de l,in-
fluence qu'ils doivent à leurs fonctions, car, dit avec
une mordante ironie un contemporain, ,, ilh les
coyient reprendre ce qu'ilh ont despendut en acqué-
rant les ofiches et ensi reboiyent ilh cheaux qrl trs
ont buit, (z).

C'est à prix d'argent que la population de Saint-
Trond s'est procuré leur appui contre son abbé,
d1n: y lutte pour obtenir une commune (3). En
1396, Renier de Juprelle et Jean Mathias, chargés
d'empêcher I'exportation du blé pendant une cher"té,
se laissent corrompre par les spéculateurs (4). En
r396, Renaud de Schoonvorst, que l,on a vu jongler

(r) Zantfliet, col. 336.
(z) Jean d'Outremeuse, t. y, p. z7o.
(3) Chron, S. Trud,. Contdn. Lfi, p,3zg.
(4) Zantfliet, col 346 r Hi cum, receptâ pecuniâ, permisissent hoc mandatum

infringi, et super hoc fuissent accusati. com:runi âecreto vulgi proscripti sunt
cum aliis quatuor complicibus suis, quibus idem fueral negotium commissum.

,
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i derrière un étal de boucher pour éblouir la foule,
I acheta littéralement tout le Conseil, y compris les
' 
deux maîtres (r). L'un de ceux-ci périt par accident

au retour de I'expédition : on trouva dans son sac

(r ) Siquidem dictus miles sumptis infinitis pecuniis - - - venit

Leodium et omnes primores magistros et consules civitatis magnis denariis

corrupit, et praesertim Balduinum de Rupe Pro tunc burgimagistrum, qui

plus omnibus laboravit in negotio, consocio suo Johannes Gallo satis renitente

ae lente procedente. Zantfliet, col, 347 . On verra d'ailleurs plus loin que J ean

Le Coq se laissa acheter aussi'
(r) In cujus submersi magistri perâ fuerunt reperti pluritni de denariis

aureis, corone Francie appellatis vulgariter, quos per corruptionem recePerat

a domino de Schoonvorst, ut dicebatur. Chronique manuscrite du règne de

Jean de Bavière,
(3) Zantfliet, col. 353,

. l'or francais que lui avait versé Schoonvorst (z). On
l l.ri donnà po* successeur Piron le Robeur, qui avait

déjà exercè la maîtrise en 1383 et en 1395, mais il n'a-
cheva pas sgr1 terme : en juin r398, il fut destitué avec

son c;llègue Baudouin de La Roche pour faits de

concussion(3). Combien ne dut-il pas y avoir d'autres
coupables qui, eux, parvinrent à échapper à Ia vin-
dictè publique et qui jouirent en paix des fruits de

leurs rapinès ! Quand on voit, à partir de la fin du
XIV. siècle, les inexplicables complaisances que la
dangereuse politique des rois de France rencontre de

la part des premiers magistrats de la Cité, comment
se àéfendrg de la supposition que c'est I'or français
qui les a rendus si maniables? Il est tel de ces hommes,

Baudouin de Montiardin, fils du distributeur de

cabillauds, dont on peut suivre toute la carrière
politique à la lueur fauve de I'or étranger qui paye

chacune de ses trahisons. Nous le retrouverons au

cours de cette histoire, mais il faut dès maintenant
le montrer débutant dans le métier de concussion-
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naire. Ayant été un des négociateurs de la paix de
Caster, il prétendit se faire payer de ce chef 4ooô francs
pa.r le Chapitre, affirmant qu'ils lui avaient été pro-
mis. Et comme les tréfonciers protestaient contre èette
exigence, il les fit enfermer par Ie peuple et ne les
relâcha qu'après qur'ils eurent consenti à s'exécuter (r ).

Tel est, avec ses côtés de lumière et d'ombre, le
régime politique de Ia Cité au seuil du XV" siècle.
Vu à distance, par des observateurs qui vivent dans
un pays de centralisation et de gouvernement absolu,
il inspire la plus vive admiration.

Il éblouit. les étrangers. Thomas Basin professe
pour les institutions liégeoises un véritable enthou-
siasme : « Aucun peuple de I'Europe, dit-il, ne jouit
d'autant de paix et de liberté. L'autorité paternelle
de leur évêque est la seule que connaissent les Lié-
geois; ils ne paient pas d'impôts comme on en lève
même dans les villes libres; ils gotrtent les bienfaits
de la tranquillité la plus profonde et de la liberté
plénière , (z).

Il faut combiner ce jugement avec les réserves que
font les Liégeois eux-mêmes et ne pas le séparer de
celui que nous avons lormulé ci-dessus, si llon veut
apprécier le régime à sa véritable valeur.

(r) Zantfliet, col. 345.
(z) Ipsi enim, qui olim Eburones appellati sunt, ripas fluminis Mosae et

vicinos ultroque citroque agros incolebant urbemque habebant valde insi-
gnem, Leodium nomine, ecclesiarum solemoium, monasteriorum, opum et
populorum maguâ copiâ ac numerositate refertam, cum pluribus àppidis
munitis atque villis ac vicis. Tantâ vero temporali pace, libertate utqo" i.urr_
quillitate gaudebant quod nulli populi, non modo i, totâ Galliâ, seà nec in
totâ Europâ, in tranquillitate et libertatis jucunditate similes sciebantur. Nam
cum nullo temporalis imperii fastigio premerentur! sed solurn suum ponti-
ficem pro domino et parriae pu."nr. haberent, nulla tributa aut vectigalia,
quae 

_solent 
exigere et imponere aliae etiam liberae civirater, ugno."ab"rt,

sed plenariâ libertate et rranquillitate potiebantur. Bazin, II, g, t, II, p, r3r.
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nous sommes Plus déPourvus que iamais. Privés de

tous les documents statistiques et de tous les rensei-

8nements financiers dont disPosent les historiens

d'autres communes. nous devrons nous acheminer

dans d'épaisses ténèbres, et ce n'est qu'au Prix des

efforts les plus laborieux que nous parviendrons à Y
faire pénétrer quelque filet de lumière

Le lecteur voudra bien se rappeler tout d'abord

oue Ie sol de la Cité, y compris sa banlieue' est une

iiopriere de l'Église âe Liège, et 
-que 

la population

àooà.ti"rrt à la ciasse servile. La douceur du régime

â'"iu.totre a de bonne heure élevé les habitants de

la bourgade à une condition très vois.ine de la liberté'

En même temPs gue leur statut iuridique se débar-

+-,

t.
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rassait des dernières traces de servage, leur condition
économique se rapprochait, elle airssi, de celle des
propriétaires Iibres. Établis sur Ia terre du prince à
titre de tenants héréditaires ou de masu),ers ii), ils tui .payent du chef de leur tenure un cens [ui ràprésente
ses.droirs de propriétaire. Dès la fin duil" ,ie.f., if.
arrjvent à Ia pleine disposition de leur maison, qr,il,
aliènent avec une entière liberté, comme les vassaux
font de leurs fiefs, Ie nouvel acquéreur se contentant
de payer 

_ay prgpr.iétaire légai un droit a. ..ti.i,
nommé à Liège droit de réquisirion (z). Ce droit, qui,
vers r,roo, équivalait encore au monlant du clns
annuel (3), n'était plus, à la fin du XII" siècle, qu" à"
quelques sous (4). Les masuyers de l'Église a"'iiel.
s'appelaient les « hommes de la maiso,, à. Dieu " (5j;
ils formaient une cour de tenants devant laquelle sÉ
passaient tous les actes reratifs à leurs biens fonds et
qui prit de bonne heure le nom de cour allodiale (6).si rapide avait été l'ascension sociare de ses ,n#-
bres, que bientôt ils furent considérés comme de

, (r) Tout le sol de Liêge.,non directement occupé par l,Égüse se composait
d_e renures de masul.ers. C,est ce que dit .impliciiement l,acte de l,empereurHenri V, en I lo7 : Si autem non claustralis domus. se. raansionarie terredomus f'uerjnt et plus loin : euod .i Aiquir, vel emptione velhereditate, aliquid in terra cràustrali vel mÀsionaria àttinrr"rit, quando i,ves-tituram requisierit, domino ipsius terre qran,,.rrn-a"n.u., ,"nur* redemp-tionis dabit. Dans Raikem et polain, t, t, p. lSa.

(u) v' la note ci-dessus. Le passage cité'dans'cette note nous rend comptede l'origine. d1 1ot : on payaii le dioit qound, on-r:rquérattlepropriétaire devous investir du bien.
(3) V. la nore r.

- 
(4) Ainsi, en r:83, une maison paie 4o sous de cens annuer et seulement 3oden_iers de réquisition, Cuvelier, Val Bettott, r. ,!".-
(5) Hommes delle c1.se Dieu, en latin : hominesâe casa Dei,(6; La plus ancienne mention que j,aie a" ru .ou, arodiare est de r zz4 ;v. Bormans et Schoolmeesters, t. I, p. zro.

a
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vrais propriétaires d'alleux et qu'ils gardèrent de ce

chef Ie titre d'alluins (r).
Le noyau primitif de la populzrtion de Liège était,

puisque la ville commença par être un village, com-
posé d'agriculteurs, de vignerons et de bateliers, et

la prépondérance du régime agricole s'affirma encore

longtemps après que le village fut devenu une Cité.
Parmi les trente-deux métiers de Liège, il y en eut

deux : celui des coteliers et vignerons et celui des

cherwiers, qui se rapportaient aux travaux des

champs, sans compter celui des naiveurs et celui des

pêcheurs, qui rappelaient une autre branche de I'in-
dustrie rurale des anciens Liégeois'

D_gns pllls d'un mét!e1, on combinait I'exercice de

la piofessïôn avec la culture des champs : c'est ainsi

qrrè le. houilleurs de Liège, comme les batteurs de

Dinant, de Namur et de Bottvignes, chômaient en

aoirt pour pouvoir se consacrer entièrement aux tra-
vaux de la moisson (z). De plus,jusqu'à la fln du
XII" siècle, la majorité des échanges se fit en nature
et Ia plupart des redevances se payèrent de même;

le qg-1p,çraire était rare, et les princes eux-mêmes,
quand ils faisaient urte acquisition de quelque im-
portance, étaient obligés, comme Théoduin en roTt

( r ) La cour allocliale est ainsi nommée, non Parce que ceux qui la composent

sont des propriétaires d'alleux, mais parce qu'ils sorrt des tenants d'aIleux,

On s'y est longtemps trompé. Cf. ci-dessus, P. r57, note 3-

(z) Pour les houilleurs de Liêge, voir les nombreux contrats pour cession

de houillères, par lesquels les preneurs s'engagent à travailler d'une manière

ininterrompue « se che n'est Par forche d'eawe ou de sangneur, faute de

lumière ou mois d'août. »
Pour les batteurs, v. Bormans et Schoolmeesters, t. II, p. 8r, et surtout

Bormans, Cartttlaire cle Dinant, t. III, p. 33, où, en 1184, les batteurs de

Dinant s'excusent auprès de ceux de Namur et de Bouvignes de déroger à

l'ancien usage qui consiste à chômer en août, alléguant leur misère.

(
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ou Otbert en rog5, de mettre au pilon les trésors de
leurs églises pour réunir I'or et l'argent nécessaires(r).
Encore en r r36, on n'avait pas franchi complètement
ce stade primitif de la vie économique : l'opulent
Chapitre de Saint-Lambert ne disposait pas de la
somme assez modeste de onze marcs pour payer les
réparations faites à une de ses maisons (z). Et en
r r74, Raoul de Zâhringen ne put se procurer une
somme de rooo marcs pour l'expédition lombarde
qu'en mettant en gage des terres d'église (3).

Cette situation se modifia peu à peu$_._rnçsure que
la vill_g- s'agrandissait, la vie urbaine refoulait de
plus--en plus la vie agricole en dehors de l'enceinte.
Le défrichement de la forêt de Glain, dans les der-
nières années du XII" siècle, marque une étape
importante dans ce passage d'un régime à l'autre :

elle aurait été respectée, à coup strr, si la population
de Liège en avait eu besoin pour engraisser ses trou-
peaux de porcs comme aulrefois. D'autre part, grâce
à l'extension du trafic, I'argent se multipliait : dès la
second" moitié du XII" siècle, il devient de règle
que les cens doivent se payer en argent seulement,
et non plus en nature. Et, comme conséquence
naturelle de l'augmentation du numéraire, nous
voyons diminuer son pouvoir acquisitif. Les prix
montent : une maison située au Marché, et qui en
r r36 payait un cens annuel de rente sous, en payait
un de quarante-cinq en nz5 ($.

( r ) Gilles d'Orval, III, 3 et r4, pp. 8o et gr. Ainsi encoret en ro84, l'abbé de

Saint-Hubert, v.la Chronique tle Saitzt.Hubert, c. 491 p, t2r.
(z) Summa harum expensarum fuerunt Xl marche, quas cum a nobis, ut

justum est, repeteret et eas in promptu non haberemus. Bormans et School-
meesters. t. I. n. 63.

(3) Bormans et Schootreesters, t. I, pp. 93 et ro4.
(4) Bormans et Schoolmeesters, t. I, pp. 63 et z16.
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Pendant le XIV" siècle, le renchérissement ne cesse

de s'accentuer : le muid d'épeautre, gui, au commen-
cement du XIII" siècle, se vendait bon an mal an
cinq sous (r), en valait vingt-quatre en r336 (z). Déjà
en 1334,le chapitre de Saint-Paul se plaignait de cet

état de choses : tout, dit-il, devient plus cher, et les

ouvriers, de même que les patrons, recourent à tous
les moyens pour faire augmenter leurs salaires (3).

Ces plaintes sont formulées dix.ans après, en termes
identiques, par Adolphe de La Marck et par le Cha-
pitre de Saint-Lambert (4), puis encore, après dix
autres années, par le chapitre de Saint-Denis (5).

Les doléances relatives au renchérissement sont
devenues de st1'le, comme on voit, et les notaires ont
un formulaire spécial pour les traduire. A défaut
d'autres preuves, nous avons là un sérieux indice du
développement économique de la Cité.

Il ne faut donc pas s'étonner que Liège ait possédé,

d'assez bonne heure, une classe de capitalistes, c'est-

à-dire d'hommes disposant d'une richesse nouvelle,
plus souple et plus maniable que la terre. Des le XI"
siècle, les marchands de Liège pouvaient se consti-
tuer les banquiers des grands propriétaires et leur

(r) V. les Annales de Renier de Saint-Jacques, passim.
(z) Cuvelier. Yal Benoit,p.4zz.
(3) Crescente assidue caristiâ cujusvis ad hoc oportune materie necnon

operariis ae magistris salaria sibi querentibus oPerarum diurnarum augeri'
Thimisrer, (hrtul,adre d,e SainrPaul,. p. r84.

(4) Crescente assidue caristiâ culusvis ad hoc oportune materie, necnon

operariis et magistris diurna salaria sibi querentibus oPerarum suarum augeri.
Bormans et Schoolmeesters, t. III, p. 6o8'

(5) Crescente continue caristiâ cuiusvis ad hoc oPortune materie, necnon

magistris operum et oPerariorum omnium malivolentiâ, machinantibus
quotidie suarum mercedem oPerarum augere. Dans BCRE,3e série, t. XIV,
P. 124.



2o4 CHAPITRE XVI.

qg!çqignt des fonds. Voici, par exemple, une ab-
baye qui veut faire une acquisition territoriale avan-
tageuse, mais qui ne parvient que péniblement à
réunir un tiers de Ia somme nécessaire; encore lui
faut-il, pour cela, recourir au procédé indiqué plus
haut et fbndre tous les objets en métal précieux que
contient son église. Ce sont les négociants de Liège
qui viennent à son aide, et ils ne sont pas embarras-
sés pour lui prêter les deux autres tiers (r).

Le prince lui-même avait recours aux riches bour-
geois de Liège dans les grandes occasions, et il les
récompensait comme ils Ie désiraient, en augmentant
la sphère de leurs privilèges et de leur autonomie.
C'est ainsi qu'ils purent rompre les derniers liens du
servage et préluder à la naissance de la commune.
Ce furent eux qui consrituèrent le patriciat de Liège
et qui gouvernèrent exclusivement la Cité pendant
les premières générations. On ne sait rien sur I'orga-
nisation de leur classe, on ignore même si elle a
formé une gilde comme dans tant d'autres villes.
Toutefois, le fait que les marchands de drap possé-
dèrent de bonne heure une table au Marché (z)sem-
ble indiquer une certaine organisation corporative.

Comme bien on pense, ce so_nt les transactions
commerciales avec l'étranger qui enrichissaient le
patriciat de Liège. Le commercè aoqu"l il se livrait
était essentiellement un commerce d'importation.
Les vins français et allemands, Ies laines anglaises,
les draps flns des grandes villes flamandàs, tels
étaient les principaux articles que Liège demandait

(r) La Chronique d,e Sai,nt-Httbert, 1. c,
(z) Menrionnêe pour 1a première fois à la date de t2t2pat Hervard dans le

Triumphus Sancti Lambertt in Stepçtes, p. r77.
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aux pays voisins. Et le débit en était assez intense
pour assurer aux viniers et aux halliers une situation
de fortune qui les plaçait à la tête de la Cité, à côté
des marchands d'argent ou changeurs.

Il est intéressant d'observer par quelles voies de
communication le trafic faisait arriver à Liège les
produits du dehors. Il se faisait à la fois par terre et
par eau. Jusque bien avant dans le XII. siècle, la
grande chaussée romaine courant de Bavay à Colo-
gne par Tongres et Maestricht était restée la princi-
pale artère du commerce entre le centre de la Gaule
et ses extrémités septentrionales (r). Mais, à partir de
cette date, la prospérité du port de Bruges déplaça
I'axe de la circulation internationale, et, de la mer
du Nord, on arriva directement à la vallée de la
Meuse. Alors la chaussée romaine fut peu à peu
abandonnée : I'herbe poussa sur ses vieilles assises,

et sous les noms de Chaussée Brunehaut et de Che-
min Vert, elle ne vécut plus que dans le domaine
de la légende. Une ligne d'un annaliste de la fln du
XII" siècle nous renseigne sur la date approximative
de ce grand événement : « En r r98, écrit Renier de
Saint-Jacques, le vin de La Rochelle arriva pour la
première fois dans notre ville " (z). Le vin de La
Rochelle, c'est, à proprement parler, celui du Poitou
et du Bordelais, dont La Rochelle était un des ports
d'exportation : des flottilles l'apportaient à Bruges,
d'où, par Gand, Bruxelles, Louvain et Saint-Trond,
il arrivait à Maestricht et à Liège. Tous les produits
anglais et une grande partie des produits français

(r) V. Jocundus, Translatdo S. Seroatii, p. gz.
(z) Et vinum de Rochellâ primum in hanc civitatem advenit. Renier de

Saint-Jacques, Annal,es ad, ann, t rg8,
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suivirent Ia même voie pendant le XIII' siècle. Ajou-
tez à cela que 4ès -le-_qgmmençement du XIV", Liège
faisait un important trafic avec le port d'Anvers, qui
devait, par la suite, se substituer de plus en plus à

Bruges dans la clientèle des régions mosanes (t).
C'est par Looz que passait le chemin qui mettait

en communication la ville de Liège avec la grande
ville de l'Escaut (z). Il y avait encore d'autres routes
de commerce : l'une de celles-ci passait par Terwa-
gne; une autre, qui passait par Sart, servait au trans-
port du vin de Moselle, qu'on buvait à Liège dès
les premières années du XIII" siècle (3).

Le traf,c par eau n'était guère moins important.
La navigation fluviale a eu au rnoyen âge une im-
portance qu'on soupçonne à peine de nos jours; le
commerce utitisait jusqu'aux plus hurnbles cours
d'eau; â plus forte raison devait-il profiter de cet
admirable canal naturel que formait la Meuse, et

qui traversait le pays dans toute sa longueur, reliant
les régions francaises et les régions thioises. I--ç vin
d'Alsace ou d'Assay, comme on disait à Liège, et en
général tous les vins de la vallée du Rhin descen-

daient ce dernier fleuve jusqu'à Cologne; de là ils
étaient convoyés dans le Wahal et du Wahal dans
la Meuse; ils remontaient ensuite celle-ci et étaient
débarqués au port du quai de la Goffe. En amont
de Liège, la Meuse se prêtait surtout au trafic local;
la barque marchande, traînée par des chevaux, cir-

(r) Acte du z5 novembre r369 (en flamand) par lequel le Conseil de la Cité

certifie que depuis plus de 4o ans les marchands d'Anvers sont en possession

de venir vendre à Liège du poisson et autres marchandises (BCREr 5e série,

t. III (r893), p.453.
(z) V. la Lettre d,es oiniers ( r 332) dans Bormans, Ordonnances, t, I, p. zzz.

(3) Cuvelier, Yal, Benoît, p.34,
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culait tous les jours de Liège à Huy et de Huy à

Liège (r). Cependant le fleuve était utilisé aussi pour
le commerce avec la France.

Nous avons déjà fait allusion au commerce d'ar-
gent exercé par les changeurs : on peut s'en faire une
idée par le nombre de ceux-ci (z). Ils étaient anciens
à Liège; déià en rz5o, nous voyons siéger au tribu-
nal des échevins un patricien appelé Gérard del
Change, et les membres de la famille de ce nom ont
joué un rôle considérable dans l'histoire de la Cité.
Depuis longtemps, les.changeurs étaient organisés en
frairie obligatoire; ils avaient à leur tête deux maî-
tres élus annuellement, comme dans les métiers (3).

Étant donnée l'extraordinaire multiplicité des mon-
naies aü moyen âge, le change était par lui-même
une occupation assez importante pour justifier I'exis-
lence d'une profession spéciale; toutefoii, il n'épuisait
pas l'activité des membres de la frairie. Ceux-ci
étaient à proprement parler des banquiers et ils se

livraient à toutes les opérations que suppose le com-
merce de I'argent. Ils recevaient des dépôts, non
seulement en numéraire, mais aussi en objets d'art
et autres, comme si à la banque s'était ajouté un
mont-de-piété. Les changeurs de Liége ont d'ailleurs
eu des relations internationales : nous voyons le
duc de Brabant (+) et le pape lui-même (5) déposer

(r) Bruxelles aussi, au XVe siècle, va acheter des vins à I'Ecluse et à

Damme, tandis que d'autres vins (français) venaient par Mézières et par

Namur. Desmarez, p, 3r8.
(z) V. ci-dessus, t. I, p. 16z.

(31 V. I'acte de r338 à l'APPendice.
(4) Cartulaire des ducs de Brabant, B., fol. r r7 v., aux Archives du royaume

à Bruxelles.
(5) Chronicon Regium Coloniensa, p, z8g,
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chez eux des sommes importantes, et c'est à l'un
d'eux, Wéry de 'Waroux, qu'un collecteur aposto-

'lique confie une partie de sa recette (r). u Liège, dit
un historien, était le centre de la circulation moné-
taire entre I'Allemagne et le Saint-Siège » (z) et un
contemporain nous apprend que du seul diocèse de

Liège on envoie tous les ans 3o,ooo florins à la cour
romaine, tandis que toute l'Allemagne ne lui en
fournit pas dix mille (3).

Cette importance financière de la ville de Liège
ne tarda pas à attirer l'attention des Lombards, qui
visaient au monopole du commerce de I'argent, et de

bonne heure ils affluèrent dans la Cité. Ils y appor-
tèrent des pratiques usuraires qui les rendirent odieux
à la population et qui attirèrent sur eux les anathèmes
de l'Église. Tandis que les échevins les toléraient ou
les protégeaient même, y trouvant leur profit (4), les

évêques ne les ménageaient pas. Déià les Statuts
synodaux de Liège les avaient frappés (5) et en r3oz,

(r) Kirsch, Dte ptipstlichen Kol,l,ektoriett. in Deutschl,and, uaelvend, d,es

XIII ïahrhunderts, p.294 (où il faut lire Waerouz au lieu de Waeronz).
(z) Aus dieser Uebersicht ergibt sich dass der Schwerpunkt des Geldver-

kehrs zwischen den Kollektoren in Deutschland und der Kurie io Lüttich
und in Brabant lag. Kirsch, o. c., p. LXIII'

(3) Ubi hodie in toto regno Alamanniae seu Galliae requiritur collector
nisi in Leodio, et nusquam alibi, nam de dictâ diocesi singulis annis Portantur
ad curiam ultra 3o milia florenorum auri bene6cialis et camerae, Prout
magistri civitatis et nobiles de patriâ in praesentiâ omnium praelatorum com-

putaverunt, de toto re8no Alemaniae non Portantur decem milia' Positio pro
justificatiare pacis (XIVe siècle) dansForschungen zur d,eutschettGeschichte,
t. XXI (r88t), p. zg4.

(4) Hocsem, p. 338.
(5) V. les Statuts synodaux de rz88 dans Bormans, Ordonnances, t. l,

p. rr5, §XXXIL II faut y uoter surtout le no 6 : Praecipimus etiam consti-

tutionem domini Gregorii papae X felicis recordationis contra usurartos ali-
enigenas editam observari. V. aussi la Modération des statuts (tz9t), o. c.'
p. o3. a
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I'évêque Adolphe de Waldeck, zélateur de la justice
comme I'appelle un chroniqueur, avait fait briser les
portes de leurs maisons et les avait chassés de la
ville (r). Les changeurs liégeois étaient restés seuls
maîtres du marché monétaire, et les actes par les-
quels la Cité, en r3r5 (z), et l'échevinage, en r338 (3),
règlent l'exercice de leur profession ne prononcent
pas même le nom des Lombards (4).

Cependant ceux-ci ne tardèrent pas à revenir, car,
en 1325, Adolphe de La Marck se plaint de la conni-
vence des Liégeois avec eux(5). D'ailleurs, les noms de
Spinelli, de Damiciani, de Bucelli, de Nicolai et de
Bonaguida, dépositaires liégeois des collecteurs de la

(r ) HicAdolphus Lombardos usurarios, quos scabini Leodienses lucri gratiâ
confovebant, armarus non clypeo vel galeâ, sed mitrâ et baculo pastorali,
fractis domorum suarum foribus, a civitate penitus extirpavit. Hocsem,
p. 338. Ce passage a été mal compris des historiens liégeois, qui, tous, ont
raconté que l'évêque lui-même allait, mitre en tête, briser les portes des
maisons des Lombards. Hocsem, qui écrit aussi mal que possible, a été fort
malencontreusement inspiré en voulant « laire du style » et son langage
figuré a été pris au pied de la lettre par tous ceux qui I'ont lu. - D'après une
légende dont Warnant se fait l'écho, p. 249, les Lombards, pour se venger
d'Adolphe de Waldeck, I'auraient empoisonné. Thibaut de Bar n'imita pas
le zèle d'Adolphe de Waldeck; il laissa les Lombards exercer lranquillement
leur industrie dans les autres villes de la principauté. De ce chef et pour
d'autres raisons, il encourut la suspense de la part du pape Clément V, et
devint irrégulier pour avoir continué de célébrer I'office divin. Le ry îêvrier

^3o6, il fut relevé de cette suspense par un acte de Clément V dont on trouve
l'analyse dans Regestt"um Cl,ementis papae V, anno I, no 293, p. 52, et
dans Kaltenbrtnner, Ahtenstl.4che zur Geschichte d,es d,eutschen Reiches
untet d,en Kôni,gen Rudol,f I und, Al,brecht I (Vienne, 1889), t. I, p. 569,
no 659.

(z) Dans BIAL, t. III (1857), p. 327.
(3) V. cet acte aux Appendices.
(4) En r3r4, par lapaix de Hansinelle, art. 7, les Hutois promettent « que

nous ne tiendrons d'ors en avant, en la ville de Huy ne en. la franchise, lom-
bards, cawersins, juiff ne gens estranger prestant à uzure. » Bormans,
Ordonnances, t. I, p. r5r.

(5) Jean d'Outremeuse, t. VI, p, 635.

t4
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Chambre apostolique en r36o et û75, nous révèlent
I'existence dans la Cité d'une véritable colonie trans-
alpine fixée à Liège et vouée au commerce de I'ar-
gent. Il faut y comprendre encore ce Corin Royez
d'Asti en Piémont, avec lequel Jean d'Outremeuse
se trouva en relations d'affaires (r), et un Médicis
dont la maison de banque opérait dans la Cité en
r4o6 (z). Les Lombards avaient leur chapelle à eux
dans l'église Saint-André au Marché, et leur maison
commune dans la rue Féronstrée, près de I'hospice
Saint-Jean Baptiste (3). Vers la fin du XIV" siècle,
ils jouissaient d'une popularité qui contraste avec les
rigueurs dont ils furent I'objet un siècle auparavant :

en 1394, la Cité leur conférait Ie droit de bourgeoisie
et le libre exercice de leur métier avec I'exemption
des tailles, des corvées et du service militaire (4).

Ces renseignements sur le commerce de I'argent,
encore que partiels et fragmentaires, autorisent

(r) Jean d'Outremeuse, t. V, p. 16z. Ce chroniqueur dit danssa Gesle d,e

Liège, t. I, p. 5gS, qu'il doit beaucoup cle ses sources historiques aux [-om-
bards avec lesquels il était lié :

Amisteit de Lombards avait ilh à son temps,
Car a eaus est compains li ors et 1i argens.
Par cette amisteit ot copie overtement

De mainte vraie histoire.
(z) Henaux, BIAL, t. III (r857), p, 327, note: « Dans un catalogue d'auto-

graphes, dont la vente a eu lieu à Paris en 1854, se trouvait un document
ainsi rubriqué : Une lette de prêt de G. de Médicis à rembourser à Bruges
ou à Liège à la maison Médicis, annêe 14o6. La maison de banque de Liège
des Médicis est probablement l'une des seize maisons de banque que ces

riches financiers eurent, à un moment donné, dans diverses contrêes de
l'Europe ».

13) Gobert, t. II, pp. 263 et 264.
(4) Civitas concedit feneratoribus immunitatem a corv/atis, talliis et servitio

belli, item jus civitatis et liberae negotiationis. Bartollet, Consilium juris,
analyse d'un acte auiourd'hui perdu.

L'abbaye de Saint-Laurent, vers r4oo, a neuf coupes et rz cuillers en gage
chez les Lombards, AEEB, t. XX, p.426.
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cependant la conclusion que Liège était une ville de
banquiers (r).

En comparaisott de I'importance du trafic d'im-
portation, combien le commerce d'exportation appa-
raît modeste! Sans doute, les Liégeois font quelque
figure sur les marchés de l'étranger : on les rencontre
au X. siècle à Londres (z), au Xl" à Cologne et à

Coblence, mais on y rencontre aussi les marchands
de Huy et de Dinant, et ces bonnes villes ne tardenl
pas à dépasser la métropole. T'andis que Dinant
pénètre dans la Ligue Hanséatique et Huy dans la
Hanse c1e Londres, la Cité reste isolée. Pourquoi ?

Parce qu'aucune de ses industries n'était parvenue à

prendre uhe supériorité qui aurait fait rechercher ses

produits à l'étranger. Dans toutes les branches du
travail, elle ne s'élevait pas au-dessus d'une honnête
moyenne. Au début du moyen-âge, il est vrai, elle
avait brillé dans un art qui était bien national, puis-
qu'il y a lieu de supposer qu'il était pratiqué dans la
vallée de la Meuse dès l'époque romaine (3). Je veux
parler de I'industrie des métaux, principalement-des
ouvrages en cuivre battu ou en fer forgé. Liège
semble avoir été au X" siècle le foyer le plus actif de

cette industrie, qui a fourni plus d'un chef-d'æuvre
aux grandes églises bâties par Notger ainsi que par
son ami Folcuin de Lobbes et par son successeur

Baldéric.
Les forgerons ou, comme on disait à Liège, les

fèvres eurent de bonne heure dans la Cité une situa-
tion privilégiée en rapport avec leur imPortance :

(r) C'est l'heureuse coniecture de M. Pirenne, t. II, p. 32.

(z) Hôhlbaum, Eansisches Arkundenbr'tch,t. I, p. t.
(3) Pirenne, t. I, p. 167.
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lorsque les métiers se constituèrent, Ie leur obtint le
premier rang (r). On voyait les fèvres et les balteurs
de Liège, unis à ceux des autres villes mosanes, cir-
culer sur les chemins du commerce, exposer en vente
leurs chaudrons et leurs cuivres battus sur les mar-
chés de Cologne, de Coblence, de Londres, deT'royes
sans doute, aller jusqu'à Goslar pour acheter le cui-
vre des mines du Harz.

Toutefois, l'hégémonie du marteau, s'il est permis
d'employer cette expression, leur fut disputée des le
XI[" siècle par Huy, qui produisit le grand artisre
Renier, et enlevée par Dinant, qui resta définitive-
ment en possession presque exclusive des marchés
étrangers. La supériorité de cette ville dans l,art de
Ia batterie a trouvé son expression dans un fait lin-
guistique curieux : Dinant a échangé son nom avec
ses produits, puisque ses habitants s'appelèrent les
coppères, c'est-à-dire les " çuriyres » et que les cui-
vres prirent le nom de dinanderie. Toutefois, Liège
ne céda à Dinant la primauté de Ia batterie que pour
se dédommager dans une autre branche de l,art
métallurgique, I'annurerie, qui devait prendre un si
grand essor dans les temps modernes. Nous trouvons
dans la Cité des fourbisseurs dlépée dès Ie XIII" siè-
cle (z), et les épées, dagues et couteaux fabriqués par

(r) Fisen, II, p. 353 sufffo,, ct Chapeaville, t. III, p. 5rz, disent que c,est
le métier le plus nombreux de la Cité; ils oublient celui des houilleurs, qui,
il est vrai, est surtout pratiqué par les gens de la banlieue. Lambert de vlier-
det, Clericus rle pennd, oi,aens (Liège 16z8), p. 37, éctit: « Regia rribus est,
quotannis habet regem eumque a senatoribus auctoritatis non parvae ». Et le
métier lui-même se vante de son nombre : « pourtant que nostre dit mestier
est grand et despair par la Cité. dit-il en r4.'8 (Chartes et priaitéges des bons
métiers d,e Liège, t. l, p. z9).

(z) Renel « li forberes d'espée », mentionné en rz8z. Cuvelier, yal Benott,
p. 156.
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les armuriers liégeois du moyen-âge jouissaient d'une
bonne réputation (r).

L'industrie que la Cité pouvait revendiquer
comme nationale à plus de titres encore que celle
des métaux, c'est la houillerie (21. L'origine de I'ex-
ploitation du charbon de terre est ancienne : il paraît
tien qu'il a été connu depuis une haute antiquité.
Mais èe sont les Liégeois qui ont le mérite, sinon de

l'avoir les premiers employé comme combustible,

(r) Gobert, t. I, p. 56.
(z) L'industie de la houillerie de Liège attend son historien. Celui'ci trou-

vera les sources de cette histoire :

lo Dans les règlements en matière de houillerie' tels que celui de r3r8
publié dans Jean de Stavelot, P.2271eldans Henaux, La Eotr,il'lerta, p' r18,

àtdans i'Usaige et nl,aniement d,el mestier d,e chierbonnadge,qui est de r377,

ainsi que dans la paix de w-aroux de 1355 et dans la paix de Saint'Jacques

de 1487, qui a codifié les usages houillers'
20 Dans les archives du bon métier des houilleurs, dont une partie est

publiée dans les Chartres et prfuil,èges des bons métiers de Liège, t' l,
pp. t+3 i5o, et dont l'autre est conservée aus Archives de l'Etat à Liège'
- -3o 

Dans Louvrex. t, II, chap, xXV, Contenant un imPortant recueil d'actes

relatifs à la houillerie., notamment des records de la cour des voir-iurés de

charbonnage, des règlements de houillères, etc.

4n Dans une multitude de conlrats de tollt genre passês en matière de houil-

lerie et qu,on tr.o.ve dans les cartulaires de Saint-Lambert et de Val-Benoît,

dans l,Inventaire des Archives de val.Saint-Lambert et dans le cartulaire

(manuscrit) de Saint-I-aurenr, ce dernier à la bibliothèque du Grand séminaire

de Liège.
5" Dans les manuscrits de 1a Bibliothèque royale de Belgique, cotés r9.393,

zr.z86 et zr.33o-36 et dans BIAL, t. XXIII (r893), pp. zo5-tt5'
En fait de travaux modernes. outre le livre resté longtemps classique de

Morand, L'art d,'eæploiter l,es mines d,e charbon cl,e terre, Paris, 968-ry77,

qui valut à son auteur le titre de bourgeois honoraire de Liège, il faut citer :

F. Henaux. La houil,lerie au pays d'e Liège, ze édition, r86r (Bons rensei-

goements mêlés à quantitê de fables et d'erreurs);
R. Malherbe, Historique de l;enpl,oitation d'e la houil,le d,atzs le pays d'e

Li,ège (Mëmoires d,e l,a Société d'émulation dc Liège, noluvelle série, t' 2,

186z). La partie historique est sans valeur;

S(chuermans), L'areine d,e la Cité,l,es fontaùæs dtt Marché et d'u Palais

à Liège (B/At, t. XV, r88o);

Th. Gobert, articte houillères dans Zes Rues d,e Liège,t. II, pp' 6o-72'
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du moins d'en avoir fait I'objet d'une exploitation
méthodique. « L'art d'exploiter la houille est d'ori_
gine liégeoise ,, dit avec iaison un écrivain (r).
. L'h-istoriographie locale a noté soigneusem'ent la

date de l'événement qui devait être le foint de départ
de I'industrie houillère dans Ia principauré. « En
fannée r r95, écrit le chroniqueui Reniàr de Saint_
Jacques, on trouva en plusieurs endroits de la Hes-
baye une terre noire.excellente pour faire le feu , (z).
u Cette terre noire, dit-il plus loin, était semblable'au
charbon; les fèvres et les forgerons en faisaient grand
u.sage et les pauvres aussi , (3).A prendre les eipres_
sions du chroniqueur dans leur iens Ie plus obvie,
fusage de Ia houille était encore inconnu iorsqu'à la
fin du XI[" siècle les Liégeois imaginèrent d^e s,en
servir comme de combustible 

"t prèl.rdèrent à l,ex_
ploitation des houillères (4). Comme bien I'on pense,
la.légende s'empara bientôt d'un événement qui avaii
laissé une trace si profonde dans les imagjnations
populaires. Des agents surnaturels furent censésavoir
révélé I'existence du précieux dépôt à un pauvre
forgeron de Liège (5) ; plus tard, oir voulur savoir le

(r) Malherbe, o. c., p. 268.
(3). 

!oc. auno terra nigra ad focum faciendurn optima per Hasbaniam in
rnultis locis est i,venra. Renier de Saint_Jacques, Ainales,'a, r rq5. Je ne sais
par suite de quel malentendu un grand no.-b." d,érudits rempiacent la date0",;]*rr" celle de r.r98, par exemple Schuemans d,ans 81AL,t. XV, p. r r4.(r, r erra nlgra carbonum simillima, que fabris et fabrilibus et pauperibus
ad ignem faciendum est utilissima. Renier, l. c.

.. 
(+).Il est remarquable que, dans la charte de r r54 par laquelle le comte

Henri l'Aveugle promet de ne rien revendiquer des richesses souterraines du
domaine de Brogne, il n,énumère pas la houille : euod si in illis vel sub illis
quid-inventum fuerit, ut est marla, minaria, scallia, àrgeutum et aurum! omnemetallum vestis (?) et omne fixum er mobile, nlchit ln his clamo. Dans
Galliot, Eistoare d.e l,a oille et proaitzce tle Namtu,, t. V, p. 336.

(5) Gilles d'Orvat, III, 73, p. r r5.
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nom de cet homme, et, conformément à I'esprit du

temps, on l'appela Hullos et on le fit entrer dans

I'histoire (r).
I-'industrie houillère était en pleine prospérité à

Liège au XIII" siècle (z). Les premières fosses furent
creùsées en Publémont dans les propriétés de I'abbaye

de Saint-Laurent (3). On extrayait le charbon de

terre à Ans en e78, à Fragnée et à Vottem en t3t5,
à Berleur en r333, à Montegnée en û72' A la fin du

XIV" siècle, I'industrie houillère de la Cité occupait

de 16oo à zooo ouvriers (+). D. Liège, les ouvrages

de houillerie se répandirent sur le reste du continent,

empruntant à l'idôme wallon du pays la plus grande

pu.ti. du vocabulaire spécial de cette industrie (5)'

Le régime des houillères au moyen âge étant fort
p"o .on.to, il ne déplaira pas au lecteur de trouver

ici quelques renseignements sommaires sur leur

exptoitatün au XIIIe et au XIV" siècle. En général,

le proprétaire d'un terrain l'était aussi du sous-sol

dans là droit tiégeois; en vendant ou en affermant

le premier, il s'en réservait d'ordinaire les produits

(r) Jean d'Outremeuse, t. IV, p' 54r' Sur la légende' je renvoie à Paul

rscÉor"n, Qtmttcl a t'on d'écou'aeri la hotr'il'le att palls de Liège' dans B§AEi'
t. XII (rgoo), pP' zr-3o.

trl ÀrÉ".i rà'crand, De propri.ctatibus elementorttm, c' z' êcrir: Quales

,o.t'.".bo.", qui inveniuntur iuxta civitatem Leodiensem in magnâ quan-

titate. Cilé p", H"rrrr". La houi.ll'erte a'u pa'ys cle Liè1te'

(3) V. Ie iartulaire manuscrit de l,abbaye de Saint-Laurenr, à la bibliothèque

du Grand Séminaire de Liège'
(4) Jean de Stavelot, P. zgz.

iSj ,l "o-."ncer 
par-le mot de houille, qui apparaît pour la première fois

dans des actes du Chapitre de Saint-Lambert en tz78 et en r299 (Bormans et

Schoolmeesters, t. tt, pp.3o3 et 569) et de Val-Benoît en rg8t (Cuvelier'

Yal Benoit, p.z,+i. Eoiillerte se trouve déià dans un acte de Val-Saint'Lam-

bertder3r6.C,estMorandquil,afaitentrerdanslevocabulairedelalangue
française.
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miniers(]). Le plus souvent,il accensait I'exploitation
à des sociétés dont il restait lui-même un des'compar_
sonniers. ces sociétés étaient composées <1e capitaristes,
parmi lesquels on rencontre les noms des principaux
lignages de la Ciré (z); le nombre de leurs -"rnb.",varie dans les vieux actes de trois ou quatre à quinze
ou seize; elles pouvaient d,ailleurs sous_accenser. Le
contrat d'accense stipulait la redevance qui devait se
q?y"I au propriéraire, er qu'on appelait le terrage.
C'était un panier sur douze ou quatorze, parf;is
même un panier sur cinq ou six, ielon le'pius ou
moins de difficultés que pouvait rencontrer l-,exploi_
tation.

- Le propriétaire avait le crroit d'entretenir aux frais
des exploitant. ul contrôleur, eu,on appelait le
trayeur. I,es exploitants s'engageaiànt à ne-pas nuire
aux eaux du propriétaire, à « ouvrer le Ioing comme
Ie pres et le près comme le loing ,, à exploii", a,rn"
manière inintemompue, sauf lei empêch.r.r.rt. -u_jeuls tels qu'inondation (3), manque de lumière,
ordre du prince ou vacances d,aoûrtl4).

!! V. nar exemple, Bormans et Schoolneesters, t. lI, p. 414 (acte derz88), et p. 569 (acte de rzgg).

. (z) Tels sont Thierry de Saint_servais (r z7g), le hallier Jean Gilman (r344),
le chanoine de saint-paur Fastré Baré ç3a61,'le maieur de Liège Henri deleCtaussée (1448), le chevalier Baudotiin'je f'tématte (1343), le chevalierHumblet de Bernalmont et Jean de Landris (r34o), Radoux Surlet et songendre Evrard d,lle (r35r), etc.

(3) Les inondations devaient être fréquentes; chapeavile en cite de r5r5 etde r58z (t. I II, pp. 254 et 5r). une chroniquÉ ioé,li" au rêgne de Jean deHorne en cite une de r5o3.
(4) En fait de documents imprimés, on possède des contrats de 1277. d,ër3r5, de r34o et de r363 Jans Bormans et Schoolmeesters, t. II, p. zg4, t. III,

Tl;:1, "_,"?r,,... 
IY-. p. 37g. On en trouve d,autres dans Cuvelier, yâi Betzoit',o"1.: o: rJ5o, de 1357 et de 1359, pp. 442, 4gr et 4g3.Voir aussi les décisions

scab.inales d,ansle paweil,har auæ Art'iàhs', afl. i3r, qJ, zr3, zr4,233 avecles notes des éditeurs.
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Les houillères de cette époque, on s'en doute bietr,

n'avaient ni les proportions ni l'outillage d'auiour-
d'hui : au surplus, comme les veines affleuraient
souvent, les procédés d'extraction étaient moins com-
pliqués que de nos iours. Il y avait des houillères
qu'on exploitait à ciel ouvert : seulement, elles

élaient bientôt remplies par les eaux, et alors il
fallait les abandonner. C'était en quelque sorte I'en-
fance de I'art. Lorsque l'extraction du combustible
avait eu lieu, on « restoppait " la fosse et tout était

dit (r). D'autres fois, on ne prenait pas même cette

précaution, et c'est ainsi que la campagne liégeoise

était semée de bures abandonnées qui, s'ouvrant à
fleur de terre sans garde-fou, constituaient de grands

dangers (z). De bonne heure, toutefois, on procéda

par puits et par galeries de niveau creusées dans le

flanc des collines. En général, dans ces premiers
temps de I'exploitation, les fosses ne descenclaient

pas fort bas : d'en haut, on pouvait entendre les cris
des ouvriers travaillant dans le fond.

Cependant, pâr la suite, I'exploitation prit des

proportions plus considérables : des puits d'aérage

permirent de prolonger les galeries sous le sol; I'en-
ireprise réclama dès lors un plus grand nombre de

bras; nous voyons 8o hommes périr dans la cata-

strophe de r5r5 (3) et 98 dans celle de r5ot (+).

C'était toujours l'invasiou des eaux qui causait ces

(r) Schoonbroodt, Va1-Saint-Lambert, no 43o (acte de r316)'

(z) Chronique inédite du règne de Jean de Horne à l'an r5oo' (un enfanl

tombe « in d.esertam et antiquam fossam »). En r568' les Liégeois ,ettent les

Orangistes «in fossas carbcnarias». Chapeaville, t' III, p.447' En t436,

Lambert Dathin est ietê dans une fosse à charbon. Jean de Stavelot' p' 323'

(3; Chapeaville, t. {ll, P. :54.
(4) Chronique inédite du règne de Jean de Horne'
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malheurs. Pour Ia conjurer, on creusa de bonne
heure des " areines » ou canaux souterrains qui
drainaient les eaux rencontrées daus les houillères, et
qui les conduisaient dans la Meuse ou dans quelque
ruisseau voisin, Quelques-unes de ces areines s'éten-
daient sur un parcours de quinze kilomètres (r): il y
en avait quatre appelées les areines franches, qui
alimentaient la fontaine de la Cité (z). Pour ce motif,
et à causede la complexité des relations entre I'industrie
houillère et la propriété foncière, la Cité se préoccupa
de bonne heure de réglementer l'extraction du char-
bon de terre, et elle la plaça sous le contrôle de Ia
cour des voir-jurés de charbonnage, que nous trou-
vons déjà en fonctions à la date de r3r5 (3).

celte cour se composait primitivement de quatre
membres, choisis parmi les mineurs de profession;
ils avaient la juridiction en matière de mines, ils
étaient souvent appelés en qualité d'experts et, dans
ce cas, ils rendaient des records (4). Leurs attribu-
tions étaient multiples et leurs fonctions souvent très
délicates, surlout lorsqu'il s'agissait du régime des
areines dont les eaux venaient alimenter les fontaines
publiques.

[,es Liégeois étaient très fiers de leur houille : elle
était meilleure, disaient-ils, que celle de la Grande

(r) l,vlalherbe, p. z916.

(z) Henaux, La hou,illerie all pa,gls de [,iège, p 46; Schuermans. P. r rg.

(3) Bormans et Schoolmeesters, t. III, pp. r53-r56. I{enaux, La h,ouillerie,
pp. r rB et suivantes, publie des Statuts et orclonttances ëmis par les uoir-iurés
d,e ch,arbonnages, sous la date de t3r8, sans paraîre savoir qu'ils se trouvent
dans Jean de Stavelot, p. zz7. Comme les voir-iurés y disent être en ofâce
depuis 36 ans, cela ferait remonler leur institution au moins à rz8z.

(4) Paix de Saint-Jacques en r487. art. rg, En voir plusieurs dans Louvrex,
t. II, pp. zo5, zt6, z2o-229.
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Bretagne et de la Russie et que celle du Hainaut;
elle brirlait mieux, elle donnait moins de fumée et
par suite était plus salubre (r). Au surplus, malgré
I'importance prise par les houillères dès le XIII"
siècle, elles ne desservaient que les besoins locaux,
et le charbon de Liège ne franchissait pas, ce semble,
les limites de la principauté.

Il faut noter encore la culture de la vigne, qui
occupait un assez bon nombre de bras à Liège.
I-'existence d'un métier de vignerons est, à elle
seule, la preuve de la çrrospérité dont jouissait alors
cette culture. Tous les côteaux de la rive gauche de
la Meuse, qui regardent vers le sud-est, étaient cou-
verts de vignobles, dont les derniers existent encore
au sud de Liège. Le vin liégeois ne valait pas celui
de Huy et n'était guère bu que par les citains, mais
il y en avait beaucoup, et Ies Brabalrçons qui venaient
en l2r3 pour piller la ville s'en promettaient d'abon-
dantes rasades. Toutefois, le patriotisme des Liégeois
n'allait pas jusqu'à leur faire préférer leur petit crû
local aux bons vins étrangers : le vin du pays était
taxé de vin faible au regard des crûs étrangers, qui
étaient deslforts »ins, et il était défendu cle mêler les
uns aux autres « afin que celui fort vin ne puist estre

" ernperieis (z) et les bones gens ne soient enge-
, nieis ,, (3).

L'industrie urbaine par excellence, la draperie, ne
manquait pas plus à Liège qu'en auclrne autre ville,

( r ) Carbo multo melior et sanior eo qui vel in Scotiâ vel Angliâ aut
Hanroniâ subcineritiis exciditur : tantum etiam non reddit fumi aut fuliginis.
Lambert de Vlierden, o. c., p. 2l^

(2) Gâté.
(3) Trompés V. la Lettre de r4zq dans Jean de Stavelot, p, zrg.
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mais elle n'y parvint jamais à l'éclat dont elle brilla
dans les grands centres manufacturiers de la Flandre
et du Brabant. Elle s'ÿ cléveloppa d'ailleurs Bsqgz
lald"r-pjlisgu'au XI" siècle c'est encore sur le marché
de ÿis! qg-e-!@ leurs emplenes

{q.§.epü-P;ffi@ilma
lajn du XII., et c'est parmi les tisseiands et les pel-
letiers de Liège que Lambert le Bègue recruta ses
principaux adhérents. Elle devait sa prospérité aux
ouvriers flamands, qui avaient apporté à Liège les
procédés perfectionnés du tissage (z). Liège se con-
tenta de produire pour ses citains et pour la campa-
gne environnante; son drap ne s'exportait guère, et
on ne le trouve mentionné qu'une seule fois à I'étran-
ger (3). Au.. surplus, la laine de Hesbaye, que les
tisserands liégeois enrployaient d'ordinaire, était
réputée la plus mauvaise du pays (+) et cete infério-
rité de la matière première explique en bonne partie
la faible diffusion de la draperie liégeoise. Je dis en
partie, car les tisserands de Liège travaillaient aussi
les lsines f,nes d'Angleterre, dont les halliers faisaient
un grand commerce, mais Huy, à Ia fin du rnoyen
âge, et Verviers, dans les temps modernes, devaient
refouler dans I'ombre l'industrie drapière de la Cité.

Par contie, Ia tannerie était florissante et réputée,

(r) Rupert, Chronicott Satzcti Laurentti, c. 26, p. z7t,
(:) V. ci-dessus, t. I, p, r74. ll y a donc lieu de rectifier l,asserrion de

M, Bormans, Draltiers, p.34, d'après laquelle.ils ne seraient venus qu'au
XIVe siècle. D'ailleurs, dès r249, la draperie existait à Huy, à Saint-Trond,
à Tirlemont, à Léau et à Maestricht.

(3) En r3r8, une femme de Strasbourg légua par tesrament à une autre
(( unum parlnum panni Lutiche ». Wiegand, Strassburger Urhetdcnbuch,
t. III, p. 268, no 882.

(4) Bormans, Drapiers, p. 14, note r.
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comme dans toutes les villes riveraines de la grande
forêt d'Ardenne, d'où elle tirait ses écorces à tan.
On sait par le rapport des écrivains français, dit
un savant historien, que la tannerie liégeoise était
réputée la meilleure de I'Europe, et qu'elle avait une
méthode spéciale, dite ri la jusée, qu'on désignait à

l'étranger sous le nom de u facon de Liège » (r). Et
le même érudit nous apprend que les produits de la
tannerie liégeoise étaient recherchés par dessus tous
les autres jusque dans les foires de Novgorod (z).

La pelleterie n'était pas moins ancienne au pays
de Liège, sans doute aussi pour la raison qui explique
I'antiquité de la tannerie(3). Les pelletiers ou, comme
on disait, les scohiers formaient un groupe important
dont les subdivisions seules attestent à quel point
l'usage des fourrures était répandu au moyen âge.

On distinguait parmi eux les vairain-scohiers, les

grisain-scohiers et les agnelin-scohiers, selou qu'ils
travaillaient le vair, le petit-gris ou la peau
d'agneau.

Nous aurons énuméré les plus importantes indus-
tries de la Cité quand nous aurons dit un mot de la
brasserie liégeoise. On pourra juger de sa prospérité
par ce fait qu'en tzgT il y avait à Liège trente-six
brasseries (4), tandis qu'aujourd'hui, pour une Popu-
lation qui a quintuplé, elle n'en compte plus que
vingt-sept (5). Nul n'en croira sur parole Jean d'Ou-

(r) Bormans, Tanneurs,P. r7o.
(z) Le même, o. c., P, rz7. Sur les tanneurs de Namurrv. Goetstouwers,

Les rnétiers tl,e Namur sous l,'ancien régime, p ro.
(3) Les pelletiers de Huy sont dêià mentionnés sous I'année 1224 P^î

Atbêric de Troisfontaine, p. 8r5.
(4) V. l'article de M. I'abbé Simenon dans Leodtu,m, r9o8, p' 89.

(5) Gobert, t I, p. rgz.
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tremeuse quand il nous monrre la ville de Liège déjà
peuplée de brasseurs au temps de saint Lambert (r),
mais il faut bien lui accorder, puisqu'il s'en porte
garant, que la ,, noire cervoise » qui se fabriquait
Outre-Meuse, à Amercæur, était une boisson aussi
forte qu'agréable (z). Cependant, ce ne sont pas les
brasseurs, mais les boulangers de Lièg" qui sont
glorifiés dans le dicton fameux par lequel la ville
résumait ses tilres industriels, en disant qu'elle avait
" du fer plus dur que Ie fer, du feu plus chaud que
le feu, et du pain meilleur que le pain " 13).

Vers la fin du XIII" siècle, tout le monde du tra-
vail liégeois apparaît groupé en corporations de
métier (4t. Formés peu à peu et finalement arrêtés,

(r) Jean d'Outremeuse. t. II, p.625, v. rorr5 et ror3r.
(z) Le même, t. III, p. 4r5 (r'.2r.343), et t. IV, pp. r5o et z3o. Au

XVIIIe siècle, Saumerl, suivi par Thomassiu, soutient que la bière de Liège
est connue dans tous les pays du monde, et les Liégeois en étaient engoués
au point de la préférer << au meilleur bourgogne et au plus pétillant cham-
pâgne ». Gobert, t. I, p, rgr.

(3) Cité par Guichardin, o. c., p.4g5; Lambert de Vlier.den, Cleriaæ d.e
pennd aiaens, p, zt.

(4) Les archives des métiers de Liège ayant été confisquées et détruites après
la bataille d'Othée en r4o8, nous ne possédons que très peu de documents
antérieurs au XVe siêcle.Toutefois, cenx du aÿe publiés dans ies Chartes ct
Priuitèges d,es bons mëtiers de Liège (Liège r73o, z vol. in-fol.) etceuxde la
même date conservés, en petit nombre, aux Archives de l,Etat à Liège, ont
consigné, souvent en le disant d'une manière formelle, l,état de choses anté_
rieures à la date de r4o8, en sorte qu'ils peuvent être utilisés, bien qu,avec
discrêtion, pour le tableau des métiers avant le XVe siècle. C'est ce que i,ai
fait, me bornant à en prévenir le lecteur une fois pour toutes.

Sur les métiers de Liège, outre le traité de Lambert de Vlierden intitulé :

Clericus et soctus aenerabilis curtae Leod,iettsis d.e penna rsiaens (Liège,
r r.628), qu'on iit touiours avec utilitê, nous possédons trois monographiei :
Bormans, Le bon métier des tanneurs de Liège, (BSLLW, t. V). Le même,
Le bonmétier des d,rapiers de Liège, (Ibid. t. IX); J. Halkin, Lebonmétier
d,es odgnerons de la Cité de Liège, (lbid. t. XXXVI, r895) et uu travail d,en-
semble de M, E. Poncelet, Les bons ?nétiers d,e ta Cité de Liège 1BIAL,
t. XXVIII, rfug), fait surtout au point de vue archéologique. On consultera
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pour des raisons politiques (r), au chiffre de trente-
deux, ces groupes professionnels étaient nés, comme
ailleurs, sous I'empire de la force des choses. Dans
toute société chrétienne, à moins qu'une législation
meurtrière ne leur ferme l'accès de la vie, elles ne
cesseront de jaillir spontanément du sol. C'est assez

dire que Ie moyen.âge, qui a ignoré f intervention
de l'État centralisateur, a été 1'â8e d'or des corpora-
tions. Un courant d'une singulière puissance entraî-
nait tous les hommes vers le groupement organique
par professions.

Une ville n'était pas un simple ramassis d'indivi-
dualités réunies dans la même enceinte, c'était la
fédération d'rtn certain nombre de groupes humains
dont I'action combinée produisait I'harmonie. Tout
le monde s'associait. Chacun se mettait avec ses

semblables, avec ceux qui exerçaient le même mé-
tier, ou qui remplissaient la même fonction, ou qui
avaient le même intérêt. Dès qu'il naissait une nou-
velle catégorie de travailleurs, elle produisait aussitôt
une frairie. Il ne faut pas se flgurer que ces groupes

se formassent seulement parmi les hommes voués
aux travaux manuels : ce serait mal comprendre la
portée et la fécondité de I'esprit d'association. Au
moyen-âge, I'association est partout : dans la féoda-

aussi avec fruit J . Demarteau dans Conférences cl,e la Société d,'art et d,'histodre

d,u diocèse cte Liège,2e série, 1889, pp. rfu-tg{; le même, La démocratie
liégeoise de 1354à r4r9, pp. zz-33; et Gobert, aît, Métiers (t II, pp' 424-

439) et passim.
De plus, nous possêdons auiourd'hui deux excelients pendams à l'histoire

des mêtiers de Liège; ce sont : Des Marez, L'organisation du traaail à
Bru aelles au XY" siè cle ( Y ém cour. de l' Acad,' rog. de Belg ique, coll. in-8,

t.65 (r9o3) et Goetstolrwers, Les métiers d,e Namur sotts l,'ancien régime,

Louvain, rgo8,
(r) V ci-dessus, p. r85.

\

I
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lité, à preuve ses nombreuses cours de pairs de tout
rang; dans l'Église, témoin ses conciles ruraux, pro-
vinciaux et oecuméniques; dans le commerce, qui
lui doit ses hanses et ses gildes; dans le monde de
la science enfin, où nous voyons naître et s'épanouir
les universités. Si I'esprit d'association nous frappe
surtout par sa diffusion dans les milieux ouvriers,
cela tient exclusivement à ce que les ouvriers, par
leur nombre, constituent l'élément prépondérant de

Ia vie communale.
A Liège, le mouvement corporatif est donc ancien

et puissant. Si la disparition des archives locales
nous laisse ignorer totalement I'influence qu'il aura
exercée dans le domaine du commerce, en revanche,
nous voyons qlle dès le commellcement du Xll' siè-

cle il a entraîné le clergé paroissial. Le collège des

Trente Prêtres, formé des curés des vingt-quatre
paroisses urbaines et des six paroisses extra muros,
ouvre la longue liste des groupements professionnels
que nous présente l'histoire de la Cité (r). Les cor-
porations ouvrières se sont développées plus tard.
i'une après I'autre, au gré des circonstances propices'
Leur oidre d'ancienneté n'est pas facile à établir, dt

nous ne sommes pas tenus de les en croire sur
parole, quand elles déclarent, comme font les por-
teurs, euê « deis alle inchoation des con1ft'airies et
» rnestiët's ordineis en laditte Cîté ledit mestier fut
entre aultres ung et des premters ordineis » (z), ou

(r) V. sur le collège des Trente Prêtres mes Recherches sttr l,'origine des

paroisses de Liège, dans B§ÂEL, t. XVI (rgo7). PIus tard, ce collège comPre-

nait 3z membres; v. un aite de février r44o dans le Paweilhar Henrici, f. 362,

à la bibliothèque communale de Liêge.
(z) Chartes et pri»ilèges d,es botts mëtiers, t. I, p' r85.
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encore, comme les tanneurs, que ,< ledit mestier est

un des plus anciens dot»é et armé de statuts et priui-
lèges (r).

Ce sont là des expressions de style, en quelque
sorte, et les corporations qui les ernploient occupent
respectivement, dans la liste officielle des métiers de

Liège, le dixième et le vingt-neuvième rang. L'ordre
traditionnel de cette liste doit-il donc être considéré
comme un indice de celui dans lequel elles se sont

suivi chronologiquement? Cela est loin d'être cer-
tain (z). Il est admissible, sans doute, que le métier
des fèvres, qui figure le premier sur la liste, soit le
plus ancien par la date (3), et l'on peut accorder
encore que celui des orfèvres, qui est le trente-
deuxième, n'occupe ce rang extrême que parce qu'il
s'est détaché de celui des fèvres à une époque où
tous les autres étaient constitués. Mais, d'autre part,
il est impossible de croire que des industries qui
exigent l'emploi en commun de certaines usines ou
de certaines machines, comme la tannerie, la drape-
rie, la brasserie, n'aient pas eu une frairie avant celles

qui supposent une activité purement individuelle et

indépendante de toute collaboration des confrères.
Si I'on cherche à se rendre compte de la nature

du principe qui a poussé les hommes du moyen-âge

(r) Méme ouvrage! t. II, P. 257.

(z) M. Bormans (Tanneurs, page 53, note r) croit que cet ordre ne date

que du rétablissement des mêtiers sous Jean de Walenrode en r4r8, et il
ujout" , « Ce fut sans doute le sort qui détermina le rang, car l'ancienneté et

I'importance n'y sont nullement prises en considération »'
(3) Fabrorum collegio, quod dignitate numeroque ceterorum princeps est'

Fisen, II, p. 353 supra. - Collegii fabrorum. quod numerosissimâ plebe

constat. Chapeaville, t. III, p. 5rz.
Regia tribus est, quotannis habet regem eumque e senatoribus auctoritatis

non parvae. Lambert de Vlierden, Clericus d,e pennû, utxens, P,37. 
r,
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à toutes les formes de Ia vie corporative, on recon_
naîtra que c'est celui de la fraternité chrétienne.
Cela est vrai surtout des corporations ouvrières. Se
rapprocher, se sentir les coudes, meltre en commun
les joies et les peines, porter les farcleaux Ies uns des
autres, comme le dit des porteurs, avec un gracieux
à-propos, un écrivain du XVII" siècle (r), tél esr le
bu1 poursuivi universellement. C'est le pur esprit de
l'Evangile qui a trouvé son expression dans cà, ,yn_
dicats. de petites gens où tout redit aux associés qu ils
sont des frères et des égaux. On peut croire qu. pl,r.
d'un a été une confrérie pieuse avant de devenirïne
institution économique, car I'idée religieuse est la
plus ancienne de toutes les forces sociales, et les
liens qu'elle noue sont les plus étroits.

Donc, obéissant à une irrésistible attraction, tout
le monde fait partie d'une frairie : nul ne veut rester
isolé. Mais on le fait librement, spontanément, par
intelligence de ses devoirs et de ses intérêts, pu, ,,rit"
de.cette large sympathie de l'homme pour ihorn."
qui est le fruit de Ia civilisation chrétienne. Nul n,est
contraint à s'affilier : c'est plus tard seulement qu,il
faudra faire partie d'une corporation pour avoir le
droit d'en exercer le métier (z), et alors encore
I'obligation ne fera que consacrer un état de choses

(r) Lambert de Vlierden o. c.
(z) L'obligation apparaît po.r la première fois en 1343, dansla Letu.e d,e

saint-Jacques, exigeant que tous les habitants rre ra banlieue pratiquant trn
mêtier déterminé fassent partie de la frairie de ce métier a Liag". iv. nor-
mans, Ord,onnatrce§, t. I, p, r+g).Un siècle après, les .o*u.*r. veulent
forcer le curé de sainte-Madeleine sur Merchoui, qui avait procédé à quer-
ques réparations urgentes sur le toit de son église, à « acquérir le métier »,
(.1. de Stavelot, p. 5zl),D,ailleurs, la grande et la petite irte. qu" l,on doit
pa)'er pour acquérir la possession complète ou incomplète clu méiier, existent
déjà en r4go. (Chartes et prtoilèges. t. l, p. il,
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universel. La corporation ne devint obligatoire qu'à
dater du jour où tout le moncle se trouva en faire
partie.

Le bien de tous les confrères, tel est le but de la
corporation. Et par bien de tous, il ne faut pas
entendre ici les intérêts de la collectivité considérée
in abstraclo, car ils pouvaient fort bien être en con-
tradiction avec ceux de ses membres pris individuel-
lement. Ce que le moyen-âge entend par le bien de
tous, c'est le bien de chacun. Si I'existence du plus
humble confrère devait être, pour des raisons quel-
conques, empêchée de se dérouler en dignité et en
joie, si la corporation ne devait pas constituer pour
lui une puissante garantie contre les iniquités de la
concurrence meurtrière, le but ne serait pas atteint
et le métier se considérerait comme sans raison
d'être. Plus encore que la commune elle-même, iI
yeùl que le pauure puisse yiyre deleq le riche (r). Plus
d'une fois, cette sollicitude toujours en éveil pour les
intérêts des plus petits trouve une expression tou-
chante dans les statuts. Qu'il soit permis de citer
seulement cette disposition du métier des fèvres, aux
termes de laquelle les banquets de frairie sont établis
« à cette fin que les pauures et menus compagnons

" dudil métier soient à celuy jour resjouis aussy bien
>» Çu€ les riches, coTnme raison le veult, (z).

Pour réaliser le noble idéal de la corporation,
pour que tous ses membres puissent faire vie humaine
et manger en paix les fruits de leur travail avec leur

(r) « Que li petis soy puissent chevir et governeir deleis li grans et l'unc
deleis l'autre ». Règlement des tanneurs en 1438 dans Bormans, Tanneurs,
p. 67. C'est aussi la formule namuroise I r'. Goetstou$'ers, p. gg.

(z) Poncelet, Les bons n'téticrs d,e h Até de Liège, BIAL, r, XXVIII,
p. 83.

7
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famille, il faut que personne ne s'élève au détriment
des autres, et qu'une parfaite égalité règne sur tous.
Le régime du métier sera donc rigoureusement pro-
tectionniste, comme on dit aujourd'hui. La prolec-
tion s'étend à la fois sur le producteur et sur le
consommateur : si le premier doit être protégé contre
les maux de la concurrence, le second doit l'être,
lui, contre les abus de la production. C'est dans la
combinaison harmonique de ces deux intérêts sociaux
que tient toute la législation ouvrière du mo,r,en-f,gs.
N'en envisager qu'un seul, ce serait ne rien com-
prendre à l'esprit de justice et de probité qui inspire
toutes ses dispositions.

Voici comment est réalisé ce double programme.
Dans,chaque métier, on s'attache à ce que toutes

les conditions dans lesquelles produiront les con-
frères soient parfaitement les mêmes. Aucun atelier
ne peut être plus grand que l'autre; chacun aura le
même nombre d'ouvriers, strictement Iimité; chacun
produira Ia même quantité de marchandises, chacun
la produira de valeur égale, et en se conformant aux
mêmes procédés, Que nul ne s'avise d'acquérir les
matières premières à des prix plus avantageux que
ses confrères : le premier venu de ceux-ci peut réc:la-
mer sa part dans l'achat que vous faites. Impossible
de se procurer un gain illicite en altérant Ia qualité
du produit : des inspecteurs choisis par le métier
veillent à l'observation des règles édictées par lui
pour la fabrication, et des amendes frappent les
contrevenants (r).

( r ) Les inspecteurs se rencont rent déjà chez les batteurs de Dinanl en r 255,
Bormans et Schoolmeesters, t, [I, pp, 8r-8r.
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Les conditions de la vente sont, elles aussi, iden-
tiques 

-pour tous : nul ne peut vendre en-dessous dtt
prix fixé par le métier. On ne peut vendre que chez

ioi dans ia bourique, ou à son étal, dans la haile du
métier, si celui-ci en a une (r).Alahalle, il n'est pas

permis de recourir à la réclame, de détourner I'ache-
teur du voisin pour l'attirer de son côté. Le métier
possède+-i1 une usine ou un atelier commun, comme,
par exemple, les tanneurs, qui ont leur rnoulin à
écorces, ou les drapiers, qui ont leurs rames pour
élendre Ie drap, chaque confrère a soll tour de s'en

servir, et cela dans une mesLtre déterminée. Le métier
prend Ia responsabilité de ses produits et garantit leur
bonne qualité. Les drapiers apposent le sceau de la
corporation aux pièces de drap après qu'elles ont été

minutieusement .contrôlées. Torrte marchandise qui
ne répond point aux exigences est rigoureusement
écartée et il est défendr-r de la mettre en vente. Il y
va de I'honneur n«rn moins que de l'intérêt de la
corporation; les acheteurs n'ont point à se défier ni
à faire un contrôle : le métier I'a fait d'avance pour
eux de la manière la plus consciencieuse. Et ce n'est

pas seulement la valeur professionnelle des mem-
bres. c'est aussi leur valeur morale qu'il s'agit de

garantir. Le bon métier ne tolère pas la plus légère

atteinte à sa ,, bonne fatne r, et malheur à celui des

confrères qui viendrait à y porter atteinte ! C'est

cette sollicitude scrupuleuse pour la respectabilité du
corps qui a dicté tant de dispositions pouvant paraî-
tre draconiennes auiourd'hui : il faut que le confrère
soit irréprochable dans sa vie, bien plus, il doit être

(r) C'était le cas pour les drapiers (rzo8), les tanneurs (r33r), les pelletiers
(rzg4), les bouchers et les vignerons.

I
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d'une naissarrce légitime, non seulenrcnt lui, mais
encore sa f'emme, et cela va si loin que, chez les
tanneurs par exemple, le confrère qui épouse une
femme de naissance illégitime « perd le métier " (r).

C'est que le métier n'est pas une simple association
d'intérêts identiques, mais une fraternité composée
d'hommes ayant le sentiment de leur dignité dè tra-
vailleurs. L'esprit évangélique circule comme un
parfum subtil à travers ces groupes et y répand
Ie charme de vivre. Il veut que les confrères s'en-
tr'aident, qu'ils observent enire eux les lois d'unc
mutuelle charitéi parfois même celle.ci est rendue
obligatoire. Chez 1es porreurs, « Çlui escondiroit (z)
à l'autre à lever son faz, sept sous paieroit ou banis
seroit un an ,, (3). Mais, en règle, de pareilles dispo-
sitions sont exceptionnelles, parce qu;elles sont inu-
tiles. I-a fraternité n'est pas ult vain mot dans la
corporation. Les confrèrei demeurent généralernent
groupés dans la même rue, sur le même quai; d'ate-
Iier à atelier, on s'interpelle en camarades, on se fré-
quente de maison à maisorr, on se marie entre soi :

" le plus grant partie d'entre nous sumes proismes
amis et conjoins li unk al altre », écrivent en r4zr les
tanneurs (4). Les groupes professionnels tendent à
devenir de véritables tribus constituées par le triple
lien du sang, du voisinage er cle la profession. Il ÿ a
même un réel danger dans cette fusion trop intimeâes
confrères en un seul groupe familial : le jour où la

(r) V. dans les L',(r,./,,s ct prilil,..ges tlcs bons tnëticts, t, II, p. zz5, un
règl(ment disant q,'zl pst ttsë rl'oatiqLtitë r"itlsi, et cf. Bormans, T,orrneurs,
P.r4+.

(z) Refuserait.
(3) Bormans, Ortlotnturces, r. I, p. r65.
(4) Bormans, Ta,nneut"s, p. 63 et la nore.
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corporation scra deveuue i'équivalent d'utt lignage,

elle exclura avec un soin ialoux cluiconque l1'appar-
tient pas à son sang, ou du moins elle mettra tous
les obitacles possibles à I'exercice du métier par des

intrus ( r ).
Les ceuvres charitables prospèrent à l'intérieur des

corporatiolts, sous les auspices de la religion. Chaque
méiier a les siennes. Les porteurs ont une caisse de

secours pour leurs vieillards (z), les tisserancls en

ont une pour assister leurs membres dans le besoin

et pour leur rendre les derniers honneurs après leur
môrt (3). Cette solidarité de tous les confrères s'af-

firme à l'église : le métier y vient en corps, dans sa

chapelle ou tout au moins devant son autel à lui,
célébrer la fête de son saint patron; il s'y retrouve
pour les événements heureux ou malheureux qui
scandent la vie de ses membres : tous assistent au

mariage et aux funérailles des confrères (4), et c'est

l'un d'eux qui conduit à I'offrande la veuve du
défunt 15).

Examinons maintenant, pour mieux comprendre
la corporation, les éléments qui la constituent. C'est

I'atelier patronal qu'on peut considérer comme la

rrolécule de ce corps : il est pour le métier ce que

celui-ci est pour la commune : une miniature qui en

reproduit làs traits essentiels. C'est un petit monde

(r) A Bruxeltes, les bouchers sont Parvenus en r416 à empêcher que nul

ne pratique Ie métier qui ne soit « de sang de boucher », et rnalgré l'oppo-

sitiàn que la ville fit pendant plus d'un demi-siècle à ce privilège exorbitant,

ils en obtinrent la confirmation en r5tg. (Des Marez, PP, 87-91)'

(z) L, cle Vlierden, o. c.

(3) Poncelet, p. r3z.

i+i C'"., une prescription obligatoire chez les tanneurs' \" Chartes et pri-
oil,èges, t. I, p. 28, et t. ll, P, zzz,

(5) Poncelet, P. toz.
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ouvrier formé au maximum cle quatre ou cinq per_
sonnes : le patron, deux ou trois compagnons et un
apprenti. Rien ne distingue ni ne sépare le patron de
ses ouvriers. Il travaille et il peine Cu--e eux, avec
eux, dans I'intimité de I'atelier; comme eux, d'ailleurs,
il a comm-encé par être ouvrier, de même que por*i
eux plus d'un est destiné à devenir patron r.rn lour.Dans ce milieu vraimenr familial, i'app.enti ântre
généralement vers l'âge de douze ans. Le contrat
d'apprentissage est dressé avec le plus grand soin et
d'une manière solennelle, devani les âutorités du
métier, parfois même devant celles de Ia commune;
il garantit avec une égale sollicitude les droits du
patron et ceux de I'enfant qui lui est confié. Le
patron devient le père et l,apprenti le fils; celui_ci
ne paie rien, pas même Ia pension, et le patron doit
se consacrer à son éducation professionnelle : pour
qu'elle ne soit pas négligée si les soins du maitie se
partageaient, il est défendu d'avoir plus d,un apprenti
dans l'atelier (r). En revanche, les-années d,appren_
tissage sont assez pr.rlongées pour que, dans làs der_
nrers temps, Ia collaboration de I'apprenti dédom_
mage le patron des sacrifices fàits pori lui.

l,'apprentissage terminé, on devènait, selon le cas,
patron. ou compagnon, c'est_à_dire ouvrier (z). Sou_
vent,_l'on ne quittait pas I'atelier où I'on avait appris
le métier, er tel y était entré enfant qui y restait ioute

(r) Charre des fèvres dans Cltartes et t)riuil,èges,t. I, p. :.
(zr « Dês son enrrée dans la .o.po.uiion, llpprenti doit choisir entre larraîtrise er le compagnonnage. _ -- _ On le uài-t, dans le dernier stade dela vie corporative, les deux chemins qt,i 

",ourrent 
dei,ant l,apprenli sont

neltement tracés. Sa siruariorr économique décide de son sort. Sùivant qu,ile"t riche ou pâr'rer il pénè're dans lienceinte réservée des maîtres ou il
reste dans les rangs serrés du prolétariat urbain >r. Des Marez, p. 59.
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sa vie. L'ouvrier célibataire, souvent, était même
reçu dans le ménage du patron, et vivait à son pain
et à son pof, selon la pittoresque exPression fran-

çaise.
On devenait patron ou maître quand on pouvait

ouvrir un atelier pour son compte et se charger de

faire vivre des ouvriers. Libre dans I'origine, la qua-

lité de maître fut, par la suite, du moins dans cer-

tains métiers, subordonnée à des conditions onéreuses,

notamment à la confection d'un chef-d'ceuvre (r).
Le patron restait cl'ailleurs, on vient de le voir, au

niveau de ses ouvriers; on a calculé qu'il pouvait
gagner une journée double de la leur (z), et cela ne

semble pas exagéré si I'on tient compte de sa mise

de fonds et de sa resPonsabilité.
Maîtres et ouvriers travaillaient ferme et Pourtant

sans excès nuisible. Le repos du dimanche, qui com-
mençait dès le samedi après-midi (3), scandait I'acti-
vité au rythrne bienfaisant de son retour périodique
et permettait, pendant la semaine, une certaine inten-
sité de labeur. La journée ouvrière était longue :

chez les fèvres, ouverte et fermée par le son de la
cloche de Saint-Nicolas au Trest, elle commençait

(r) Le chef-d'ceuvre n'est pas requis dans tous les métiers. On ne le trouve

pas chez les tanneurs. (Bormaus, Tantuurs, p. r3:). Il ne semble Pas elrcore

àxister chez les fèvres eL t421, car un règlement de cette date pour les

(( claweteurs » dit simplement : « Àucun apprenti ne Peut être maître s'il n'a

parfait ses six ans >r. (.()hartes et prixil,èges, t' I, p. z). Je le vois apparaître

pour la prerrière fois chez les orfèvres en 1544 (o' c', t, II' p' 35r).

A Bruxelles. le chef-d'ceuvre s'introduisit vers le milieu du XVe siècle; il
devint général au XVIe' (Des Marez, p' 95)'

(z) Van der Kindere, Le siècle d,es Arteuel'de, p' gr,
(3) I-e repos du samedi (après-midi) est déià dans le privilège donné aux

batreurs de Dinant par HeIri de Gueldre en rz55 (Bormans et Schoolmees-

ters, t. II, p.8r). tsormans, Tanneursrp. rz9'

t
I
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et elle Iinissait avec le jour, c'est-à-dire qu'en été elle
avait seize heures et en hiver huit, Ies temps dcs
récréations et des repos défalqués (r). Cependant les
métiers les plus pénibles avaient un maxirnum
d'heures de travail lbrt inférieur : chez les houiller-rrs,
il ne dépassait pas six heures (z). De toute rnanière,
il était défendu de fàire travailler avant ou arprès

I'heure fixée (3).
En ce qui concerne le salaire, la déserte, comme

on disait à Liège, il était réglé cie commun accorcl
elltre palrons et ouvriers, en toute justice et équité,
et sans soulever ces innombrables conflits qui, de
nos jours, groupent les uns et les autres en deux
camps opposés. La parfaite éducation technique de
I'ouvrier le mettait au courant des conditions exactes
de la production et ne permettait ni qu'il élevât des

prétentions exagérées, ni qu'on pût le réduire à la
portion congrue. D'autre part, grâce à l'absence de
concurrence, les clauses du contrat de travail étaient
débattues et acceptées avec une parfaite liberté de
part et d'autre : par suite, le salaire, fruit d'une
entente à I'amiable entre les contractants, ne descen-
dait pas au niveau où le refoule de nos jours la /oi
d'airain; il restait à la hauteur des exigences d'une
vie humaine.

Qu'on payât à la pièce, comme chez les drapiers (4),

(r) V.lesrèglements des fèvres endate de r4r8et de r4zt dans Churtcs
el priuî|.èges tles bons mëtiers, t. I, pp. 3 et :8. De même à Bruxelles (Des
Marez, p. z4z) et à Namur (Goetstou\,!'ers. p. log).

(z) En Allemagne, les mineurs lravaillaient ordinairement l.ruit heures par
jour; ils avaient, en quittant 1'ouvrage, un établissement de bains à leur dis-
posirion. Janssen, L'Àllemagne depuis l,a fin du moyen-âge,trad. Paris,
t. I, p. 34o.

(3) Règlement des fèvres en r4r8, dars Chartes et prixtlëges, t. I, p. 3.
(4) Bormans, Drapiers,p. tgr.



r,A vlE ÉcoNolilqur. 235

ou à la journée, comlre chez les fèvres, l'ouvrier
recevait Ie juste fruit de sa slreur, et, s'il chômait
l'après-midi des vigiles, c'était parmi sa jotrnée
entière prendant (r). Les seules coutestations relatives
au salaire que connaisse I'histoire de Liège unt surgi
précisément dans celui des métiers qui, par son
organisation, se rapprochait le plus des formes de la
grande industrie moderne, c'est-à-dire celui des
drapiers (z). En 1325, en û52 et plus tard encore,
Ies foulons se plaignirent d'être lésés. Des commis-
sions arbitrales, à chaque reprise, apaisèrent le conflit
en fixant le taux du salaire pour une durée détermi-
née (3). Il est à peine nécessaire de dire que le patron
qui ne payait pas ses ouvriers élait traité avec une
grande sévérité : si, trois jours après en avoir été
sommé, il ne s'acquittait pas, on lui " forcomman-
dait " le métier, c'est-à-dire qu'on défendait à tous
les membres de la corporation de travailler pour lui.
Se décidait-il enfin à faire droit, on lui rendait l'usage
du métier, mais il devait payer une nouvelle « rate »,

comme s'il I'acquérait pour la première fois (+). Il
était rigoureusement interdit d'engager un ouvrier
pour un prix ir-rférieur à celui que le métier avait
fixé (5). Par contre, il était défendu également aux
ouvriers de se coaliser entre eux pour obtenir urre

\r) Chartes et prbtl,èges, t. I, acte de r,1:r.
(z) Même conslatation à Namur (Goetstouwers, p. r15) et à Bruxelles

(Des Marez. p. z5r).
(3) Du moins les commissions arbitrales de r4z3 et de 1435 la fixèrent

pour une durée de douze ans. et ie ne crois pas me tromper en admettaut
qtr'ils firent de même en r3z5 et en r352. V. Bormans, Drapiers, p. zo7.

(4) Bormans, Drapiers,p. rz6.
(5) A Bruxelles, on voit même punir des compaguons parce qu'ils ont

accepté de travailler pour un salaire inférierrr au iuste taux. (Des Marez,
p. r5o).
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alrgmentation de salaire : un pareil procédé eùt été
la violation d'un cotrtrat équitable et un manque de
parole envers le donneur d'ouvrage (r )

La corporation avait-elle un grief dont elle ne
pouvait obtenir Ie redressement par les voies ordi-
naires, elle recourait au remède dont Ia féodaliré lui
donnait I'exemple : la susçrension de service ou la
grève. C'était ce qu'olt appelait « serrer le métier ,.
Dès que les compagnons avaient reçu le mot d'ordre
de se ,, serrer » contre quelqu'un, plus aucun d'eux
ne faisait le rnoindre travail pour I'homme désigné
de la sorte à leur vindicte. Et lorsque, comme ce fut
parfois Ie cas, une décision de ce genre était prise
par I'ensemble des trente-dellx métiers, le boycottage
revêtait le caractère d'une espèce d'interdiction de
I'eau et du feu, comme on disait dans I'antiquité (z).

Nous venons de caractériser d'une manière géné-
rale le régime du travail à Liège. Il faut cependant
ajouter, pour être complet, qu'il ne s'applique pas
d'une manière identique à tous les métiers, et, de
plus, qu'il cotnporte un certain nombre de tempé-
ramenls. D'abord, il est certaines professions où Ia
production est impossible dans les conditions fami-
liales et égalilaires qui viennent d'être caractérisées.
Telles sont, notamrrenr, Ia houillerie et Ia draperie,
qui réclament des capitaux considérables et une direc-
tion centralisée. Dans ces deux métiers, le patron
confisque une bonne partie du produit du ravail et
est séparé de ses ouvriers par la distance hiérarchique.

(r) Bormans, Drapiers, o. c.. p. r39.
(z) Les plus anciens exemples de cette pratique qui soient venus à nous

sont de r4zg (contre les échevins) et de r43z (conrre le Chapirre). V. Jean de
stavelot, pp.242 et 29r, et cf. Poncelet, p, 35.
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Pour la houillerie, il est à peine nécessaire d'insister :

on a déjà vu plus haut que tous les exploitants des
fosses à charbon des environs de Liège appartiennent
au p'ratriciat. Quant à la draperie, elle exige la coopé-
ration de plusieurs classes d'artisans travaillant pour
le comple du même industriel; avant de mettre son
drap en vente, le producteur a employé tour à lour
les tisserands, les foulons, les teinturiers, les ton-
deurs. Les rnembres de ces quatre groupes, écartés
du marché pour lequel ils travaillent, doivent être
considérés, non comme des patrons, mais comme de
véritables artisans, salariés par les riches drapiers qui
vivent de leur travail (r). C'est ainsi que, rompant
les cadres de l'industrie médiévale, les métiers qui
mettent Ie capital à la base de leur production affec-
tent déjà, dans une certaine mesure, I'allure des in-
dustries d'aujourd'hui.

Ce n'est pas tout.
Si la corporation protégeait les intérêts particuliers

de chacun de ses membres, il est un intérêt général,
celui de tout le monde, qu'on ne pouvait subordon-
ner aux exigences du régime corporatif sans compro-
mettre la vie elle-même : nous voulons parler du
ravitaillement de la Cité. Pour qu'il eût lieu dans
les meilleures conditions possibles, Ia Cité l'avait
proclamé entièrement libre par la Lettre de Commun
profit de fi7o (z). Et jamais il ne fut dérogé à cette
règle.
. D'autre part, le monopole des corporations com-
portait un certain nombre de tempéraments qui

(r) Pirenne, Histoire de Belgiqtte, t. II. p. 59. Même constatation en ce

qui concerne les drapiers de Namur dans Goetstout'ers, P. 92.
(:) V. ci-dessust p. I r4.
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étaient en quelque sorte de droit. C'était, comlrre
I'indique le nom, un droit exclusif de vente et non
un droit exclusif de fabrication. Il n'est pas inutile
d'énumérer les diverses manières dont le régirne
était atténué. D'abord, tout bourgeois de Liège pou-
vait confectionner, l.)our son usage personnel, les.

produits de toute espèce de métiers, même ceux qui,
par la nature propre de Ieur fabrication, su1'r1'rrsaient

des procédés laborieux et difficiles à apprendre,
comme, par exemple, les draps et autres tissus (r).

Deuxièmemer1t, I'ouvrier étranger avait le droit de
travailler quinze jours dans la Cité sans être obligé
d' « acquérir le métier »; c'est passé ce temps seule-
ment qu'il avait l'obligation de s'y faire inscrire (z).

Troisièmement, les professions étaient libres dans
les encloîtres de Saint-Lambert, vaste pourpris ren-
fermant, avec la cathédrale et Ie Palais, le Vieux
Marché et tout I'espace jusqu'â la Meuse. A certaines
herrres, on en fermait les abords avec des portes
en fer ou avec des chaînes, et tout le petit monde
contenu dans I'immunité y vivait comme dans un
îlot étranger à la Cité qui l'enserrait de toutes parts (3).

Les travailler-rrs établis là n'avaient pas besoin
d' u acquérir le métier » ni de se soumettre aux
prescriptions souvent minutieuses de Ia corporatioll;
ils étaient en dehors d'elle, ils produisaient et ven-

(r) Voir à l'Appendice l'acte du z septembre r4rg, par lequel le Conseil de

la Cité autorise les bourgeois de la ville et de la banlieue de Liège à faire du
drap chez eux, à condition de ne pas le vendre. Cet acte, émis à peu prês
immédiaternent après le rétablissemetrt du métier, nc consacre pas une iutro-
vation mais, sâns aucun doute, remet en vigueur un droit antérieur,

(z) Bormans, Ta,ntteurs, p. r+6. De même à Bru.telles, v. Des Marez,

P. r2l.
(3) Gobert, t. I, pp. zzt,z66 et 3or; t. IV, p. 24. Le même auteur fait

remarquer t. l, p. 287, que la rue de I'Official n'a été percée qu'en r787.
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daient en toute liberté comme font les petits métiers
d'aujourd'hui.

Qua trièmement, la foire annueller._était la grande
rrodératrice des prix , en permettant la libre entrée
et la libre vente des produits étrangers. [,a concur-
rence, bienfaisante quand elle n'est pas tneurtrière,
laisait clonc scntir ses effets dans uue certaitte mesure.
Sans doute, elle fut odieuse aux groducteurs liégeois,
et pour s'en débarrasser, au moitrs en partie, ils firent
supprimer I'une des deux foires (r), mais enfin,
I'autre persista et, peudant deux semaines chaque
année, elle émancipa l'acheteur liégeois de la dépen-
dance des producteurs locaux, renouvelant ainsi à

intervalles réguliers I'atmosphère économique de la
Cité.

Il était indispensable ti'indiquer cette limitation
du régin-re avant de le caractériser. Par ses traits
principaux, il se distingue foncièrement de celui de
I'ir-rdustrie moderne qui, en proclamant la liberté
absolue, a collsacré la servitude, selon la parole
éternellement vraie de Lacordaire : « Entre le riche
et le pauvre, entre le faible et le fort, c'est la liberté
qui opprime et la loi qui affranchit ». Tous les bien-
faits dont la classe ouvrière était redevable au régime
corporatif dépendaient de la sér'érité avec laquelle
il refrénait les excès d'une liberté égoÏste et meur-
trière. Et ces bienfaits sont grands et nombreux. Il
supprimait le paupérisme, il procurait à tout tra-
vailleur un salaire en rapport avec ses besoins, il
modérait sa besogne pour lui laisser le temps de

vaquer à ses devoirs de père de famille et de chré-

T

( r ) 
'V. 

ci-dassus, p. 65 et cf. P' 58.
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tien, il sauvegardait la dignité de la femme en la
laissant à son foyer, il assignait au travail sa place
d'honneur dans la vie sociale et économique. Dans
les rapports de producteur à consommateur, iI faisait
régner la loi d'urne rigoureuse probité, et introduisait
un principe de haute moralité en protégeant les intérêts
de ce dernier avec une sollicitude égale à celle qu'il
montrait pour les intérêts de la corporation. De
même qu'on pouvait produire en sécurité, parce
qu'on était assuré de toucher le fruit de son travail,
de même on pouvait acheter en confiance, parce que
la corporation elle-même se faisait la garante de ses

produits.
Mais une pareille organisation du travail n'est

compatible qu'avec une société aux proportions
réduites et avec un marché exigu. Dès que les tran-
sactions, de locales, deviendront internationales, le
capital apparaîtra comme l'instrument indispensable
du progrès économiçlue, et la réglementation minu-
tieuse qui empêche le capital de se fbrmer ne sera

plus qu'une entrave gênante. En attendant, pour ces

milieux rnédiévaux qui font tenir une civilisation
entière dans les murs d'une ville, elle est I'expression
bienfaisante de la justice sociale elle-même. Les his-
toriens et les économistes sont unanimes à lui rendre
hommage et reconnaissent que le moyen-âge a résolu
mieux que notre temps Ie grand problème de la
répartition des richesses (r).

(r) « Sans entreprendre la tâche folle de lâire l'apologie de l'ancien régime
au détriment du nouveau, on doit, pour être iuste, constâter que nos com-
muoes du XIIIe et du XIVe siècle avaient acquis, malgré leur systême de

protection à outrance, une prospérité qu'elles n'ont jatnais retrouvée depuis,
ou que, certes, elles n'ont pas dépassée.

« Ne condamnons pas aveuglément tout ce qui ne cadre pas avec nos

,
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Pour caractériser d'un mot l'état social réalisé par

le régime qui vient d'être décrit, nous dirons que le

p.opl" cle Liège se compose, dans son immense

maprite, de petits bourgeois. Le prolétariat, q.ui

est aujourd'hui l'élément principal de la population

des grândes villes, est à peine représenté dans la Cité,

et lei houilleurs eux-mêmes, éparpillés dans la ban-

lieue, joignent la culture de leur chanrp à I'exploi-
tation de la mine. Rien n'apparaît plus rarement

dans l'histoire de Liège que le mendiant, et il fau-

drait croire, si l'on s'en tenait au témoignage des

sources, qu'il y était un phénomène inconnu' La
question sôcialè n'existait pas à Liège. La population
de cette ville a traversé tout le moyen-âge sans ren-

contrer les redoutables problèmes qui mettent aujour-

d'hui les deux classes aux prises. Jamais, dans les

luttes si nombreuses dont le récit a rempli ce livre,
la démocratie n'a poursuivi l'amélioration clu sort

des classes populairès ni la répartition plus équitable

de la richeJse- Les ouvriers liégeois, convenablement
nourris (r) et pouvant sans diffrculté entretenir uue

instincts modernes, et surtout ne perdons pas de vue qu'à côté du résultat

matêriel il y a le résultat moral' I1 ne suffit pas que la richesse augmente' il
faut encore qu'eIle soit convenablerrent distribuée' Ce problème' le XIVe

siècle l,avait Àieux résolu que le XIXe,. Van der Kindere, Le siècl,e d,es

Arteleld,e, ze édition, P. 98.
« Un point p"raît à p.ét"rrt hors de doute, c'est que' sous ce rêgime' le

ravaillerir, à quelque profession qu'il appart'int, iouissait d'une situation

incomparablem-e.rt *pé.ieut" à celle qu'it possède auiourd'hui' - - - Mais

à côté de ce bien-être matériel, sa situation morale était encore beaucoup

plus satisfaisante ». Mahaim, Étud,e sur l"association Ttrofessionnel'-l'e' 9' 5o.'

(r) D'uue pièce de r244, il résulte que l'on considérait comme lanourri-

ture ordinaiie d'un bourgeois la viande, le vin, le pain, la cervoise et le

hareng. Cuvelier, Yal, Bànott, p, ro9. Un Liégeois légue aux béguines' en

,rgr, â" quoi acheter pois, sel, ihandelle, Poivre et lin' Bormans et School-

meesters, t. II, P. 479. 
16
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famille même nombreuse, ne se considéraient pas
comme les créanciers de la société; ils n'avaient pas
de griefs économiques, er dans leurs nombrèux
conflits avec le prince ou avec les classes privilégiées,
c'est pour la conquête ou pour la défense de leurs
droits politiques exclusivement qu,ils ont pris les
armes. Cette constatation est peut-être le résultat le
plus considérable de notre étude sur les annales de
la Cité.



Après avoir examiné la constitution politique de

la Cité et nous être rendu compte de son régime

économique, il nous reste à contempler les autres

manifestations de sa vie et à nous donner le sPecta-

cle de sa civilisation.
Une description de la ville au moyen-âge servira

d'introduction à ce tableau.
Irrégulière et pittoresçlue, en partie assise dans la

vallée, en partie étagée sur les collines, Liège s'éten-

dait du sud-ouest au nord-est, sur la rive gauche de

son fleuve. Concentrée autour de la Légia, elle en

remontait le vallon jusqu'au niveau du plateau de la
Hesbaye, elle le descendait iusqu'à la rencontre du
ruisseau avec Ie fleuve, puis envahissait au nord et

au sud la vallée de celui-ci. Elle le franchissait pour
aller englober I'important quartier d'Outremeuse, et

ses murailles arrivaient iusqu'à l'Ourthe, qui, à

I'est, se rapprochait de la'Meuse pour y aller verser
ses eaux en aval de la ville. Au milieu de la vallée,
tout un réseau de canaux découpait la ville en ilots

CHAPITRE XVTi.

LA VIE REI-IGIEUSE, IUORAI-E ET INTELLECTUELLE.
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reliés entre eux par des ponts sans nombre. De
partout émergeaient les tours des églises, dont les
clochers étaient comme les points de repère clu
paysage urbain. Avec son enceinte fortifiée qui,
tour à tour, gravissait ou descendait les cottines
au gré des accidents du sol, avec Ie ruban des eaux
de Ia Meuse ramifiée à l,infini et reflétant les
tableaux de ses deux bords, Liège offrait à ceux
qui Ia regardaient d.'en haut un speitacle d,un grand
intérêt. Les Liégeois du .oy.rr_àg. appréciaiJnt la
beauté du panorama de leui villJ et àimaient à le
faire admirer aux étrangers. En r4oo, ils le mon_
trèrent du haut de Saint-Gilles au'duc Étienn. à"
Bavière, père de la reine de France, et en l4gl au
duc Albert de Saxe, lieutenant de Maximilien'â,Au_
triche aux Pays-Bas (r). Et il faut avouer que leur
enthousiasme était justifié. Encore aujourd',hui, si
nous jetons les yeux sur les vues de la ville faites au
XVI" et au XVII" siècle, elle nous laisse l,irnpression
d'une Venise sertie clans un cadre de fleurs.

cette riante cité n'était pas d'une défense facile.
La configuration qui en falsait Ie pittoresq". àiÀi_
nuait aussi Ia valeur militaire a'. ses remparts.
Coupée à divers endroits par les bras du fleuie, laligne de l'enceinte présentait des lacunes graves.
Or 

-y 
avait. pourvu par des tours fortifiées piun,e",

sur les deux rives, ou encore par des chaînÀ qu,or1
tendait d'un bord à l,aurre ôorn-" à Saint_Jean_
Évangéliste (z). L'Ile n,érait pr;;;;;'que par un bras
de la Meuse qu'on pouvait purr.i à gué en certains

--(r) 
Jean de Looz, p. to7; chronique manuscrite dtr règne de Jean deHornes.

(z) Polain, Ordonnances, ze série, t. I, p.3zz. Cf. Gobert, t. II, p. rz5,
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endroits, et par une lnuraille médiocre qui datait du
XIII" siècle. La Sauvenière, comprise dans l'enceinte
depuis la même date, était clôturée d'un mur qui,
partant de Saint-Jean, gravissait le Publémont ius-
qu'à Saint-Martin; la tour Cornière, qui subsiste

toujours sous le nom de tour Moxhon, mais dimi-
nuée d'une vingtaine de pieds, ,était de ce côté

l'ouvrage de défense le plus important (r). Dix portes
s'ouvraient dans I'enceinte, sans compter un nombre
considérable de poternes, dites postil, qui étaient à

l'usage des particuliers, mais qui compromettaient
notablement la sécurité générale.

La ville n'avait d'ailleurs pas rempli complète-
ment son vaste pourpris (z). Dans l'ancienne Cité

notgérienne, l'agglomération était très dense; elle
avait poussé les rangées épaisses de ses maisons
jusque contre la vieille enceinte devenue inutile,
dont les fossés et les chemins de ronde avaient été

convertis en aisances accensées par la ville aux par-
ticuliers riverains. L'agglomération était dense encore

dans I'lle, devenue comme une seconde Cité, et elle

débordait jusque sur le fleuve, car le Pont des Arches
et le Pont d'Ile étaient occupés par des maisons,

comme encore auiourd'hui le Ponte Vecchio de Flo-
rence. Mais sur les côteaux de l'ouest et du nord,
trop abruptes pour porter des habitations, on conti'

(r) « La grande tour tant eslevé que sa pointe surpasse en hauteur

de vingt pieds et plus les collines plus éminentes qui sont aux environs,

lesquelies de leur pârt sont bien hautes et relevées ». Philippe de Ilurges
cité par M. Gobert, t. I, p. 6o7.

121 Cf. pour Mayence la clescription d'un voyageur arabe du Xe au

xle siècle : << c,esr une très grande ville dont une partie est habitée et l'autre

mise en culture ». Hegel, Die Etûstehu.ng d,er rl'eu.tschen Sttidte,P,35' Même

situation au XIIe siècle d'après Otton de Frisingue, Gesta Frederict, l, 13'
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nuait de cultiver la vigne (r) et nombre de rues ou
d'impasses dites des Jardins attestent l'état des lieux
à cette époque (z).

Nous ne reviendrons pas sur ce que nous avons
dit de la division de la ville en six quarriers, sinon
pour marquer que cette division correspondait aux
diverses phases du développement historique de
l'agglomération. De ces six quartiers, celui d;Outre_
rneuse garda longtemps un caractère féodal; il appar_
tenait à la famille de Pré, qui a laissé ,or, ,ro- à ,u
principale rue. S'il en faut croire un chroniqueur, ce
lignage se serait même retranché dans son-qou.ii..
comme dans une forteresse de famille, en coupant
une des arches du pont et en y jetant un pont-lèvis,
ce qui lui permettait d'ouvrir ou de fermei à son gré
la communication du faubourg avec la Cité (3).

Les rues sont étroites et sombres (4) et réirécies
encore par les encorbellements, qui font que vers le
haut les toits semblent se toucher. Fréquemment
des aryôs ou arches relient les murs des dèux côtés,
les consolidant et facilitant aussi la défense, le cas
échéant. Comme dans toutes les villes septentrio_
nales, les maisons tournent vers Ia rue leurs pignons
aigus; bon nombre ont au rez-de-chaussée dei maga-
sins ou des écuries; elles sont généralement en bâis
ou à lambourdes; toutefois, au XIV" siècle, il y en a

(r) Vigne près de Saint-Servais, en rz33 (Bormans et Schoolmeesters, t. I,
p. 3q), à Hors-Château en 136r (Les mémes, t. IV, p.34g;, au_dessus des
Mineurs, au XIVo siècle (Jean d'Ourremeuse, t. V, p. 33g), Guichardin,
p, 497, a encore vu de beaux vignobles à Liège, donnant, dit_il, un vin assez
bon mais léger.

(z) Gobert, t. II, p. rrz.
(3) Jean d'Outremeuse, t. V, p. 325,
(4) La plus large était Neuvice, gui est auiourd,hui parmi les étroites.
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un assez bon nombre en pierre (r). I-a plupart sont

couvertes en chaume; aussi, quand l'incendie éclate,

il dévore une Partie de la ville.
On a commencé de paver les rues à la fin du

XIII" siècle (z) et on a coutinué cet utile travail au

XIV", mais la propreté reste toujours problématique

à cause de l'absence d'égofits, et aussi parce qu'une

partie de Ia population continue de s'adonner à la vie

àgricole, .. qüi entraîne des transports de fumier et

u"ne circulatiôn de bétail. La Légia, qui coule à ciel

ouvert au milieu de la ville sous la multitude des

ponceaux jetés devant les maisons, doit être protégée

par des prâscriptions sévères contre la négligence des

irabitanti, qui èn font le réceptacle de leurs détritus

et de leurs ordures : les échevins comminent une

amende de cent sous et l'Église l'excommunication
contre les contreve nants (3).

Pendant que les nobles se cantonnent dans Outre-
meuse et le tlergé dans ses encloîtres, autour de la

cathédrale et des collégiales, le gros de la population
se groupe par métiers, comme nous I'avons déjà dit,

obàis.ant ioit à une nécessité professionnelle, soit à

une simple attraction de sympathie' Toute cette

répartition se lit encore aujourd'hui, comme dans

.r, liur", dans le vocabulaire des vieux noms de rues'

document historique d'un prix infini pour -la con-

naissance de la vîe populaire. Le quartier du nord

(r) Souvent, on voit une maison de pierre et une << maison de fust » qui

sont'contiguês, et qui appartiennent aL même propriétaire' Ainsi en r37l'

Cuvelier, Yal, Benoît, P.57r.
(z) Hocsem, P. 3r7-; Jean d'Outremeuse, t' IV. p 86 et t' VI' pP' 3ll et

673-674,
'1:1 'V. t. Paweil,har aur articl'es, art' 98, dans Raikem et Polain' t' I'

p.',â5; 
"f. 

Gobert, dans BIAL, t. XXXV (rgo5), pp' r53-r54'
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abondait en vocables empruntés à I'industrie textile,
au point de nous «:ffrir, selon une expression ingé_
nieuse, u un véritable petit cours de géographie pio_
fessionnelle " (r). Dans toute cette ,à.t" region, on
était, comme disaient les Liégeois, en Dra[erie; si
des noms comme Drapièrue, Tindoirr.," Ët ,rrir".
ont disparu, celui de la rue des Foulons garde le
souvenir d'un groupe important d,ouvrie.. du drap.
Les tanneurs et les pêcheurs sont établis le long dàs
quais qui portent leur nom; les fèvres occripent
I'IIay (rue Lulay des F-èvres et Féronstrée); les
tourneurs, Ies brasseurs, les potiers, les chandelons
et quantité d'autres donnent aussi leur nom à des
rues; les maisons religieuses de même. Souvent,
c'est à l'enseigne de sa première maison qu,une rue
empjunte son appellation : c'est le cas pour la rue
du Pot d'Or, la rue Tête de Bceuf, la rue du Mou_
ton Blanc, la rue Salamandre, etc. D,autres noms
gardent le souvenir d'une circonstance historique ou
d'une particularité locale, comme la rue du frère
Michel. Cette richesse du vocabulaire ne se borne
pas aux rues : comme les maisons ne sont pas numé_
rotées, chacune est connue par le nom de ion ensei_
gne : Ie Faucon, le Soleil, le Croissant, Ia Rose, Ie
Paon, le Lardier, le Mouton, etc., etc. Toutes ces
appellations sont des noms véritables, c,est_à_dire
qu'elles désignent leur objet par Ie trait qui les fait
le mieux reconnaître; c'est ce qui leur donne leur
charme de poésie au regard du déplorable vocabu_
laire des rues de nos villes modernés, fabriqué dans
Ies bureaux par des pédants à l,imagination iridigente.

(r) Gobert, Les ru,es de Liège, t. I, p. 432.
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Ce qui caractérise la ville, ce sont ses nombreuses
églises. Liège, dit un chroniqueur du XI" siècle, ne
le cède, sous ce rapport, qu'à Cologne, qui ne le cède
pas même à Rome (r). Encore au XV" siècle, on
affirmait qu'il s'y disait tous les jours autant de
messes que dans la Ville éternelle. Avec sa cathédrale,
ses sept collégiales, ses deux abbatiales, ses trente
paroissiales et sa quantité de sanctuaires conventuels
disséminés dans toute la Cité, Liège offrait aux
regards le spectacle d'une ville ecclésiastique. Au
centre surgissait la cathédrale géante, dont la plus
haute tour atteignait le niveau de la montagne Sainte-
Walburge, le dépassait même de vingt pieds au dire
d'un voyageur (z). L'édifice notgérien avait été con-
sumépar lesflammes en t t85, et plusieursgénérations
s'étaient employées à le relever de ses ruines. C'êtait,
avant la catastrophe, une basilique romane à deux
absides hémisphériques; le XIII' et le XlVe siècles
Ia transformèrent en un édifice gothique qui s'éleva
sur les fondements mêmes de I'ancien, et qui ne fut
guère achevé qu'aux environs de I'an r4oo (3).Toute

(r) Anselme, p. zzo.
(z) Philippe de Hurges cité par M. Gobert, t. I, p.6o7.
(3) Nous n'avons pas d'histoire de 1a cathédrale Saint-Larnbert, le livre de

Van den Steen de Jehay sur ce sujet, publié en deux éditions, n'êtant qu'un
roman où les fictions les plus audacieuses viennent se mêler, comme dans Jean

d'Outremeuse, aux faits historiques avérés. Quelques dates, totlt au moins,
jalonnent cette histoire, Nous voÿons que l'autel oriental fut rendu au culte
dès le 7 septembre r r89 par l'archevêque de Cologne, Philippe de Heinsberg
(Gilles d'Orval, III, 43, p. rrr) mais l'édifice luimême mit du ternps à se

relever de ses ruiues; on y travaillait en r rgz (v. deux curieuses monnaies de

f intrus Lothaire de Hochstaden dans de Chestret, Nu.mismatique l,tégeoise,

Planche VII, no r33) et encore pendant toute la première moitié du XIIIe
siècle; ce que Jean d'Outremeuse raconte! t. V, pp. 277,285 et zgo, des tra-
vaux faits de lu,47 à rz5o semble reposer sur une base historique sérieuse'
Ce qui est certain, c'est que le rer mai rz5o le maître-autel fut consacré
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la nation liégeoise voulut contribuer à la beauté du
sanctuaire, et l'histoire nous a conservé les noms des
généreux donateurs qui ont fait les frais de tel portail
ou de telle verrière (r). C'est ainsi qu'on parvint enfin
à dresser dans les airs cet imposant monument qui,
avec ses deux tours occidentales, dites les tours de
sable, sa haute tour orientale et son « beau portail ,,
faisait I'admiration et l'amour des Liégeois.

C'est que Saint-Lambert était le sanctuaire par
excellence de la Cité et sa vraie église nationale. Sous
sa cuirasse de pierre battait le cæur du pays. Tous
les souvenirs patriotiques, tous les trésors de la reli-
gion étaient réunis sous ses vorftes solennelles; tout y
parlait au cæur du peuple, lui rappelait les grandes
journées de son histoire. Là, dans sa tombe auréolée
de miracles, que gardait la crypte du chceur occi-
dental, reposait le saint patron du diocèse, à I'endroit
même, disait-on, otr il avait péri. En face de lui, dans

par l'archevéque Pierre de Rouen, en présence de Guillaume de.Hollande,
roi des Romains, des archevêques de Mayence, de Trève et de Cologne,
et des évêques de Metz et de Chalons-sur-Marne (Hocsem, p. zZ6).Les tra-
vaux, toutefois, n'étaient pas achevés : encore en r253, le pape Innocent IV
accorde des indulgences aux fidèles qui conffibueront par leurs largesses à

rebâtir l'église (Bormans et Schoolmeesters, t. II, p,37 t d,ud,um ecclesdatn
ipsam ignîs confiagratione consurlptarn). Près d'ulr siècle après, et 1342,
Adolphe de La Marck affecte certains relrnus (ad matertal,is eccl,este noslre
structurarn in formà quam prooide nostri dtsposuere majores prout congruù
consu,mmandqm) ainsi que le produit de toutes les collectes faites dans le
diocêse (Bormans et Schoolmeesters, t. III, pp. 6o8, 6rz, 615, et t. IV, p, r).
Et, digne de foi en I'occurence puisqu'il parle de choses de son temps qui sont
à la connaissance de lous les contemporains, Jean d'Outremeuse, t. [V, p. 484,
dit que fêdi6ce n'est pas encore achevê au moment où il écrit: (( oncque ne
» fut parfait; encore y oevre on aujourd'hui ».

(r) V. Fisen, II, pp. z7-28. Le chanoine Gérard Biersez a donné la rosace
du portail nord, l'évêque Jeau d'Enghien celle de I'ouest, l'évêque Thibaut
de Bar celle du sud en r3ro. Bouchand de Hainaut a orné la porte qui mêne au
Palais et Guillaume d'Auvergne celles qui conduisait au portique occidental.
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le chæur oriental, se dressait l'autel majeur, dont il
partageait le patronage avec Ia Vierge, car Notre
Dame et saint Lambert était la devise et le cri de
guerre des Liégeois. Dans les deux cryptes dormaient
la plupart des pasteurs qui avaient étendu leur
houlette sur le diocèse : le Chapitre ouvrait ce Pan-
théon de la nation liégeoise aux prélats qui avaient
bien mérité de la patrie et le fermait à ceux qui
avaient encouru son ressentiment. Mais la mort
ne possédait que les souterrains de l'édifice; la vie
de la nation frémissait et vibrait dans ses nefs.
Sur l'autel de la Trinité, qui surmontait la châsse
de saint Lambert, on conservait I'étendard national
que Charlemagne, disait-on, avait donnéà la ville,
et qu'on y venait chercher en grande pompe chaque
fois que l'armée liégeoise devait combattre l'ennemi.
Alors, sous la couronne de lumière suspendue au
milieu du sanctuaire, les chanoines revêtaient l'avoué
de Hesbaye de son armure blanche et remettaient
entre ses mains I'emblème sacré, puis il partait à
cheval, suivi des milices de la Cité (r). Aux jours
de victoire ou de fête, l'édifice prenait une voix pour
traduire la joie publique, et I'on entendait retentir
sous ses voirtes les accents du Magnd ÿoJc, qui fut
depuis le X" siècle l'hymne national des Liégeois (z).
Sanctuaire des fidèles et dortoir des morrs, Saint-
Lambert offrait encore une Iarge hospitalité à la vie
civile; on y conservait les documents publics sous

(r) V. la charte de rzo8, art. r.
(z) Composé par l'évêque Etienne (9oz-g:o). Il est déjà mentionné au

XIe siècle dansle Trizrmphus sancti Remacl,i, p, 452, et au XIIIe siècle dans
le Yita Odil,taet p. 24r.M. J, Demarteau en a publié le texte dvec I'office de
saint Lambert dans BIAL, t. Xlll (1877), p, 389,

{

/
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une treille dans un des piliers de la grande nef (r);
on y conservait l'étalon des mesures de longueur
gravé dans la pierre sur le mur extérieur, près de la
porte du vieux Chapitre (z). La bancloche de la Cité
était suspendue dans I'une des tours, et, du haut
d'une autre, Ies sons mesurés de la Copareille aver-
tissaient les citains de l'heure du couvre-feu (3).

Tout un cortège d'édifices sacrés et profanes se
rangeait autour de l'auguste monument, servant de
cadre aux manifestations de la vie publique. C,était,
au nord, le Palais épiscopal, avec sa cour intérieure
oir siégeaient le tribunal féodal et celui de l'Anneau,
et qui servait de lieu de réunion à l'assemblée géné-
rale des bourgeois. Du Palais, une passerelle aérienne
couverte permettait au prince de gagner la cathé-
drale (4). Entre le Palais er la cathédrale s'étendait
le Vieux Marché, où avaient lieu les combats judi-
ciaires : l'évêque y assistait du haut de son passage
couvert (5). Au sud de la cathédrale s'élevait l,égliie
Notre-Dame-aux-Fonts, la mère des paroisses lié-
geoises : c'était un modeste sanctuaire où étincelait
le chef-d'æuvre de l'art mosan : la cuve baptismale
de Renier de Huy. Entre les deux églises siégeaient

(r) Jean d'Outremeuse, t. VI, p. 546; Régiment t[e lteinsberg, 142.1, dans
Bormans. Ord,onnances, t. I, p.556.

(z) V. l'édit de 165z dans Louvrex, t. II, p. 8r. La méme chose à Maes_
tricht (Heylerhotr, Nottce histortque sut' l,ancienne égl,ise Norre_Dame à
Mapstricht, t\z7, p. r r6) et à Francfort-sur-Mein (Maurer, t. III, p, 3z).

(3) Elleestmentionnée en t4ù7 par Jean de Stavelot, p. ro6, et déjà en
136r dans un tesrament daté du « z8 septembre à heurà de coparelÉe »,
Schoonbroodt, Inoentaire d,es chartes tle Saint-Martin, no zgo.

(4) Episcopus vadit ad ambulatorium quod vadit de suo parario ad ecclesiam
cathedralem, valde altum, ibi ponit se ante unam fenestram cum uno archi-
diacono et pluribus personis, etc, Positio pro justificatiotze pacis, p. zgz,

(5) V. la note précédentc.
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le T'ribunal de la Paix et la Cour allodiale. L'hos-
pice Saint-Mathieu à la Chaîne et les maisons claus-
trales des chanoines complétaient ce vaste ensemble,
qui formait une immunité dans laquelle le magistrat
de la Cité n'avait pas le droit de pénétrer (r).

Les sept collégiales, disséminées dans la ville,
étaient un des éléments de sa beauté, car elles offraient
tous les spécimens de la sobre et élégante architec-
ture du moyen-âge liégeois. La montagne de Publé-
mont portait trois de ces sanctuaires : Saint-Pierre,
qui avait dû céder à l'Ardenne le corps glorieux de
son patron saint Hubert, Sainte-Croix, dont la fon-
datiolr avait coürté tant de diplornatie à Notger, Saint-
Martin, qui rappelait à la fois le plus doux et le plus
tragique souvenir de I'histoire de Liège : l'institution
de la Fête-Dieu et la fatale nuit du 3 août r3rz. Dans
l'Ile, c'était Saint-Paul, qui racontait sur ses origines
une légende semblable à celle de Sainte-Marie-
Majeure de Rome, et Saint-Jean, où l'on commen-
çait à oublier le tombeau du prélat Que « Liège devait
au Christ, et à qui elle devait tout le reste ». Dans la
Cité, c'était Saint-Denis, fière de sa cloche Marie, la
plus harmonieuse de Liège, et dans I'agrandissement,
Saint-Barthélerny, dont les deux tours jumelles pro-
filaient leurs silhouettes au pied des vignobles qui
fermaient de ce côté le panorama de la ville.

Les vingt-quatre églises paroissiales de l'enceinte,
auxquelles il faut ajouter les six de la banlieue,
n'avaient pas la richesse ni les proportiolts des opru-
lents sanctuaires des chanoines. La plupart, bâties
par les chapitres des collégiales à côté de celles-ci,

(r) Sur les immunités locales de ce genre, v. Maurer, t. III, p. 37r
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étaient de modestes édifices sans caractère artislique,
et parfois de proportions singulièrement exigüës,
comme Saint-Nicolas-aux-Mouches, clor-rt le sobri-
quet indique assez le caractère minuscule. Quelques-
unes, cependant, et en particulier celles de l'agran-
dissement et de la banlieue, ayant à desservir une
population plus nombreuse, se distinguaient par leur
ampleur, comme Saint-Jean-Baptiste et surtout
Saint-Christophe, dont on peut admirer toujours la
noble simplicité depuis que des soins savants l'ont
rendue à sa beauté primitive.

Venaient ensuite les maisons religieuses. Liège
possédait quatre abbayes : deux dans l'enceinte et
deux dans la banlieue. C'était d'abord Saint-Jacques,
I'antique fondation de Baldéric II, centre studieux
et asile tranquille où se conservaient les archives de
la Cité, et Beaurepart (r). où les Prémontrés étaient
venus s'établir en r288, abandonnant le haut CorniI-
lon qui ne les protégeait plus contre les pillards
limbourgeois. Sur le Publémont, dans le voisinage de
la Cité, s'élevait la grande abbaye de Saint-Laurent,
contemporaine de Saint-Jacques et sa rivale par Ie
culte des lettres et par le nombre de ses écrivains.
Plus loin, toujours sur la même montagne, I'abbaye
des Augustins fondée er1 I I 2t par Albéron I et placée
sous I'invocation de saint Gilles dressait son église
qui, aujourd'hui encore, dornine I'horizon de Ia Cité
et le surmonte de sa croix.

Les simples couvents étaient fort nombreux. A
partir du commencement du XllI" siècle, I'Occident
fut témoin d'une efflorescence extraordinaire d'ordres

(r) Auiourd'hui l'évêché et le grand sérninaire
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religieux. Liège, pour sa part, vit arriver les Écoliers
en tz3z, les Mineurs en tz3z, les Dominicains en
rz34,les Carmes en rz4g,les Frères de Ia pénitence
en rz65,les Croisiers en rz7z, les Guillemins entre
rzSz et rzgz, les Chartreux en t357, les Alexiens
avanr la fin du Xlv" siècle (r).

En regard de cette multitude de maisons où les
hommes pouvaient se consacrer à toutes les variétés
de la vocation religieuse, quelle était la part du
sexe féminin ? Il n'avait rien, et jusqu'au XV" siècle,
il n'exista pas un seul couvent de religieuses dans la
Cité. Sans doute, le diocèse possédait quelques
abbayes de femmes, mais c'étaient des maisoirs réier-
vées à la noblesse, comme Nivelles, Andenne, Mous-
tier-sur-Sambre, Maseyck ou Thorn. Les filles de la
bourgeoisie et celles du peuple ne trouvaient point
d'asile pour leur chasteté ni de refuge pour leur
'infortune. Et si l'on songe que dans les villes du
moyen-âge Je nombre de femmes fut de tout temps
sr.rpérieur à celui des hommes (z), on se demandeia
ce que pouvaient devenir tant de créatures humaines
que leur destinée livrait à tous les hasards et à toures
les souffrances de la vie. Ému de cette triste condi-
tion, et préoccupé de développer la vie chrétienne
dans les milieux féminins, un simple prêtre, Lambert
le Bègue, eut alors une cie ces magnifiques inspira-
tions de la charité chrétienne dont l,action fécônde
s'exerce sur des siècles. A sa voix, les veuves, les
femmes sans famille ou sans ressources, les jeunes
f,lles éprises d'une vie plus chrétienne se groupèrent

(r) Sur ces diverses maisons, v. res notices de M. Gobert. sur les Frères de
la Pénitence, qu'il n'a pas connus! je renvoie à l,Appendice du tome I.

(z) Pirenne, t. I, p, 338. Desmarez, p. ro7.
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aux portes de la ville à I'ombre de l'église Sainr
Christophe, où elles formèrent Ia première colonie de
ce genre qu'ait connue la Belgique. Sans faire de
væux monasliques, sans s'astreindre à toutes les exi-
gences de la vie religieuse proprement dite, elles y
menaient une existence pieuse et digne, que remplis-
saient le travail et la prière, sous I'autorité d'une
règle assez large pour leur laisser une grande liberté
tout en les protégeant contre les dangers du monde.
L'initiative répondait trop bien aux nécessités sociales
du temps pour ne pas se développer rapidement à
I-iège et dans les Pays-Bas, à partir des prernières
années du XIII" siècle.

Mais tout progrès de la vie chrétienne a le don de
scandaliser les protanes. On railla, on bafoua les
vierges et les veuves qui disaient adieu aux vanités
de ce monde : on crut les rendre ridicules à jamais
en les affublant, comme d'un sobriquet, du nom de
béguines, qu'on empruntait au nom de leur fondateur:
elles rendirent Ie sobriquet respectable et Iaissèrent
l'écho des grossiers sarcasmes ex;rirer au seuil de
leurs paisibles retraites. D'ailleurs, les fidèles et le
clergé s'intéressèrent à elles et les donations affluèrent
bientôt pour permettre aux pauvres aussi bien qu'aux
riches de mener dans les béguinages l'existence à
Iaquelle elles se sentaient appelées. La popularité de
l'institution résulte à l'évidence de la multitude des
largesses dont elle fut l'objet. A proprement parler,
les béguines n'étaient pas des religieuses (l ). Le
béguinage tenait le milieu entre Ia vie monastique et
le monde : c'était, si I'on veut, un couvent, mais

(r) Cuvelier, Yal Benoît,p, r3r,



LA VIE RBLIGIEUSE, MORALE ET INTELLEC.ITJELLE. 257

dont la porte restait ouverte. Tantôt, il consistait en

une maison sous le toit de laquelle les béguines

vivaient réunies: tantôt, il formait une espèce de

petite cité ouvrière composée d'un certain nombre
d'habitations privées où les béguines vivaient chez

elles, tout en s'astreignant à I'observation des règles

de la communauté (r). Elles n'étaient pas cloîtrées,
elles pouvaient sortir, recevoir des visites et posséder

en propre, mais elles s'engageaient à la chasteté, à
la piété, à I'obéissance envers leur prieure. Le bégui-
nage se suffisait à lui-même : il avait son église et

son hospice à lui, il était exempt des impôts com-
munaux; les béguines riches lui faisaient des dona-
tions qui permettaient de secourir les béguines

pauvres (z).
L'institution s'était merveilleusement développée

à Liège, qui se glorifiait à juste tite ci'en être le
berceau. Le béguinage groupé autour de Saint-
Christophe cessa bientôt d'être le seul; il s'en créa

dans la ville même. L'existence d'au moins huit de

ces maisons est attestée pour le XIII" et le XlV"
siècle par des documents contemporains, mais il n'y
a pas lieu de douter qu'elles fussent dès lors beaucoup
plus nombreuses (3,1. Ces béguinages étaient, avec

celui qu'on vieut de nommer et qui resta le plus
important de Liège, ceux de Saint-Adalbert, de

Saint-Abraham, de Saint-Martin et de Sainte-Made-

(r) Âinsi, en rz35 à Namur, donation de trois maisons devant être occupées

par des béguines, J. Borgnet, Cartulaù'e tle Nantur, t. I, p. 25.

(z) Cuvelier, Yal, Benott, P.54o
(3) Daris, Nolices, t. III, p. 167, en comPte 2l pour la fin de I'ancien

rêgime. M, Gobert en énumère 36 et dit sa liste incomplète. Il en est nommé

,8-dans la liste deceux dont les archives sont conservées au dépôt de 1'Étar.à

Liège.

II t7
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leine-au-Trest, tous quatre dans l,lle, et ceux du
Faucon, de Saint-servais et du Cheval Bai en
Féronstrée (r). Tous n'avaient pas la même impor-
tance : tandis que Saint-Christophe, à la fin de
I'ancien régime, disposait de cent pr3bendes, Sainte-
Madeleine-au-Trest avait été fondé pour vingt-quatre
béguines et en avait peu après recu trente; i1 yavait
même des maisons qui ne renfermaient que tiois ou
quatre sæurs.

De bonne heure, I'autorité religieuse avait pris
sous sa protection cet intéressant monde féminin.
Robert de Thourotte (z), Henri de Gueldre, Jean
d'Enghien, Hugues de Châlons et Adolphe de La
Marck s'occupèrent des béguines, les uns polrr
régler leur genre de vie, les autres pour remédier à
certains abus qui s'y étaient glissés, Ces abus, par-
fois graves, restaient isolés; dans l,ensemble, les
béguinages étaient des institutions modèles et le
régime en était excellent. Ils constituaient une réserve
de forces morales pour toute la Cité : les femmes qui
en sortaient polrr rentrer dans la vie séculière^ y
apportaient des éléments vierges et épurés par lâ
pratique réfléchie des vertus chrétiennès; celles qui

(r) La plupart sont mentionnés dans les testaments de l,époque, par
exemple en r25,1 dans celui de Henri Damage (Cuvelier, yal, Detioül p, Âe.
Nous avons l'intéressant acte de fondation àe cerui de Sainte-MaderJine-au-
Trest. (Le méme, p. 93; cf. Vita Od,il,iae, p. zlg.)

(z) Libellum quoque quem de regulâ etvitâ beghinarum civitatis et diocesis
nostrae ac eorum regimine felicis recordationis dominus papa u rbanus quartus
o1im, cum esset l-eodiensis archidiaconus, dicitnr edidisse et co.npilassà et cui
pie memorie dominus Robertus Leodiensis episcopus predecàssor noster
auctoritatem suam impendit immo suum fecit et eum ôbseivari mandavit, legi
saepius in quibuslibet congregationibus faciatis, etc. Diplôme de Henri d-e
Gueldre en r 266 dans -81Âi, t. XVI, p. 33o, réimprimê pàr M. I,abbé paqual.
dans Leod,iu,m, r9o3, p. 82.
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y restaient leur vie entière formaient des centres
d'existence féminine libre et toutefois respectée. Les
béguinages, en un mot, présentent une solution ori-
ginale et heureuse de ce que ltous appelons aujour-
d'hui la question féminine et il n'y a guère de legs

du passé qu'il faille plus regretter d'avoir vu gaspiller
par la civilisation moderne (r).

Nous revenons au clergé liégeois. Pris dans son
ensemble, il apparaît vis-à-vis des bourgeois comme
une vaste irnmunité munie de droits à la fois réels et
personnels, qu'il défendait jalousement. Il se parta-
geait, comme partout, en séculier et régulier; le
séculier se subdivisait en canonical et en paroissial.
Enfin, au sein du clergé canonical lui-même, surgis-
sait, comme la cathédrale au milieu des autres églises,

le vénérable et imposant Chapitre de Saint-Lambert.
Ses membres, qu'on appelait les tréfonciers parce
qu'ils étaient, avec l'évêque, les propriétaires du tré-
fonds national, étaient au nombre de cinquante-neuf.
A l'origine, il fallait être noble ou patricien pour en
faire partie, mais, depuis la f,n du XIV" siècle, les

gradués des universités pouvaient s'y faire recevoir
également, et le concordat de r4r8 leur réserva
même exclusivement un certain nombre de pré-
bendes (z). Le Chapitre était assisté de deux collèges
de chanoines de second rang, dits du bas chæur :

c'étaientceux de Saint-Materne, au nombre de onze(3),

(r) Cf. H. Pirenne, t. I, P. 339.

(z) V. de Theux, -te Chapttre d,e Saint-Lambert ù Liège, t. I, p. XVII.
(3) Les chanoines de Saint-Materne sont l'ancien clergé collégial de la

paroisse Notre-Dame-aux-Fonts, versé dans le personnel de la cathédrale en

rzo3 sous le nom qu'ils gardèrent. V. Bormans et Schoolmeesters, t. I,
pp. r 23, r 35 et r 39, et cf. .I. Dernarteau, La Ttremière ëgl,ise tl,e Liège (BSAfl.L,
t. VIl, r89z).
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et ceux de la Petite Table au llombre de douze (r),
dont la mission était de suppléer les tréfonciers dans
leur ministère, sans compter deux chapelains impé-
riaux (z) et deux chapelains épiscopaux (3) ; cela
faisait un total de quatre-vingt-sept dignitaires ecclé-
siastiques dont la plupart avaient eux-rnêmes leur
chapelain ou leurs vicaires, si bien qu'on ne risque
pas d'exagérer en évaluant à plus de deux cents le
nombre des clercs faisant partie du personnel de la
cathédrale.

Le Chapitre de Saint-Lambert, vrai sénat de la
principauté, exerçait sur les chapitres des sept collé-
giales une autorité qu'on pouvait comparer à celle
d'un suzerain sur ses vassaux. Il avait le droit de
nommer leurs prévôts, qu'il choisissait toujours dans
son propre sein, et il exigeait de leur part certains
hommages qui étaient I'emblême de leur dépen-
dance. Aux jours de grandes fêtes, ces chapitres
devaient assister en corps aux offices et aux proces-
sions de la cathédrale; ils ne pouvaient faire sonner
leurs cloches qu'après que celles de Saint-Lambert
avaient été mises en branle (4). Le Chapitre de
Saint-Lambert se considérait volontiers comme la

(r) Sur les chanoines de la Petite-Table, v. Bormans et Schoolmeesters,
t. II, pp, z3r et 273. Ils sont déjà mentionnés en rz34 sous le nom de cl,erici
minoris nlensae. Les mêmes, t. I, p. 33o.

(z) Les deux chapelains impériaux avaient été créés en r 196 par l'empereur
Henri VI en expiation de l'assassinat de saint Albert de Louvain, v. Bormans
et Schoolmeesters, t. I, p. rr8

(3) V, 1a bulle du pape Innocent tV, du 9 fuin r246, confirmant leur insti-
tution. Bormans et Schoolmeesters, t. I, p. 5r8.

(4) V. l'appendice du Liber officiorum, qui est du commencement du
XI Ie siècle et a pour auteur probable Alger (Monchamp, tr'écrtt d,'Algerus,etc.,
dans -B§A,EL, t. XII, rgoo); Wibald de Stavelot, Epistol,ae, gt; Bormans et

Schoolmeesters, t, I, pp. z5z et 2531, Hocsem, p. 4z r .
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tête d'un corps formé par les collégiales de la ville;
il les groupait, le cas échéant - par exemple en

e3t (t), en tz36 et en rz53 (z) - dans une ligue

défensive contre les empiètements des bourgeois; il
revendiquait aussi une certaine juridiction sur leurs
membres. Mais ils s'opposèrent énergiquement à

cette tentative d'absorption; jamais ils ne voulurent
reconnaître au chapitre des tréfonciers qu'une iuri-
cliction d'appel, et, en û47, lls se liguèrent entre eux

pour repousser ce qu'ils considéraient comme une

usurpation de sa part (3).
Le groupement de la cathédrale et des collégiales

avait pour pendant celui des prêtres paroissiaux. Au
nombre de vingt-quatre d'abord, puis de trente et

enfin de trente-deux (4), ils constittraient, eux aussi,

une corporation, qui portait dans les actes officiels
le nom de chapitre (5) et dont I'archiprêtre de Notre-
Dame-aux-Fonts était président de droit. Car, de

même que le clergé des collégiales reconnaissait
I'hégémonie de Saint-Lambert, ainsi celui des parois-
siales reconnaissait celle de Notre-Dame-aux-Fonts,
et cette hégémonie trouvait son expression, elle aussi,

dans des visites qu'à certaines époques de I'année il

(r) r\cte de juin rz3r dans BCÊH, 3e série, t. XIV' p.44.

1z) Bormans et Schoolmeesters, t. I, p' 36t et t. Il, p. 4z'
(3) Bormans et Schoolmeesters, t. IV, p. 6r.
(4) Ils sont encore trente en t4o7) ils sont trente-deux en r44o. (J. de Sta-

velot, p. ro5-6). Cependanti encore en r466, Adrien. p. t4o, parle des Trente

Prétres,
(51 V. G. Kttrth, Recherches sur l;origine des paroisses de Liège, Pp. 248

et suiv. Ce Chapitre avait iuridiction sur tout le clergé paroissial' Y. Yüa

Od,il,tae, t4 (unioersum beate ÿlarie capitukr,m); il trancl-rait les questions de

territorialité entre les paroisses. V. (Thimister) , Carhclaires de Saint'Paul',

P. 69'
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faisait processionnellement avec ses fidèles à l'église
mère (r).

Le clergé paroissial était en partie pauvre, et réduit,
selon I'expression canonique, à la portion congrue.
Une tradition qui sernble assez garantie nous montre
le prévôt Hellin s'attendrissant à la vue d'un prêtre
qu'on enterrait sans cercueil et créant alors la société
dite des Trente Prêtres, dont le but était de soulager
I'indigence sacerdotale (z). Ce but fut-il pleinement
atteint ? On en pourrait douter quand on voit, à
diverses reprises, le clergé paroissial céder à la ten-
tation de se faire payer pour l'administration des
sacrements. En vain la charte de rzo8 le lui avait
défendu (3); I'abus reparaissait à diverses dates, et
encore en 144o, la Cité négociait avec lui pour obte-
nir la modération des droits qu'il prélevait à cette
occasion (4). Plus en contact avec le peuple par son
origine et par la nature de sa mission, plus rapproché
aussi de lui par la modestie de son genre de vie, le
clergé paroissial resta souvent fidèle aux citains dans
leurs lutles contre le prince-évêque, et, malgré l'in-
terdit, on le vit continuer de célébrer en e54 $).
A la vérité, ce ne fut pas toujours la sympathie pour
la cause populaire qui lui dicta cette attitude; la
peur intervint souvent dans sa détermination, car

(r) Ces curieux rapports des églises paroissiales avec Notre-Dame-aux_
Fonts ont été mis e, lumière pour la première fois dans I'intéressante étude
de M. J. Demarreau intitulée Lapremière église tl,e Liège (BSAHL), t. VI,
r8qz.

(z) Gilles d'Orval, III, 19. Cette société existait déjà en rrg5 (Leod,tum,
t9o7, p. z).

(3) Art, 5 : Ab aliquo cive qui sit communicandus vel inungendus non
debet quispiam aliquam exigere pecuniam, etc.

(+) V le Parveilhar Henrici, f.362, à la bibliothèque cenrrale de Liêge.
(5) Warnant, p. 196.



LÀ VIE RELIGIEUSE' MORALE ET INTELLECTUELLE. 263

les citains n'hésitaient pas, lorsqu'ils lui voyaient

respecter les sentences canoniques, à se porter sur

lui aux pires violences (r).
La différence de rang et de condition sociale que

nous venous de constater entre les diverses catégories

du clergé séculier, nous la remarquons aussi parmi
les régu1iers. I-es vieilles abbayes de Saint-Jacques et

de Saint-Laurent sont des grands seigneurs collectifs

possédant de riches revellus et n'ayant guè19 
.de^relations 

avec les petites gens que par l'intermédiaire
de leur aumônerle. Il en est autrement des ordres

mendiants nés au XIII' siècle, et en particulier des

franciscains et des dominicains. ceux-ci ont I'oreille

du peuple et jouissetlt d'une popularité d'excellent

atoi, qui leur amène des sympathies dans toutes les

classei de la société. Établis près du Pont-d'Ile et au

vrai centre de la ville, les frères prêcheurs virent

entrer dans leurs rangs des membres considérables du

patriciat, parmi lesquels plusieurs anciens échevins (z)'

b", .o..ès excitèrônt l;émulation des franciscains,

établis à l'autre extrémité de l'Ile et un peu à l'écart :

ils quittèrent en n44leur maison de Beaurepart' o-tt

ils t-urent remplacéi, en 1288, par les Prémontrés de

Cornillon et gagnèrent le rnilieu de la ville (3)' T a

Cité, en leur-aisignant une résidence au pied des

côteaux qui dominent la place du Marché, semble

(r) Parochiales insuper presbyteros civitatis qui noluerunt eorum illicitis

p"."r"rnrrrdutis, sasitii "orr:* 
üonis inanes a civitate nriserabiliter expule-

iunt Lettre d'4. de La Marck dans Hocsem, p' 383'

(z) Ainsi, ar.r XI I Ie siècle. Alexanclre delle Ruelle et Evrard del Low' slrr les-

ql.l"l. uoi. de Borman, t' I, pP. 7z et73; Jean de Neuvice et rz73 (Ie mêrne'

t. I, p.435).
(:3)'y' irsto abbreutata, p. r35 et cf' la charte de février rz43 (vieux

style), dans Jean d'Outremeuse, t. V, p. 268.

't
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âvrlir voulu mettre sur son cæur ces religieux pauvres
et joyeux.

Chanoines, religieux, prêtres séculiers et clercs de
tout grade formaient, pris ensemble, tout un peuple,
ej 

J_on 
n_e risque pas de se tromper en l'évaluanr au

chiffre de rzoo à r5oo persor.r"r. Le nombre, Ia
richesse et I'influence de ce ,rarte corps donnaient à
la Cité son caractère de ville ecclésiasiique, qu,elle a
gardé pendant rour le moyen_âge. Lieg", disait
Pétrarque, se distingue par son cler[é (r). Liège, écri_
vait au siècle suivant le cardinal p"icioiomiri, j,.À_
porte par son clergé sur toutes les autres vilres de Ia
Germanie (z). Liège en vivait même, au dire de nos
auteurs (3), et quand les chapitres s,exilaient, beau-
coup de citains étaient dans la délresse. ce ne sonr
pas seulement les ecclésiastiques qui parlent ainsi; il
faut entendre ici la voix d'un laique : ,, Encor.e aÿons
d3 la dtte clergie aultres secoLtrs, dit Ju.qr.s d,Hem_
rlcourt, car nos aÿons leurs bonnes prédications et
viyons- par la plus 6rant parrye dà leurs bleis et
grandes possessions, rel)enantes en la clite cifuir, dont
le.commun peuple est ct.assement sorttenu, et dont les
almoines karitables sont espandues attx lroÿres soft ai_
tettrs sains nombre en plusseurs ÿe7 (+ir.

{.1ssi les princes évêques n" Lonnuissaient pas demeilleur moyen pour dompter Ia résistance des
(r) Vidi Leodium, insignem clero locum.
(z) Civitas clero ante alias germanicas ecclesias clara. Dans deRam, p. lg2.

..,(3) Lettre du clergé secondaire de Liège au pape en r3:g en parlant deI'émigration des clercs : euam pauper civitas utpote vivens de clericis, diusustinere non potest, p, 3q9. Ei ür"r,".,,, p. :,i0, ii, de son côté : Etiammaior pars populi vivebat ex canonicis 
"t 

..r.li. officialis et archydiaconorumet ex suis hospiciis.
($ Patron d,el temporaliteit, p. 265.
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t,iégeois que de transportcr datts d'autres villes les

principaux corps du clergé, et le pape Clément Vl
constatait, en 1348, que les Liégeois craignaient la
translation du siège bien plus que les censures et les

peines canoniques (r). Conscienls du besoin qu'on
avait d'eux, les clercs se trouvaient à leur aise dans
une ville où, à part les heures d'effervescence. ils
étaient tranquilles et respectés, et le proverbe disait
que Liège était u le paradis des prêtres (z) ".

Que valait ce clergé?
Disons-le sans détottr, il se présente à nous comme

un corps singulièrement mélangé, et fort inférieur,
sous le rapport de la valeur morale, à celui d'aujour-
d'hui. Err èes jours oir l'Église possédait le prestige,
la richesse, I'influence, c'était une carrière que de se

faire prêtre ou religieux. Beaucoup entraient dans
les rangs du clergé exclusivement pour I'amour de
la prébende, et ne changeaient nullement de mæurs
en changeant d'habit. Toutefois, il importe de faire
ici des distinctions essentielles entre réguliers et

séculiers, et, parmi ces derniers, entre le haut et le
bas clergé.

Le haut clergé est formé par le prince-évêque et

par les chanoines, tout spécialement par ceux de

Saint-Lambert, qui sont les co-seigneurs de la prin-
cipauté. Le prince est touiours pris dans une des

grandes familles du pays voisin depuis le concordat
deWorms;uue seule fois, le Chapitre a jeté les yeux
sur un homme de naissance obscure, Guillaume
d'Arras, et celui-ci a été tellement effrayé de I'hon-

(r) Bornans et Schoolmeesters, t. IV, p. 92.
(z) Guichardin, p.+g5;Rausin, Leod,ium, p. 47 : Sacerdotum Paradisus

vulgo audit.
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neur qu'il s'y est dérobé (r). Ces princes-évêques
sont, comrne leur titre le dit, princes avant d'être
évêques; ils vont à la guerre, ils paient de leur per-
sonne à la bataille; plusieurs se font admirer comme
chevaliers et manient l'épée avec plus de dextérité

. que la crosse. Certains d'entre eux périssent même les
armes à la main, comme Thibaut de Bar et peut-être
Her-rri de Leyen. Leurs mceurs nous sont en général
inconnues, tantôt parce qu'elles ne prêterrt pas à la
critique, tantôt parce que les chroniqueurs ne touchent
pas volontiers à ce sujet; si nous sommes renseignés
sur celles de Henri de Gueldre, c'est parce qu'elles
constituaient un vrai scandale (z) qu'il était impossi-
ble d'étouffer. On petrt dire toutefois, d'un bon nom-
bre, qu'ils sont prêtres par leur profession et Iaïques
par leur genre de vie.

Les chanoines de la cathédrale sont des grands
seigneurs, vivant dans une situation voisine de
I'opulence. Recrutés en général clans les graudes
familles nobles ou patriciennes, ils portent dans les
rangs du clergé I'esprit mondain et guerrier des

milieux dont ils sortent (3). Ceux des collégiales ont
les mæurs et les goûts des tréfonciers.

On voit sans étonnement les chanoines de Saint-
Pierre, mécontents du servic:e dans un banquet

(r) Hocsern, p. 34o.
(z) Voir la lettre accablante que lui êcrivit le pape Grégoire X, dans

Hocsem, p. z5g.
(3) 11 ne faut pas croire un traître mot de tout ce que les historiens, tant

belges qu'étrangers, sur la foi de Jean d'Outremeuse, ont dit de la composi-

tion du Chapitre qui aurait compris, aux diverses êpoques, quantité de fils
d'empereur, de rois et de ducs. Toutes les.listes de ce genre sont des inven-
tions puresg ie t'ai établi péremptoirement dans un mémoire qui paraîtra
sous peu.
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tJe corps à Saint-Lambert, sauter sur les tables et
déchaîner une véritable bagarre au milieu des cloîtres
de Ia cathédrale (r). Cela se passait, il est vrai, au
commencement du XII. siècle et les mæurs se poli-
cèrent par la suite. Mais elles restèrent toujours assez
éloignées de I'idéal sacerdotal. Plus d'un chanoine.
comme les abbés du XVIII" siècle, ne connaissait
sa prébende que par ses revenus. Les papes d'Avi-
gnon contribuaient à entrefenir cet abus en distri-
buant bien des fois les canonicats, comme de simples
faveurs, aux familiers de la curie; ceux-ci, sans
prendre la peine de résider, dépensaient au loin les
émoluments attachés à leur titre. C'est ainsi qu'en
r325, huit chanoines de Saint-Lambert, parmi les-
quels le prévôt, le doyen et trois archidiacres, demeu-
raient à Ia cour ;rontificale (z) et qu'en 1337, le
nombre des chanoines résidant à Liège ne s'élevait
pas au-dessus du chiffre de vingt-cinq (3). Plusieurs
répugnaient à entrer dans les ordres : laissant à des
chapelains le soin de remplir leurs fbnctions ecclé-
siastiques, ils continuaient dans l'Église l'existence
opulente ou frivole qu'ils avaient eue dans le siècle,
s'habillaient somptuelrsement, tenaient table ouverte,
avaient des chevaux, des faucons, des histrions,
et s'entolrraient d'un peuplc de clients pour aller au
chæur, comme les grands seigneurs de la Rome
impériale pour aller au Forum ou au Palatin.
Encore au XIV" siècle, la passion militaire dr-r féodal

(t) BCRE,5e série, t. VI (1896), p. 5r6; cf. le commentaire de Monchamp,
dans B§A.EL, t. XII (rgoo), pp. 2o7 et suivantes.

(z) Bormans et Schoolmeesters, t. III, p 285 (où i1 faut lire, dans l'entête,
Avignon au lieu de Rome).

(3) Hocsem, p. 434, En r343, ils ne semblent pas avoir été plus de trente.
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bouillonnait dans les veines de plus d'un, comme
cet Arnoul de Blankenheim et ce Gautier de Brun-
shoren, qu'on a vus tomber les armes à la main en
r3rz(r). Il va sans dire que de tels hommes ne
s'astreignaient pas trop rigoureusement aux exigences
du célibat ecclésiastique : depuis le XI" jusqu'au
XV" siècle, nous ne cessons de rencontrer, dans les
statuts diocésains et dans ceux des légats du Saint
Siége, des menaces et des mesures de rigueur contre
ceux qui gardaient chez eux des concubines ou des
femmes suspectes de l'être (z). Quelques-ulls de ces
personnages peu scrupuleux nous sont connus par
leur testament, dans lequel ils ne craignent pas
d'avantager leurs enfants naturels (3).

Le célèbre tréfoncier Jean Le Bel nous offre, à la
fin du XIV. siècle, le type accornpli de ces gens
d'Église absolument mondains, et qüi n'ont du clerc
que I'habit. Il avait débuté par le nrétier des armes
et fréquenté les cours et les tclurnois. Plus tard, doté
d'une prébende cle Saint-Lambert, il se fit, comme
Froissart son élève, I'historien de ce monde cheva-
leresque et élégant dont sa propre existence repro-
duisait les mæurs. Il menait un train de prince,
entretenait une multitude de créatures ou de pro-
tégés portant sa livrée, s'habillait avec magnificence,
tournait agréablement la chanson et avait la cons-

(r) V. ci-dessus, t. I, p. z8z.
(z) Bormans et Schoolmeesters, t.'I, p. r34.
(3) Par exemple, Jean Rousseau, chanoine de Saint-Jean ({ r45o) qui fait

des legs à plusieurs de ses enfants naturels I Jacques Groy, chanoine rle Saint-
Lambert (* r4z5; qui laisse une fille narurelle (de Borman, t. I, pp.3o7 et
3r8); Jean de Saint-Laurent, chanoine de Saint-Marrin, qui se laisse nommer
exécuteur testamentaire par sa fille illégitime, et qui a plusieurs 6ls illégi-
times comme elle, (Poncelet, Inuentaire de Saint-Pierre,p,65,
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cience assez large à I'endroit du sixième commande-
ment. A l'âge de quatre-vingts ans, il devint père de
deux jumeaux, dont I'un, Gilles, chanoine de Saint-
Martin, fut, au dire d'Hemricourt, " un gaillard
éveillé et un bon compagnon ". Il est à noter que
c'est l'évêque de Liège lui-même, Jean d'Arckel, qui
a composé l'épitaphe du peu édifiant chanoine de
Saint-Lambert, et elle ne parle que de ses vertus!(r)

Le bas clergé n'étair pas davantage exempt de
reproche. Au contraire, les annales du XII", du
XIII" et du XIV. siècle nous apporrent plus d'un
exemple affligeant de son insuffisance. C'est surtout
l'obligation du célibat ecclésiastique qui lui paraît
dure. Les prêtres concubinaires ou simoniaques n'ont
manqué à aucun siècle de I'histoire de Liège. On
sait la lutte que Grégoire VII a soutenue au XI" siè-
cle pour extirper ce double mal; il suffit, pour etl
caractériser l'étendue, de rappeler qu'un homme de
la valeur de Sigebert de Gembloux, religieux irré-
prochable, blâmait le pape de ne pas fermer les yeux
sur un abus trop invétéré pour pouvoir être com-
battu avec succès (z). En rr3t, à Liège même, le
pape Innocent II renouvelait les condamnations
contre les prêtres mariés(3). En r r88, le légat Henri
d'Albano recevait, dans la même ville, l'amende
honorable de soixante-six prêtres simoniaques insti-
tués par Raoul de Zàhringen (a) et I'on entend vers

(r) V. sa notice dans de Theux, t. II, p. 23, qui, avec sa pusillanimité ordi-
naire, atténue ou omet les traits les plus choquants de cette vie de chanoine,

(z) Cf. Balau, p. z7o
(3) Anselme de Gembloux, p. 283; Aruzal,es Rorlenses, ad anntrm,
(+) Albéric de Troisfontaines, acl aziiz.; Gislebert de Mcns, p, :o5, parle

de 4oo; sur cette exagération manifeste, cf. Schoolmeesters dans BSIH{,,
t I (r88r), p. r89.
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la même époque la voix de Lambert le Bègue qui
s'indigne : u Connais-tu beaucoup de prêtres, écrit-il
à son correspondant, en connais-tu deux ou seulement
un qui soit entré dans le bercail par la porte t " (r ).
Certes, il y a là une exagération considérable, et il
n'y en a pas moius dans les r'écits d'un écrivain qui
voudrait nous faire croire qu'au XII'siècle l'évêque
de Liège faisait vendre les prébendes au marché par
un boucher, et que les bourgeois tenaient à honneur
de marier leurs fiiles avec des chanoines (z).

Mais des légendes de ce genre sont des fleurs véné-
neuses qui ne poussent qu'autour des situations
malsaines. En tzo3, le légat pontifical Gui de Pales-
trina fut obligé de renouveler les interdictions de
Henri d'Albano et de comminer la perte de leurs
bénéfices contre tous les prêtres qui, trois fbis avertis,
n'auraient pas renvoyé leurs coucubincs (3). Le mat
persista néanmoins, et les archives du Vaticau nous
en apportent une preuve éloquente. De û34 à t352,
nous n'y rencontrons pas moins de trente prêtres du
diocèse de Liège à qui le pape accorde la dispense
de l'empêchement canonique appelé defectus na.ta'

lium, parce qu'ils sont eux-mêmes fils de prêtres,
de presbytero geniti et solutâ, comme s'exprime la
chancellerie papale (4). Aussi, lorsque en t374 la
Cité sera témoin de la déplorable folic religieuse des

(r) Dans 1'Antigraphum Petri, BCRH, t' LXVIII {1899), p. z7t.
(z) Yita Otliliae,p. zo6,
(3) Bormans et Schoolmeesters, t. I, p. r3,1.

(4) V. Fierens, Lettres tle Benott XII, no§ 6t-69, 73, 74, to7'rwS, t t r (sous

presse); dom Berliêre, Su9tpligues de Clérnent YI, nns 36o, 628. 73o,734,
7g2, toog, rorr, rot3, toz9, trz6, rt74, 1358, t755, ry56,2r58, z3ozbir,

2303brs, z4gr. Les suppliçtes d'Innocent Y/, du même auteur, actuellement

sous presse, donnent les mêmes résultats.



(r) Raoul de Rivc, p. zo,
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choriqants, le peuple trouvera-t-il immédiatement
l'explication d'un phéiromène qui semble un châti-
ment céleste : ces malheureux sont en proie au mau-
vais esprit parce que leur baptême n'est pas valide,
leur ayant été conféré par des prêtres concubi-
naires (r ) !

Dans le clergé régulier, l'on constate moins d'abus,
mais il ne faudrait pas se hâter de conclure qu'ils
n'existent pas, car les écrivains rrronastiques sont en
général réservés sur des questions de ce genre, par
scrupule de délicatesse ou par peur du scandale.
Mais si la vie monastique ne brille pas toujours par
un excès d'austérité dans les vieilles abbayes riches
et prospères, er1 revanche. les ordres mendiants sont
là qui remettent en honneur la tradition des vertus
évangéliques; ils vivent humbles et chastes sous les
yeux du peuple qui les aime, et ils ont autorité pour
rappeler à leurs contemporains les éternels préceptes
de la morale et le respect de l'idéal chrétien.

D'après ce qui vient d'être dit, il serait puéril de
nier la gravité du mal dont souffrait au moyen-âge
la vie du clergé liégeois; par conre, il serait injuste
de. l'exagérer. I-a grande majorité clcs clercs que
l'Eglise flétrissait du nom de concubinaires et mêrre
de bigames n'appartenait pas au sacerdoce ; ils
n'avaient pas même reçu les ordres mineurs et la
tonsure était, avec l'immunité, la seule chose qui les
rattachâ1 au monde ecclésiastique. Les chapitres
étaient remplis de bénéficiers de ce genre, même celui
de Saint- Lambert; à diverses reprises, les papes
durent exiger çlue ce dernier comptât au moins six
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prêtres, six diacres et six sous-diacres pour que les

offices pussent avoir lieu décemment; cela ne fait
qu'un total de dix-huit ecclésiastiques sur cinquante-
neuf membres du Chapitre (r). Les autres, tout en

portant le titre de chanoines, étaient des laïques
dont la conduite ne saurait d'aucune manière enga-
ger la responsabilité du clergé.

D'autre çrart, si nombreuses et si graves que soient
les défaillances, elles sont loin d'être générales, et

l'Église de t-iège possède, à tous les degrés de sa

hiérarchie, ull noyau compact et solide de prêtres
vertueux, atter-rtifs à lous leurs devoirs et pratiqLlant
les vertus chrétiennes parfois à ur-r degré héroïque.
Les documents mêmes qui nous font connaître les

brebis galeuses montrent en même temps que tout
le troupeau n'est pas atteint et nous ofÏrenl des

tableaux plus consolants. Les ;ressimistes qui se

déchaînent avec le plus de véhémence contre la
corruption du clergé reconnaissent eux-mêmes que
le mal n'est pas universel et que. grâce à Dieu, il
y a encore beaucoup de bons prêtres (z). Rien ne
permet de révoquer en doute le témoignage que rend
au clergé liégeois, vers 135o, uu anonyme d'après
lequel, au jugement de laïques ayant parcouru un
grand nombre de pays, il n'y en a pas où le clergé
ait une conduite si respectable et fasse le service
divin avec autant de piété (3). Et si ce témoin devait

(r) V. les statuts de Gui de Palestrina en rzoj, confirmês en tz3o par Gré-
goire IX et en rz46 par Innocent IV (Bormans et Schoolmeesters, t. l,
pp. r3z-r35, 4oo, 5oz-5o3), puis les statuts de Pierre d'Albano en tz5o (les

mêmes, t. I, pp, 583-586).

iz) Sacerdotes reputantur pejores quam sint, quia per Dei gratiam multi
sunt adhuc boni. Relalto Scltdsmatis, p. ro.

(3) Etiam communi judicio laycorum omnium, qui multas patrias lusEa-
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être récusé, parce que, selon toute apparence, il
appartient lui-même au corps dont il fait l'éloge, on
ne pourrait pas écarter avec autant de facilité l'hom-
mage que la Cité rend à I'abbaye de Saint-Jacques :

" Celle-ci, écrit-elle au pape, est une vraie bénédiction
pour la ville, non seulement à cause de son exacte
observance, mais aussi des abondantes charités
qu'elle répand sur nombre de Liégeois, encore qu'elle-
même ne dispose pas de grandes richesses " (r).

Au surplus, quand une société déploie un zèle infa-
tigable à extirper les abus, elle ne saurait, sans injus-
tice, en être rendue responsable. Et lesabus n'allaier-rt
pas, dans l'Église de Liège, sans une énergique et
constante réaction. Tout le monde s'y employait :

légats pontificaux, évêques, archidiacres, synodes
diocésains. Qu'on lise, par exemple, les statuts syno-
daux de r288, qui nous montrent le clergé liégeois,
sous les auspices de son évêque, prenant en main
l'æuvre de sa propre réforme. La vie cléricale y est

I'objet des prescriptions les plus minutieuses (z),
dictées par le souci de faire disparaître toutes les
occasions de pécher. Certes, un corps qui a conscience
à ce point de sa mission et qui fait un si vigoureux
effort pour la remplir sans défaillance est digne de
respect et possède un incontestable fonds de vie
morale.

Envisagé comme corps, le Chapitre de Saint-

runt et urbes, adeo clerus iste laudatur, ut dicant se nunquam in aliquo loco
fuisse, ubi clerum viderint communiter tam in gestu quam habitu tam hones-
tum, et qui divinum officium devotius atque solempnius exequatur. AHEB,
t. XV (1878), p. 27.

(r) O. c., p. 38.
(z) Notamment au chapitre X : De Dita et l\orxestate clericorum, dans

Bormans, Ord,onnances, t. I, p, 97.
rr t8
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Lambert fait grande figure dans I'histoire. Comme
le sénat de Rome, le sénat de I'Eglise de Liège a été
p.endarrt des siècles l'âme de la patrie, et les trois
Etats de la nationalité liégeoise sont nés dans ses

séances capitulaires. Conservateur de la tradition et
la défendant tour à tour contre le prince, contre la
noblesse et contre la Cité, le Chapitre n'est cependant
pas animé de ce mesquin esprit d'immobilisme et
de réaction qui caractérise trop souvent les êtres
collectifs. Certes, il lui est arrivé, comme à toutes
les institutions fortes, de se préoccuper trop exclugi-
vement de ses intérêts ou de ce qu'il considérait
colnme ses droits : aucun corps n'est à I'abri de tout
reproche à ce point de vue. Mais il a su, plus sou-
vent, s'inspirer des intérêts de la patrie entière et
s'en constituer le vigoureux champion envers et
contre tous. C'est à lui notamment que le pays de
Liège doit I'acquisition du comté de Looz, ce magni-
fique domaine que le népotisme de son prince livrait
à I'ambition de l'étranger. Le Chapitre est doué à un
haut degré de sens politique : il sait transiger, tenir
compte des temps et des milieux, faire au moment
opportun les concessior-rs indispensables. Il a. de plus,
un grand sentiment de son devoir; la virile énergie
avec laquelle, au milieu d'une plèbe en fureur qui
menace de faire couler son sang, il observe les
sévères prescriptions des interdits le désigne au
respect de tous ceux qui savent ce que c'est que Ia
grandeur morale.

Ajoutons que le clergé liégeois a occupé une place
honorable dans la vie intellectue lle. Ses écoles furent,
du X" au XII. siècle, parmi les premières de I'Occi-
der-rt; elles ne pâlirent qu'à l'avénement des univer-
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sités, qui attirèrent à elles les esprits distingués et Ies
savants de marque. Toutefois, même après cette date,
I'Eglise de Liège a touiours possédé bon nombre
d'esprits d'élite. Si I'on devait faire son histoire intel-
Iectuelle, on noterait d'abord une école de philosophie
et de théologie qui se glorifie des noms d'Adalbold,
d'Alger, de Raimbaud, de Godefroi de F-ontaine et
de Rupert de Saint-Laurent. On signalerait ensuite
des professeurs comme le mathématicien Francon,
dont l'ingénieux esprit se fatigua sur le problème de
la quadrature du cercle, et le pédagogue Ecbeft, « ls
doux maître résigné, vieilli sous le harnais des
humbles besognes " (r). Et, surtout, on devrait énu-
mérer cette vaste lignée de chroniqueurs qui ont fait
de l'historiographie liégeoise la plus riche et la plus
brillante qu'un diocèse ait possédée au moyen-âge.
Les noms d'Anselme, de Nicolas, de Hervard, de
Hocsem, de Levold de Northof et de Jean Le Bel
représentent, dans cette liste, le contingent du Cha-
pitre de Saint-Lambert; ceux de Lambert le Petit, de
Renier de Saint-Jacçlues, de Renier de Saint-Laurent,
de Jean de Stavelot et d'Adrien d'Oudenbosch, celui
des monastères. Renier de Saint-Laurent a pu écrire
un volume en trois livres sur les écrivains célèbres
de son abbaye. Et que serait-ce si, comme on en
aurait peut-être le droit, ou revendiquait pour le
chef-lieu du diocèse les écrivains qui ont déployé leur
activité scientifique dans des milieux plus restreints,
à Lobbes, à Saint-Hubert, à Saint-Trond, à Gem-
bloux? C'est dans ce dernier cloître qu'a été écrite la
plus célèbre chronique du moyen.âge, celle du moine

. Sigebert.
(r) Wilmotte, Le Wallon,P.5t.
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Liège, en un mot, est une pépinière d'historiens,
et nulle part I'intérêt n'est aussi vif pour les choses
du passé (r). Parfois, il se traduit par des consiclé-
rations qui ont une vraie éloquence. Telles ces
paroles d'un dictator du XII. siècle, eue ne désa-
voueraient pas les maîtres de la science aujourd'hui :

,. Pour que ces conventions ne s'évanouissent pas
dans les ténèbres de l'oubli à Ia manière des choses
mortelles, nous avons voulu, par cet écrit, les confier
exactement à la mémoire des générations à venir,
car ce sont les lettres seules qui enlèvent aux faits et
gestes des hommes, caducs et passagers en eux-
mêmes, leur caractère mortel et leur confèrent, dans
cette vie, quelque chose de la gloire éternelle, en
plaçant sous les yeux les choses passées comme si
elles étaient vivantes et actuelles (z) ".

A côté du Liège ecclésiastique, groupé dans ses

encloîtres et dans ses monastères, se remue et s'agite
le Liège laïque, Ia ville des bourgeois. Il fait en
somme - nous I'avons vu - bon ménage avec le
clergé, sauf lorsque surgit une difficulté au sujet de
l'étendue de I'immunité ou de l'observation de l'inter-
dit. Ce Liège laïque ne cesse de croître et sa popula-
tion de se multiplier, moins encore par la natalité,
qui est élevée, que par l'immigration. Encore à la
fin du XlV" siècle, au dire d'un témoin bien ren-
seigné, Liège contenait plus d'étrangers que de
citains (3). Beaucoup de ces éléments adventices

( r ) V. sur l'historiographie liégeoise au moyen-âge et sur chacun des noms
cités plus haut Ie magistral mémoire de M. I'abbé Balau.

(z) Arenga d'un diplôme de rr36, dans Bormans et Schoolmeesters, t. I,
P. 62.

(3) « llh at à Liège plus d'estrangers que de citains », Hemricourt, Patt on, .
p 3o7.Le même auteur, o. c.,p. 263, dit en parlant des habitants de Liège:
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appartenaient à la race thioise, et, sans doute,
versaient dans le milieu wallon de la Cité, avec une
partie de leur vocabulaire (r), quelque chose de leurs
mæurs et de leur tempérament.

A la différence de tant d'autres villes, Liège ne
paraît pas avoir eu de colonie juive; les deux seuls
israélites que I'histoire nous montre établis à Liège
sont des médecins du XI. et du XI[" siècle. L'un
d'eux avait la faveur de l'évêque Wazon, qui,se plai-
sait à discuter amicalement avec lui sur l'Ecriture
sainte(z). L'autre était un nommé Moi'se, qui jouissait
d'une grande renommée comme praticien; Rodolphe
de Saint-Trond se fit transporter à Liège pour être
soigné par lui pendant sa dernière maladie (r r38) (3).
trst-il vrai qu'après cette date, le séjour de la Cité ait
été interdit aux juifs, comme inclinent à le penser
certains auteurs? (+) La question est clifficile à tran-
cher en I'absence de documents, mais, de toute ma-
nière, on peut affirmer que les enfants d'Israël ne
furent jamais ni nombreux, ni influents dans la Cité,
et qu'il n'a pas existé de Ghetto liégeois (5). Quant

r< Le nombre de cheauz que sont povres de sens et d'avoir, dont 1y quarte part
r> n'est point del nation de ladite Citeit ne de pays est si grans )), etc.

(r) Wilmotte, Le Wal,lott, p.33; Pirenne, t. II, p. 34r; J. Demarteau,
Le Wallon, p. 38 et 39.

(z) Anselme, c, 4q. p. z16.
(3) Chrotic. S. Trud,,l XII, post epistolam Rodulâ, p. 332.
(4) Foullon, t. I, p. 38o.
(5) Les historiens qui, comme Henaux, BIAL, t, III, p. 3r5, en ont admis

un et qui I'ont placé en Chinstrée ont été les dupes de leur imagination.
Chinstrée sigaifiait, d'après Henaux, rue des chiens, c'est-à-dire des iuifs. Cette
légende repose sur Mêlart, Ilisr,oire d,e l,aoille de Euy, p. 52, disant qu'à Huy
la Chinrue était ainsi appelée parce que les iuifs y habitaient, et sur une con-
jecture que Foullon, t. III, p. 38o, rapporte sans la faire sienne. Mais, outre
que Chinstrée était habitée par de nombreux chrétiens (v, Hemricourt,
Miroir, p. 3.14, et Gobert, t. I, p. 269), ce nom (Canisttd,ta en latin) signifie
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aux Lombards, ils n'ont pas, cela va sans dire,
constitué un élérnent appréciable de la population
de Liège.

Le chiffre global de cette population n'est pas des
plus faciles à évaluer. Des calculs d'ailleurs très
approximatifs permettraient de le fixer aux environs
de 5o,ooo, sur lesquels rzoo à r5oo clercs, à peu
près autant de patriciens et r6oo à zooo houilleurs (r).

Nous avons dit comment travaille et comment vit
tout ce monde, et il n'y a pas lieu de revenir sur le
tableau tracé au chapitre précédent. Mais que devien-
nent les déshérités de Ia vie, les infirmes, les malades,
les faibles d'esprit, en un mot tous ceux qui ne

rue du Chien et non rue des Chiens; il est lréquent même dans les villages,
où certes nul ne soutiendra que des iuifs aient demeuré (v. De Rvckel, dans
Leodium, 19ro6, p. rrg),

Henaux, suivi à tort par Ouverleaux, Notes et documents sza. les juifs tlc
Belgique sous l,'ancien régtme, p. 4z du tirage à part (ReaLre des étud,es

juiues, 1883). écrit encore o. c., p. 3r4 : << Quand un iuif entrait dans une
bonne ville, à Liêge par exemple, on exigeait de lui une taxe semblable à celle
que l'on payait pour un pourceau. » Ces lignes sont une inventiou pure et
simple. Il est inutile de réfuter le méme auleur écrivant : « Vers gzo, les luifs
furent chassés de la ville de Huy et le commerce, dit-on, se ressentit beaucoup
rle leur expulsion. »

(r) La question du chiffre de la population de nos anciennes villes est un
suiet en friche. On peut dire qu'en général on a été porté à l'exagérer singu-
lièrement, Pour la résoudre, il faudrait cornmencer par arrêter la méthode
des recherches, et cela n'est pas fait. En ce qui concerne Liège, le seul témoi-
gnage ancien est celui du cardinal Piccolomini (daus de Ram, p. 38u) suivi
par Suffridus Petri, p. r85, selon lequel, vers r468, la Cité aurait compris dans
son enceinte, sans compter la banlieue, plus de t20.ooo habitants. Bien que
Piccolomini dêclare parler d'après un recensement (cujus quidem lurbis] ante
has calamitates is animarum numerus fuit, ut censu habito centum et viginti
milium intra muros tantum continere inventa sit), ce chiffre paraît, avec
raison, exagéré à Henaux qui en admet 8o.ooo dans l'enceinte. Je suis porté,
Pour ma part, à le réduire à 5o.ooo, mais les éléments doat je dispose pour
I'heure ne me permeltent pas d'entreprendre la démonstration de mon point
de vue. Il faut remarquer quet selon Pirenne, t,l,p.267, Gand et Bruges
auraient compté, à la fin du XIIIe siêcle, 8o.ooo habitants, Namur 8.ooo,
Luxembourg 5.ooo.
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peuvent pas gagner le pain quotidien? Cette ville
à-relle dès pauvres et qu'a-t-elle fait pour eux?

Elle a laigement pourvu à leur sort' [l n'est peut-

être pas un aspect dô l'histoire du moyen-âge.qui soit

plus satisfaisant que celui de ses institutions hospita-

iièr.r. Obéissant à une des plus impérieuses Pres-

criptions de la religion, Ies hommes de ce temps

avâient semé I'Europe de maisons destinées à recueil-

lir toutes les épaves de la société, à soulager toutes

les souffranceJ, à satisfaire à tous les besoins de

l'infortune.
C'est sous la forme de l'hospice que nous appa-

raissent de préférence les créations de la charité

médiévale (rj. Les hospices sont primitivement des

abris pour'les voyageurs Pauvres et en particu.lier

pow i", pélerins, cômm" I'indiquent les vocables

,ou, t"tqrels ils sont placés; ce sont tous noms de

saints côrrn,',, poo, àvoir pratiqué I'hospitalité :

Abraham, saint Christophe, saint Julien, ou encore

saint Jacques, patron des pélerins. De bonne heure'

on y ."çoi orrt.i l"t indigents,les malades, les aliénés,

en un mot, toutes les catégories de l'infortune'
Ce qu'on appelle la spécialisation ne pouvait, on

le comprend,-s-'introduire qu'à la.longue; elle com-

mença par les lépreux. La nécessité de protéger les

bien portants contre cette affreuse maladie fit de

bonne heure élever des maisons réservées à ces

infortunés, ell'ort appelait par excellence les malades

et les malheureux (z).

( r ) Hospice et hôpital sont des termes s)'non1'mes au moyen-âge' mais pour

désigner ce que nous entendons par le premier de-ces deux termes' Cf' Kriegk'

Detisches Bin'gerthum im Mtttel'alter, t. I, p' 75'
(z) Miselli, d'où le vieux français ntésiaus, mësel"
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C'est l'Église, naturellement, qui ouvrit les pre.
miers asiles de la charité. Chaqu.-errêqu. était tenu,
par les décisions des conciles, d'avoir^son hospice;
aussi voit-on que les plus anciennes cle ces *oi.on,
surgissent dans les encloîtres et dans le voisinage des
cathédrales. Plus tard, les laTques en fondèient à
leur tour; les commllnes, à pàrtir du XII" siècle,
voulurent avoir les leurs. Grâce à cette émulatio,
dans le bien, les viiles se trouvèrent dotées d'étabris-
se_ments hospitaliers en grand nombre; au XII" siècle,
Milan en avait onze, au XI[[", chacune des .epi
paroisses de Cologne avait le sien, au XIV", FlorenËe
n'en comptait pas moins de trente.

Liège ne se laissa pas dépasser par les autres villes,
puisque elle aussi .rour piésente un total de douze
hospices antérieurs à l'année r4oo. Irs étaient entourés
d'une véritable popularité; tout Ie monde s'y intéres-
sait, tout le monde s'en souvenait dans ün testa_
ment : plusieurs ne nous sont connus que par les
legs charitables dont irs sont lobjet dans les dernières
volontés des mourants (r).

. I e premier par ordre de c]ate et d'importance
était naturellement I'hospice Saint_Lambert, enrichi
par Notger ct par ses successeurs, et que l,on con_
naissait sous le nom d,hospice à la Chaîne. Cette
maison, rebâtie au commencement du XIII" siècle
par le prévôt Gautier de Chauvency et;rlacée depuis
Iors sous Ie vocable de saint MatËieu, patron dà sa

_(r)Yoyez des testaments de rz5r, de rz6r, d,e rzTz dans Cuvelier, ValBenott, pp. r3o, 163 et zo3, de rzgr. de rzg3, de rzg7, de 13u6, de 1337 et

*-'"'l'^:::l:-'-o:'"u:'t' I, Pp' 437, q4', +'++,, +52,'a,56 et 464, et ae ,',er'oans Eormans et Schoolmeesters, t, ll, p, 477.
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chapelle, est aussi désignée sous le nom d'hospice

,r.'M"or. ou cl'hospice de la Sauvenière (r)'
Après I'hospice de ta cathédrale, le prernier dans

l'orâre de l'ancienneté, c'est celui de Cornillon, des-

tiné aux lépreux. Le lecteur connaît déià cette maison,

dont I'existence remonte aux premières années du

XII" siècle(z). Il suffira de rappeler ici que cornillon
fut toujours réservé aux seuls citains de Liège, aux

personnes nées « ens les trois fonts », collme on

àirait. Plus tard, au XIII" siècle, à Sainte-\Malburge'
sur la hauteur opposée à celle de Cornillon, un

second hospice fut élevé à I'usage des lépreux

étrangers (3).

vie-nnent ensuite trois importants établissernents

dont les origines plongent en plein XIIe siècle et peut-

être plus haut. L'un, situé dans l'agrandissement'

auprèï de l'église Saint-Jean-Baptiste, est Saint-

(r) La plupart des historiens liégeois se sont persr:adé, à tort' que Gautier

" 
a,é t" pr"*i"r fondateur de cet hospice. alors qu'il s,est bornê à le restaurer.

ôuris e"rit : « L'acte du légat et le bref du pape me Portent à croire que

ifrÀpit"f rr" fut fondê qu au itlle siècle. » Ils n,ont pas moins maltraité Gautier

de ôhauveocy, à commencer par Jean d'Outremeuse qui le coupe 
-99 9-":*

Dersonnaaes distincts, un Giutier de Chauvency ayant vécu aux XIe-XIIo

IilJ". .ii.e",eur de l,hôpital (t. I, p. 3rg), et un \ilalter de Tannesche qui

;;;;p"gr" saint Albert à Rome (t. IV, p' 5oo)' De-Theur' t' I' p' r59' suivi

;;;M:i: D"-".."uo, B§AIrt, t. VII (r89 ), p' 7o, lui reslitue sa biographie

inais le dépouilte de son nom Patronymique-Pour-en faire un Gautier de

Ravenstein. pour Daris, il s,appelie tour à tour caverchin ( Ei.stoire, t. II, p.a8)

"i 
ô"r."r,i,r. (Notices,t. t, p. 01. Au surplus, bien qu'il disposât à Ia bibiio'

iieq". ao séÀinaire de Liège des archives de l,hôpital saint-Mathieu à la

cbaine, Daris n,a sur cette Àaison qu une notice biea insuffisante. (Notices,

t, IVr, pp. zo7-zr3 et t. IV2, pp,77-262,)' 
üj vii. i. p. taO. 11 est loin d;étre sûr que cet hospice soit postérieur à

,,)4 .t 
"it 

l,origine que lui attribue la pétition de I'abbé de Beaurepart, sur

i"qüif" ,. t. I,"p. raô. Mais la discussion de ce point nécessiterait des déve-

loip"ment. qui seraient peu de mise ici'
(3) Gobert, t. lV, P. zt7.



282 CHAPITRE XVII

Abraham, mentionné en r r89 (r); l'autre, aux portes
de la ville sur le territoire d'Avroy, est Saint-ôhris-
tophe, dit aussi I'hospice des Coquins (z), à côté cle
l'église du même nom, qui existait déjà en r r 59 (3).
Le premier a pour fondateur un membre du lignage
patricien de Cologne, dont les descendants restèrent
les collateurs de la rnaison; I'autre était dir à la
charité de l'abbaye de Saint-Laurent. A chacun était
annexé un sanctuaire qui en dépendait et que l,on
voit de bonne heure transformé en église paràissiale.
Le troisième, qui devait lui aussi son origine à
l'abbaye de Saint-Laurent, c'était Sainte-Marguerite,
maison moins connue, mais dont l'existence est
attestée à Ia date de r r83 (+).

Au XIII" siècle apparaissent trois foudations nou-
velles. C'est d'abord I'hospice de Saint-Jean-en-lle,
qui est, comme celui de Saint-Jean-Baptisle, sous Ie
vocable de saint Abraham; il est mentionné sous
l'année rz87 $). L'hospice fondé par le changeur
Iiégeois dont nous n'avolls que le sobriquet de Tire-
bourse existait en tz67 avec une destination spé-
ciale : il servait aux béguines malades de Saint-
Christophe(6). L'hospice ., en Fangne », dont nous

(r) V. t. I, p.3oz.
(z) Cl. Gobert, t. t, p. 3zs.
(3) V. A§.{Er, t. II, p. r48. Cette église était paroissiale dès r r83. V. l,acte

de r r99 de l'abbé de Saintlaurent pour cet hospice dans Jean d'Outremeuse,
t. lV, p.562.

(4) Charte inédite dans le cartulaire de I'abbaye de Saint-Laurent à la
bibliothèque du grand séminaire de Liège. Sur des libéralités faires à cetre
maison en 1287 et en 1369, v. de Borman, t. I, p. q45; poncelet, Satnt-
Pierre,, p.8o.

(5) De Borman, t. I, p. 445 (tesrament de l'échevin Pierre Boveaz).
(6) De même à Namur, Henri de Gueldre fonda en rz5z l,hospice Saint-

Calixte, qui servait d'infirmerie aux béguines de Jambes, AsAlÿ, t. XXVI
(r9o6), p, 196.
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avons une mention en l287, est totalement inconnu et
doit probablement être identifi é avec un desprécédents.

Les fondations charitables continuent au XIV"
siècle. C'est d'abord Saint-Julien Outre-Meuse, dont
un acte de r3rg nous apprend l'existence (r); it était
dû à la générosité d'un Liégeois du nom de Corbe-
sier, resté d'ailleurs inconnu, C'est ensuite Saint-
Guillaume, créé en r33o par Guillaume del Cange
et rnis par lui sous le vocable de son saint patron (z).
C'est, quelques années après, I'hospice Mère-Dieu,
plus connu sous le nom de son fondateur Jean
Mostarde qui, avec sa nièce ÀIarie, l'édifia en r336
dans Ia rue du Pont. On y logeait pendant trois nuits
les passants pauvres, étrangers ou non, et on leur
donnait un repas le soir; la maison, dit un érudit,
« remplissait l'office de nos chauftoirs modernes (3) ,.

Enfin, en r396, nous rencontrons encore un hos-
pice Saint-Jacques en face du Pont d'Avroy (+); it
avait été fondé par des bourgeois pieux pour les
voyageurs pauvres et pour les pèlerins qui allaient à
Saint-Jacques de Compostelle et il appartenait,
comme Saint-Christophe, à I'abbaye de Saint-Lau-
rent (5).

(r) Hospitali domui interpontanae s. Juliani, F-oullon, t. I, p. 3q4, Cf.
Bormans et Schoolmeesters, t. lll, pp. 36+ et 375 I de Borman, t. l, p, 457.

(z) M. Gobert, t. IV, p. zr7, f identifie avec l'hospice Sainte-Walburge,
mais il ne m'a pas convaincu.

(3) Gobert, t. III, p. zrz. Cf Hemricolrt, Miroir,p. z8Z. L'acte de fon-
dation (testament avec codicille) se trouve dans un paweilhar appartenant
au comte d'Oultremont de Warfusée; je ne l'ai pas vu. Un legs esr fait en
r369 à cet hospice, par un chanoine de Saint-Pierre. V. Poncelet, Inaenta re
de la col,l,ëgiale de Saint-Pieme, p. 8o.

(4) Sur cette date,v. Gobert, t.1,p.77. L'autel de la chapelle de cette
maison fut consacré eî t42g\ cf. Jean de Stavelot, pp,24tt-2q2,

(5) Le rg janvier 1429, on consacra I'autel de cet hospice. Jean de Stavelot.
P,241.
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Ce bilan de la charité ne serait pas complet, si
l'on omettait de signaler ce qu'on faisait pour les
pauvres qui n'étaient pas recueillis dans les hospices,
pour les « communs pauvres » comme on disait au
rnoyen-âge. Le soin de cette classe de malheureux
était confié à l'Aumône de la Cité, qu'on appellerait
aujourd'hui le bureau de bienfaisance(r). Cette insti-
tution charitable existait déià à la date de rr85 (z);
elle s'appelait alors la fraternité de saint Michel.
Comme elle avait son siège dans I'lle, où étair égale-
ment sa chapelle dédiée à I'archange, ses clients
sont souvent désignés dans les documents sous le
nom de Communs Pauyres en fb (3). Le fonction-
nement de 1'Aumône de la Cité est peu connu; je vois
qu'en rz6o elle avait quatre pourvoyeurs dont deux
échevins et deux citains (4). Quatre fois l'an, elle
faisait aux pauvres des distributions de blé, de pain,
de sarraus, de chemises, de souliers et même
d'argent (5). Devant la maison on allumait, en hiver,
de grands feux pour permettre aux pauvres de s'y
chauffer (6).

Toutes ces maisons charitables se conformaient à
un même type, dont nous avons déjà rencontré un
spécimen à Cornillon(7). Placées sous la haute direc-

(r) Il existeuneTable des communs pauvrés à Dinant en ,2.1gi elle atrois
rrambours. Bormans, Cartulaire de Dinant, t. I, p. 38.

(z) V. un acte de cete année dans Leod,tum, ryo7, p. 2.
(3) C'est ce qu'on voit par le témoignage du tesrament de Jacques cl,Hem-

riüourt 1r383), parlant d'une « rente que sire Lambert Bynes, jadit cappellaiu
de Saint-Pol, Iaissat pour fondeir un alteit etz l,a maisorl, tl,es communs Ttoore s
del,l,e Ctteit séqnt en Yle >>. (De Borman, t. I, p. 469).

(4) Cuvelier, Val Benoit,p, 16r,
(5) Henaux, t. I, p. 318, note.
(6) Gobert, t, IV, p. r44.
(7) V. les rêglements de r34o et de r385 pour l'hospice e1 la cathédrale, le
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tion des fondateurs ou de leurs ayants-droit, elles
étaient desservies en général par des religieux ou des
religieuses de I'ordre de Saint-Augllstin, celles-ci sous
une « prieuse " et ceux-là sous un prieur, auquel était
également subordonnée la prieuse. Tout le person-
nel de la maison était tenu d'obéir au prieur et de se

conformer aux trois vceux de chasteté, de pauvreté
et d'obéissance. Les hospitalisés se divisaient en deux
catégories distinctes : d'une part, les pensionnaires
bien portants, les haitiés comme on disait à Liège,
qui, en leur qualité d'indigents, formaient le fonds
primitif de la clientèle, de I'autre, les malades.

Dans presque tous les hospices de Liège, les uns
et les autres vivaient réunis sous le même toit et
participaient des mêmes soins (r). L'admission était
gratuite, à part un certain droit d'entrée que payait
sans doute la charité, car les fondateurs maudissaient
ceux qui vendaient les prébendes de la maison et
leur assignaient leur part dans I'enfer avec Judas (z).

premier analysé dans Dais, Nottces, t. IVr, p. :o8, le second publié par
Bormans et Schoolmeesters, t. IV, p. 626. Cf. aussi l'acte de rzo4 dans les

mêmes, t. I, p. r39.
(r) L'hospice Saint-Lambert, fondé pour les pèlerins, contient en r3o5 des

malades (Remise du bureau de bienfaisance, no 3. Cartulaire, f. tozv, aux
Archives de 1'État, à Liêge). L'hospice Saint-Cl-rristophe, fondé pour les pèle-
rins et les pauvres! est, dès rrgg, peuplé de malades soignés par des frères
et par des sæurs : utriusque enim sexus ministerio eget PauPerum cura et

receptio et egrotantium frequens ymmo et continua visitatio. Diplôme de

rrgg dans Jean d'Outremeuse, t. IV, p. 562. Et en rz5z, on parle encore de

pauperum in ipso hospitali hospitantium. (Le même, t. V, pP. 3o4-5). L'hô-
pital Saint-Àbraham près de Saint-Jean-Baptiste reçoit, en tz8t, de l'échevin
Gilles Surlet, un legs pour la pitance des malades de cette maison le iour de

son anniversaire (de tsorman, t. I, P. 437). Les malades de l'hôpital Tire-
Bourse sont, avec ceux de Saint-Abraham et de Saint-Lambert, l'objet d'une
libéralitê testamentaire en r3o5 (v. ci-dessus). Il en est de même dans les

autres villes; cf. là-dessus Kriegk. Det tsches Biirgerthttm. in'ù Mittel,al,ter,
t. I, p. 75 (Francfort-sur-Mein, r868-7r).

(z) Daris, Notices, t. IVr, P, 2r2'
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Nous sommes dépourvus de toute espèce de ren-
seignements sur I'histoire de I'instruction publique à
partir du XII" siècle. Alors que les écoles de iiege
au X" et au XIe siècle avaient jeté un vif éclat, elles
commencèrent à pâlir au XII" et elles disparurent
pour ainsi dire au XIII" dans le rayonnemenl intense
des universités. Les Liégeois qui voulaient faire des
études supérieures allèrent alors à paris, à Orléans,
à Cologne, où une université venair de s'établir en
r 388, et ils en revenaient, comme le chanoine Hocsem
et une multitude d'autres, avec Ie titre de docteur
in uh'oque jure, qui leur ouvrait l'accès des princi-
pales fonctions dans le pays. Cependant, les écoles
de la cathédrale et des collégiales comme aussi celles
des monastères continuent de subsister, et nous y ren-
controns toujours des écolâtres en fonction, mais ils
ne font guère parler d'eux. Ils enseignent, mais sans
éclat et sans attirer I'attention sympathique avec
laquelle I'historien s'arrête devant les professeurs des
précédents siècles. L'abbé Jean (f rz4r), cependanr,
mérite d'être mentionné à cause du zèle plein
d'amour avec lequel il se consacrait à ses fonciions
et s'attachait à ses élèves (r). Quelques fondations à
caractère spécial sont les seuls signes de vitalité que
donne l'enseignement. En tzgt, le Chapitre de
Saint-Larnbert fit une fbndation pour douze écoliers
pauvres qui devaient chanter et lire dans Ia cathé-
drale (z). En r382, un chanoine de Saint-Denis créa
la maison de la Cigogne. pour y recevoir douze
enfants pauvres destinés au même ofhce (3;. L'ensei-

(t) vdta Oil,il,iae, pp. zr3, z3o, z68.
(z) Bormans et Schoolmeesters, t. II, p, 476,
(3) BCRE,3e série, t. XIV, p. r 45.
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gllement musical de cette école jouissait d'une grande
réputation, qu'il garda au cours des âges; au XVIII'
siècle, Grétry en est sorti.

L'instruction semble avoir été assez répandue
dès Ie XIIe siècle, parmi les laïques, non seulement
dans Ia classe bourgeoise mais enq.ore dans le peuple.
C'est principalement à I'usage de celui-ci que Lam-
bert le Bègue faisait ses traductions. Et quels en
étaient les lecteurs? Les tisserands et les pelletiers,
comme il dit lui-même, sans compter les femmes,
auxquelles étaient spécialement destinés certains
écrits du réformateur (r). Au XIII" siècle, nous
voyons une bourgeoise de Liège lire son psautier en

français (z). Cela suppose, dans les masses populai-
res, un degré de culture que nos sources historiques
ne nolrs permettraient pas même de souPçonner.
On lisait d'ailleurs autre chose à Liège que des

livres d'édification. La bonne société se tenait, s'il
est permis de s'exprimer ainsi, au courant de la
littérature du temps : elle était familiarisée avec les

héros du cycle de Charlemagne et de la Table
Ronde; Ies noms de Roland, d'Olivier, des Quatre
fils Aymon reviennent souvent dans les pages de
ses chroniqueurs, et, de temps à autre, les réminis-
cences littéraires de ceux ci attestent que la lecture
est un plaisir assez répandu.

La vie littéraire du Liégeois n'est pas uniquement
tributaire de l'étranger; Liège a eu de bonne heure
sa littérature populaire. Celle-ci a débuté, comme
partollt ailleurs, par la méthode orale; ses propaga-

(r) V. tome I, p.æ.
(z) Ytta Odil,iae, p. zr4.



-

288 CHAPITRE XVII

teurs étaient des jongleurs qui chantaient, en s'accom-
pagnant sur leur vielle, les événements remarquables
du jour, Un de ces aèdes nous apparaît dans I'histoire
de Liège en ro7r, lors de I'amivée de la châsse de
saint Remacle dans la Cité : elle y fit, dit-on, des
miracles, et un jongleur les célébra dans une chan-
son qu'il débitait au public rassemblé autour de lui
en pleine rue. Au milieu de la nuit, les auditeurs
enthousiasmés font une ronde et redisent en chæur
les vers du poète, pendant qu'à sa fenêtre le roi
Henri IV, préoccupé de cette scène dont il faisait les
trais, écoutait, pieds nus et en robe de chambre, ce

que disait de lui I'Homère de carrefour (r). Des
scènes de ce genre devaient être fréquentes à Liège,
car les poètes y étaient nombreux, et leurs chansons
de geste avaient acquis une telle réputation que les
mots de poète et de Liégeois étaient devenus syno-
nymes (z). " Les bardes, dit un écrivain de ce temps
commentant Lucain, ce sont des Liégeois qui don-
nent I'immortalité aux âmes par leurs chants, en
racontant les exploits des rois ,.

Rien, malheureusement, n'a survécu de cette Iitté-
rature orale du XI" et du XII" siècle, qui nous aurait
fait pénétrer dans le génie épique et lyrique du
peuple liégeois. Il en faut dire autant des premiers
monuments de la littérature écrite. Ceux-ci sont des

ceuvres en prose à tendance catéchétique, des traduc-
tion des livres saints et des principales productiorts
de l'hagiographie. Ces æuvres, qui évoquent vague-

Q) Triu,mphus sancti Remacl,i de Malmtnztiario coenobio dans Chapea-

ville, t, II, p. 56r.
(z) Jaffé et Wattenbach, Eccl,esiae tnetroltol,itanae Colontensis cotltces

manuscrtpti, p. t4o.
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ment le souvenir d'Ulphilas, sont le fruit du grand

effort d'éducation populaire auquel se rattache le
nom de Lambert le Bègue; c'est lui, notamment.
qui traduisit les Actes d"i Apôtres et les Épîtres. de

üint Paul, ainsi qu'une biographie de la sainte

Vierge. Déjà auparaiant existait à Liège une version
romane du livre des Psaumes et de leurs gloses'

Malheureusement, I'on était au siècle des Albigeois,
et I'abus que ces sectaires faisaient des Livres saints,

les traduôtions mensongères qu'ils en répandaient

dans le public mettaient en danger la foi. L'autorité
religieuse s'en émut, et, en rzo3, le légat pontifical
Gui de Palestrina ordonna, dans ses statuts' llue
toutes les traductions dÈi 1'Écriture, en roman ou en

thiois, fussent remises à l'évêque, qui restituerait les

bonnes et détruirait les autres (r).
C'est peu de temps après, en e33, que la langue

populaire pénètre dans les actes publics (z) ; à partir
â.-cett" date, elle s'affrrmera de plus en plus. Nous
ne sommes pas en état de suivre toutes les manifes-

tations de sa vitalité à travers I'histoire de ce temps,

et nous n'avons conservé qu'un échantillon unique
de la littérature populaire d'alors : c'est la traduction
romane d'un des chants que les flagellants venus

d'Allemagne chantaient en leur langue dans les rues

de la Cité (3). L'érudition moderne ne se contente

pas de ces'maigres restes de I'activité intellectuelle

(r) Omues libri romane vel teutonice scripti de divinis scripturis in ma-

num episcopi tradantur et ipse quos viderit reddendos reddat' (Bormans et

Schoolmeesters, t. I, p. r34).
(z) U. Capitaine dans B§ZZIl, t. II (1859), p.43 des Mél'anges'

ili U" a étê publiée par Kervyn de Làttenhove , Eistoire d'c Flandre,

,. ili, p 354 et, d'aprês tui, p". Paul lrredericq, Cotyzts thtquisitionis haere-

t'icae praüttatis neerlandicae, t. Il, p. r39.

II r9
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d'autrefois; elle revendique une origine liégeoise pour
des poëmes de grande allure tels que it yrri Art
Juilse et le Poëme rnoral (r), et elle remet en honneur
les norns des dominicains Gilles et Gérard, dont au
XIII. siècle l'éloquence passionnait les citains, et
dont les æuvres dorment aujourd'hui dans la pous_
sière des bibliothèques (z).

La littérature en langue populaire s'enrichit au
XIV" siècle par la conquête d,un domaine resté
iusqu'alors I'apanage exclusif de la langue latine :

l'histoire. Trois noms importantr ,"pié.entent ce
genre nouveau : Jean Le Bel, Jacques d,Hemricourt
et Jean d'Outremeuse. Tous les trois viennent,
dans la seconde moitié du XIV" siècle, ouvrir à
l'intention du peuple les puissants in-folios de la
Chronique et leur font parler le langage des foules.
T-.e premier, le tréfoncier Jean le Bel, ionteur épris
des fêtes chevaleresques et des aventures extraor-
dinaires, est l'historien du monde féodal et cles
cours : il a tracé avec talent la voie dans laquelle
son élève Froissart parcourra une carrière brillante.
Le second, Jacques d'Hemricourt, est un homme de
loi qui joint à l'exercice de sa profession de secrétaire
des échevins Ie culte des lettres historiques : il fait
revivre, dans des tableaux pleins de côuleur et de
mouvement, cette ardente chevalerie de Hesbaye qui
s'éteint sous ses yeux; il retrace la généalogi" d.,
grandes familles hesbignonnes et ii trouve ie irroyen
de nous intéresser par la saveur de son langàge,

(r) V. Wilmotte, Le Wal,lon pp. 5r-57 etTt_74.
(z) Lecoy de La Marche, La Chaire française au moyen_d,ge. pp. r rg etrzr. Sur une autre collection_de sermons romans pao,,an"ni de 

-iiège, 
v.

MCARB, coll. in-8o, t. XLI (r888).
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même dans les pages sévères qu'il consacre à I'ana-
lyse des institutions de son temps Le troisième, Jean
d'Outremeuse, a débuté par une chanson de geste

dont le sujet est I'histoire de Liège. Plus tard, il a

récrit sa geste en prose, mais en y versant les données
de I'histoire universelle, et c'est ce récit d'un roman-
cier qui, sous le nom de M1'reur des Histors, a été

pris jusqu'à nos jours pour de I'histoire véritable.
Jean d'Outremeuse a fait illusion en partie grâce à
son art de dramatiser et de mettre en scène : à ce

point de vue, si sa valeur comme historien est nulle,
on ne peut lui contester un véritable talent d'écrivain.

Nous aurons épuisé la matière si nous faisons
suivre le nom de Jean d'Outremeuse de celui d'urr
homme dont il était bien digne d'être l'exécuteur
testamentaire ( r ) : il s'agit du fameux écrivain liégeois
Jean de Bourgogne, qui, sous le nom emPrunté de

Mandeville, a mystifié pendant des siècles I'Europe
lettrée par le récit de ses prétendus voyages. Entière-
ment démasqué aujourd'hui, il n'est plus qu'utt
écrivain de second ordre qui a su tirer parti du nom
d'autrui et dont l'æuvre est une mosaÏque d'em-
prunts, voire même de plagiats (z).

Nous sommes à même de nous faire une idée de
la productiorr liégeoise dans le domaine des arts
plastiques, puisque la plupart des monuments dus
au génie des architectes liégeois sout encore debout,
si l'on en excepte la cathédrale. Plusieurs furent

(r) Abry cité par M. Pirenne dans l'article citê ci-dessous.

(z) Sur Mandeville, je me borne à renvoyer à l'article de M. Pirenne dans

laBiographie Nattonal,e, t. XItl, où se trouvent toutes les références; depuis

lors, M. V. Chauvin a prouvé (Wal,l,onia, 1902, Pp. 237-z4z) que le voyage

en Égypte, le seul que l'on croyait pouvoir admettre comme réel, élait une

invention comme tous les autres'

-
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renouvelés en tôut ou en partie au XIVe siècle : ainsila cathédrale elle-même, à laquelle on travaillait
encore^ en y34z (r), S-aint_paul, qui n,était pas achevéen r334Q), Saint-Marrin qui, incendie en r3rz,
menaçait ruine encore en tt4z(31, Saint_Oenir, qri
était dans le même cas en û52'et que l,on décida
alors de restaurer (4). Ces monuments, par malheur,
n'ont pas d'autre histoire, et nous n'e.r^ connaissor_rs
que ce que nous apprennent nos yeux. Fille de l,art
rhénan, I'architecture liégeoise a irésenté pendant la
période romane les caractères de ôelui_ci, nïtammentle double chæur et ce qu'on a appelé Ia galerie
rhénane (5). plus tard, dàn, .u périoa" SotËiq".,elle semble avoir affecté plus a';naep.n"a";;Ë-;i
incliné plutôt vers I'art français. Elle a pris a c"tui_
ci, sinon sa richesse d,ornem-entation et son ampleur
majestueuse, du moins sa sobriété élégante et ihar_
monie de ses proportions. La pierre -ne 

fleurit pas
sous le ciseau du sculpteur liégeôis et ne se laisse pas
découper en fines dentelures; aussi ne voyons_nous
point les portairs des sanctuaires de Ia ciie vivifiespar c€s peuples de saints dont Ie sourire nous
accueille au seuil des cathédrales françaises. L;;
I iégeois, de tout temps, s'entendirent mieüx à fondre
les métaux qu'à tailler la pierre, et le marteau du
batteur produisit dans leuri mains plus d,un chef_

1r) Bormans et Schpolmeestus, t. III, pp. 6og, 6rz,6t5ett. IV, p, r.(z) Cartulaire de Saint-paut, p, ,g4. Les chanoines disent qu,ils veulentach;11r 1'église in formâ, quam Tt,ooit\à nostri d..dsposuere majores,
13) Schoonbroodt, Inoentairi d.es chartes de siînt-Marttn, no r-r4.(4) Ad materialis ecclesiae nostrae structuram convenienter r"pu."rrd"* .,in formâ decenti prout congruit restaurandam. Dans BCRâ, 3n sËrie, ,: iit,p. t24.
(5) V. G. Kurth, Notger rte Liège, t. I, pp. 3o7 et suivanres.

=-
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d'æuvre disparu : châsses, ambons, lutrins, chande-
liers, revêtements d'autel, reliquaires, couvertures cle
livres, plaques tombales, tous ces objets d'art abon-
daient dans la Cité; ils faisaient comme un corrège
d'honneur à la merveille de l'art national, à cette
cuve baptismale de Notre-Dame oir, dès le début du
XlI" siècle, Renier de Huy faisait apparaître, avec
une correction presque classique de lignes et une
noblesse étonnante, les principaux fastes du baptême
chrétien. Il est resté peu de chose de tant de richesses:
Ies pillages du XV" siècle devaient anéantir ou dis-
perser au lôin les trésors artistiques des sanctuaires
liégeois (r).

I-a peinture était comme chez elle dans les nom-
breux sanctuaires de la Cité. Dès le X" siècle, Ie pin-
ceau animait les surfaces des murailles romanes en
y évoquant des visions saintes, et I'on sait que ce
fut un peintre ecclésiastique, I'Italien Jean, qui orna
Ia cathédrale. Plus tard, d'autres artistes y peignirent
les épisodes de I'ancien et du nouveau Testament,
mais I'incendie de r r85 fit disparaître toutes les scé-
neries grandioses que le haut moyen-âge avait admi-
rées. Il est à remarquer qu'à I'entrée de l'époque
moderne, ce sont des Mosans qui ont ressuscité le
grand art de la peinture dans Ies Pays-Bas et qui ont
préparé ses brillantes destinées. Pendant qu'au nord
de la principauté, les Van .Eyck créaient les chefs-
d'ceuvre qui devaient aboutir à cette page incompa-
rable qu'on appelle l'Adoration de l'A7neau, au süd,
les maîtres viallons, les Patenier et les de Blès, déve-

(r) V, Jules Helbig, La sculpture et les arts pld,stiques au pays d,e Liège,
ze édition, Liêge, G, Kurth, Renier cl,e Euy.
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loppaient le paysage et reproduisaient dans leurs
fonds de tableaux les aspects pittoresques de la vallée
de la Meuse (r). Mais aucun de cès artistes n'est
originaire de la Cité, et s'il en est qu'elle puisse reven-
diquer comme ses enfants, ni làurr noms ni leurs
æuvres ne sont parvenus jusqu'à nous. euant à la
musique, on a eu plus haut la preuve de I'intérêt
qu'on lui portait dans les rangs du clergé, et il n,est
pas douteux que le peuple ait toujours professé pour
elle un gorit véritable, mais cet art a subi la desiinée
des autres : il n'a pas d'histoire à Liège.

Comme toutes lés bourgeoisies du moyen-âge, celle
de Liège a le tempérament sanguin deÀ racei jeunes
et fortes : elle est impressionnable et mobile, allant
d'emblée à I'excès, mais aussi prompte à s,abattre
qu'à s'emporter, et obéissant toujouis au premier
mouvement, qu'il soit bon ou mauvais. Les Liégeois
sont dès lors, au dire d'un contemporain, ce que
leurs descendants d'aujourd'hui se vantent de restêr :

des têtes de houille (tiess di hoi:e) (z), c,est-à-dire
ardentes et inflammables, mais moins tenaces que
les " dulss têtes " de leurs voisins flamands. lls
sont au plus haut degré des impulsifs, incapables de
se maîtriser et faisant explosion aussitôt qu'on les a
mis en contact avec la mêche allumée. ia mêche,
c'est, d'ordinaire, le discours de tel ou tel tribun qui
a l'oreille de la foule; elle se précipite pour aiÀsi
dire automatiquement, une fois Iexciiation produite,
dans la direction que lui marque le geste de son
meneur. Les orages de la place publique sont d'ail_

(t) Sur tout ceci, v. Jules Helbig, La petntu,re au pays de Liège, nouvelle
édition, Liège rgo3.

(z) Calida tesra, écrit Bartbélerry de Liêge dans de Ram, p. z6g, vers zo5.
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leurs impuissants à assouvir leurs passions; celles-ci

trouventïn aliment dans les querelles de famille' qui'

pendant des siècles, arment les uns contre les autres

ies principaux lignages de la 9itÎ: En r25o' on

"rrt.nd 
des tréfonôi.t*. .'"*cuser d'aller à l'office de

nuit:àcausedesinimitiésdeleurproches'.dans
tlrqu.tt.t ils sont impliqués malgré eux, ils craignent

a C,t" tués sur le chemin de leur maisou claustrale à

l'église (r). Et pendant tout le XIV" siècle' les rues

de"la Clté ..t..rtissent de cris de ralliement : " Aux

vilains ! » crient les patriciens' " Aux damoiseaux ! '
crient ces dernie15. ,, La Vache ! Montegnée ! Vot
tem!»crientd'autres(z).Lesfréquentesinterdic-
tiont a. porter des armes dans la Cité trouvent clans

c., -..ui. leur commentaire explicatif'
- - 

Étant donné le tempérament qui vient d'être décrit'

on ne s'étonnera pr. d" constater chez les Liégeois

un esprit militairà bien prononcé' Ces petits bgyt-

geoir,'ces boutiquiers qûi manient l'aune derrière

i"u, .o*ptoir la remplacent volontiers par l'épée ou

par I'arbàlète. Les pâtti.it"t se.font recevoir dans

i'o.dr" de chevalerie, les petits créent des compagnies

de volontaires et entrent chez les Arbalétriers' A

.fruq,r. alerte, à chaque- sotr de. la bancloche' à

chaque hahay qui retèntit dans les rues ' tous les

.ituint upputâi.tênt les armes à la main sur la place

prtfiq",i.'A leur impétuosité, à leur.colère' on dirait

àes aËeilles qui se précipitent hors de la ruche pour

cribler de dards l'ènnemi. Ce n'est plus seulem.ent

po"t fu défense de la Cité que les milices liégeoises

(r) Bormans et Schoolmeesters, t' I, p' 59o'

iri v. i.t statuts de r329, art. 44, d"nt eo-tt"ns' Orclonnances' t' I' p' r88'

et ceux de 1343, art. 44, o, c,, P' 269'
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sortent de I'enceinte : elles vont en expédition au loin
pour protéger le territoire de la principauté, elles
extreprennent des sièges longs et onéreurpour pren_
dre et détruire des châteaux. Mais, une fois la guerre
finie, elles se hâtent de rentrer, car I'ouvrage a Jfra.e
pendant qu'on se battait, et il fâut se remettre à la
tâche de tous les jours. En d,aurres termes, Ia
guerre est une occupation de bourgeois comme une
autre, mais c'est ulte occupation extraordinaire et
temporaire. Et c'est cette aiternance de Ia besogne
pacifique avec le métier des armes qui caracterisJ tà
vie communale au moyen-âge.

Est-ce simplement le gorit cles aventures et des

"gTbu§- _qui explique certe clisposition des paisibies
citains? Non. C'estiurtout la passion pour la liberté,
q9:r 1... prérogarives de la Cité. Dès ql'il s,agit de les
défendre, tout le monde est debout, failûrt_il s,àntendre
avec l'étranger contre Ie souverain Iégitime. Le
patriotisme du temps s,accommode d; pareittes
alliances : zru surplus, le prince lui-même ne doit_il
pas ses victoires sur ses sujets à ses alliés du dehors?
Le patriotisme des Liégeois est un patriotisme de
Cité, si je puis ainsi parler; c,est lui sèul qui inspire
le dévouement er les sacrifices, Iui seul qui expliiue
I'incroyable obstination avec laqueile irs résistent à
leurs princes, cent fois domptés, Ët toujours « reclres-
sant leurs crestes "(r). La Cité est la seûle patrie qu,il
soit honteux de trahir; il n'y a pas A. puraon po,r,
celui qui commet ce crime. Vis-à_vis d', p.ir.f, i.
citain se reconnaît des devoirs sans doute, mais le
prince n'est qu'une personnalité éminente, il n,est ni

(r) C'est le mot du chancelier de l,Hôpital.
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l'image, ni la perbonnification de la patrie, et il ne
saurait inspirer ce culte, mêlé de tendresse et de
fierté, que le bourgeois de Liège professe pour sa

ville.
Ce que nous venons de constater n'exclut pas chez

les Liégeois un loyalisme sincère et convaincu. Ils
résistent volontiers à leur prince, mais ils ne pensent
pas à Ie renverser. Ils peuvent bien, au plus fort de
la lutte contre lui, recourir aux pires violences,
aflecter même de se jeter dans les bras de l'étranger,
mais ce ne sont là que des moyens coercitifs qui ne
doivent pas donner Ie change. Leurs querelles avec
lui ne sont, à tout prendre, que des scènes de ménage,
après lesquelles la vie commune reprend son cours
tranquille et régulier, sans que jamais personne pense
au divorce. Rien qui ressemble moins aux révolutions
modernes que les agitations communales du moyen-
âge : dans celles-ci, il s'agit de la conquête d'un droit;
dans celles-là, du renversement d'un régime.

Les mæurs privées, prises dans l'ensemble, sont
bonnes. La vigoureuse constitution de la société
familiale n'est pas entamée. Le foyer dornestique est
sain, les enfants sont nombreux : il n'est pas rare
d'en compter t7'et même 20 autour de la même
table (r). Le divorce est inconnu, I'adultère, du
moins celui de la femme, est rare et honni, le sui-

(r) II est rare que nous soyons renseignés sur le nombre d'enfants des
familles bourgeoises : c'est ce qui donne d'autant plus de valeur aux notices
que nous avons. Au XIIIc siêcle, nous rencontrons un bourgeois de Liège
qui a neuf enfants (Cuvelier, Yal, Benott, p. z8o). Au XIVo, un aurre, Henri
Adam, eut de la même femme dix-sept enfants (AEEB, t. XX, 1886, p.4zr).
Au même siècle, un patricien. Gilles Polarde de Neuvice, réunissait à sa table
ses vingt-deux enfants nés'de la méme mère (Hemricourt, Miroir, p, 2761.
Nous sommes assez bien renseignés. grâce à Hemricourtr sur les familles
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cide (r) et la criminalité enfantine n'existent pas. Le
nombre relativement considérable des enfants natu-
rels trahit un certain relâchement de la classe riche,
mais le père ne les désavoue pas et se charge de leur
entretien, fallût-il pour cela faire dans son testament
un aveu humiliant (z).

Mais ce qui est pour la Cité la plus précieuse
garantie de santé morale, c'est Iavertu de sesfemmes.
Il n'y a pas un aspect de sa vie qui soit aussi satisfai-
sant. Les Liégeoises ont à un haut degré le sentiment
du devoir; elles sont fidèles à leurs., barons »; elles
peinent dur dans les basses classes, où la pauvre
botteresse fait courageusement les métiers les plus
fatigants : aussi Liège, qui est paradis des prêtres,
passe-t-il pour le purgatoire des femmes. Un témoin
digne de foi, Jacques de Vitry, leur consacre une page

nobles de la Hesbaye, et nous voyons qu'elles sont fort nombreuses, comme
le montre le petit tableau suivant :

Thierry de Rochefort a g enfanrs. Miroir, p. gz.
Warnier de Velroux g - 238.
Gilles de Sassembrouck g - 247.
Humbert de Lexhy ro 27o.
Renier de Velroux to 237,
Oury de Bombaye r r 294.
Yves de Monferant I I 275.
Breton le ieune de Waroux 13 3o3.
Eustache de Hognoul r5 2go.

(d'un même lit).
Gilles de Gavre rg 172.

Le sire de Warfusée 20
(de deux lits).

(r) Les seuls cas de suicide mentionnês dans l'historiographie du moyen-
âge liégeois sont ceux de prisonniers qui se tuent pour échapper à une mort
déshonorante ou cruelle: tels, après la bataille d'Othée, Gilles Lamborte et
le maire de Dinant (Jean de Stavelot. pp. I lg et rz6). ou encore de malades
qui se donnent la mort dans un accès de fièvre chaude (Le méme, p.3g+).

(z) Il faut noter cela, non pour y voir, avec certains historiens, une preuve
de cynisme, mais bien plutôt la préoccupation de remplir un impérieux
devoir d'ordre moral.
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émue, otr il glorifie non seulement celles qui se

cachent sous le voile des religieuses, mais aussi les
veuves, les mères de famille et les ;'eunes filles :

toutes pratiquent les vertus chrétiennes, toutes vivent
dans la chasteté et dans la charité (r). Et un demi-
siècle plus tard, I'auteur de la Vie d'Odile rend aux
femmes liégeoises le même témoignage.

La source de cette vie morale, c'est Ia religion.
Toute la vie publique et privée la proclame, la
reconnaît, s'en imprègne, se conforme à sa loi, qui
est l'Évangile. Elle n'est pas discutée : on lui obéit
avec amour. La foi est vive, ardente, universelle,
rigoureusement romaine. Les docteurs liégeois se

sont levés avec ensemble pour combattre la doctrine
de Bérenger de Tours sur l'Eucharistie; ils s'orien-
tent sur la Chaire de saint Pierre, car l'Église de
Liège se glorifie d'être la fille de l'Église romaine :

Sancta Legia ecclesiae romanae filia, comme dit
encore aujourd'hui l'inscription placée sur la porte
d'entrée de la cathédrale de Liège. Si, au XII" siècle,
la Cite se Iaissa entraîner par ses évêques dans
le schisme ourdi par Ies Hohenstaufen, ce fut de
bonne foi et par esprit de soumission à la chaire
épiscopale. Le grand schisme Ia trouva fidèle aux
papes de Rome : pour la détacher d'eux pendant
quelque temps, il fallut tous les effets de la diplo-
matie française.

Dans un pareil milieu, I'hérésie ne put jamais se

faire sa place; les rares hérétiques que I'on rencontre
de ci de là sont des étrangers, et c'est le peuple lui-
même qui les poursuit et réclame pour eux la peine

(r) V, sa lettre à Foulques de Toulouse dans Chapeaville, t. II, p. 255.
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du feu (r). L'orrhodoxie liégeoise est sans alliage;
elle fait en quelque sorte partie du patriotisme.
I orsque, au XIV" siècle, les béguines, suspectées
d'hérésie, furent l'objet de mesures rigoureuses de
la part du souverain pontife, celles de Liège, rec()n-
nues irréprochables, échappèrent à toute censure.
Les Liégeois apportent Ieur contribution à toutes les
grandes manifestations de la vie catholique. Ils se
rendent en foule dans la Ville Éternele pour y
gagner les indulgences du jubilé de r35o (z), et il
est certain qu'ils n'ont pas fait défaut aux autres.
Liège fournit le contingent le plus fort à la colonie
de l Anima, qui groupait autour de son hospice tous
Ies Thiois établis à Rome (3).

- .(r) En roz5, des Albigeois se montrent à Liège. En rr35, on y brûle un
hérétique. En r238, le chapitre charge les dominicains des poursuites contre
Ies hérétiques, avec celte réserve significative : sa' qut forte hactenus ùt epis-
copatu latuerinz (Fredericq, corpus inqu,isttionis haereticae pratsttatis nàer-
lantli«æ,t. I,p. rog). Lesstatutssynodauxde rzSSparlentàpelnedel,hérésie.

(2) Toto occidente atque adeo Leodio lïequentissima multitudo Romam
confluxit. verum ceteris vel pestilentiâ vel itineris longioris labore confectis,
vix decimum quemque domum rediisse invenio notatum in populi Leo_
diensis tabulario. (!-isen, II, p, r r7).

C'est sans doute un pèlerin liégeois de r35o qui, revenant de Rome, écrit
au pape pour s'excuser de ne pas repasser par Avignon pour le voir, étant,
comme il dit, ex longo nimirum itinere corpore debilitatus et bursâ. AEEB,
t. XV (1878,1, p.4r.

(3) Les chiffres sont instructifs. Voici le nombre des confrères d,el'Anima
d'après un relevé du XVe siècle, où ils sont classés par diocèse :

Liège r5o, Würzbourg 5o.
Cologne r4o. Cambrai 4o.
Utrecht roo. Trèves 4o.
À{ayence go. Constance 40.
Münster 6o. Halberstadt 4cl, etc.
Hildesheim 6o,

Schmidlin, Geschichte d,er cl,eu,tschett Natiotnl Kirche in Rorn S. Maria
cl,el,l,'Anima. lrribourg, en Badè, r9o6, p. r36. Sans doute, il s'agit ici du dio-
cèse et non de la Cité, mais est-il douteux que la Cité puisse revendiquer sa
part du contingent du diocêse? Oui, selon l'auteur cité ci.dessus, d,après
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La croisade trouva ses plus enthousiastes bataillons
parmi les nobles et les bourgeois de la Cité. Il n'est
pas douteux que Pierre I'Ermite I'y ait prêchée : le
plus grand nom de cette épopée sans pareille, celui
de Godefroi de Bouillon, est intimement lié à !'his-
toire de Liège, et un chevalier de ce pays, Lambert,
est mentionné honorablement dans la Chanson
d'Antioche. A plusieurs reprises, en rr88 (r), en
r2oo, en tztz,les prédicateurs de la croisade se font
entendre à Liège et donnent la croix à des multitudes.
C'est un chevalier liégeois qui monta le premier sur
les murs de Damiette (z). Les bourgeois et les gens
du peuple sont entraînés comme les nobles, car,
comme Foulquesde Neuilly le disait à Liège c'est aux
pauvres qu'il appartient de se croiser et les riches ne
sont pas dignes de cet honneur. Nous trouvons de
temps à autre la trace du zèle de Ia population de
Liège pour ces saintes expéditions. Beaucoup, après
s'être croisés, n'ont pu partir, mais ont pris des dis-
positions testamentaires pour faire au moins « porter
Ieur croix » en Terre Sainte (3) et ont fait des legs
lequel les r5o Liégeois et les 4o cambrésiens énumérés seraient tous de la
partie thioise de leurs diocèses respectifs. Je n,en crois rien.

(r) V. Gislebert de Mons, p. zo5. Lambert le petit, Annales, p.6+9;
Albéric de Troisfontaines, p. 86r; Renier, Annales, pp. 654,655,ô7r;if.
dom Berlière, Monasticon bel.ge, p. 452, note.

(z) sed et miles quidam iuvenis Leodiensis, spiritus sancti virtute coufor-
tatus, turrim prius ascendens intravit. Chronicon regium Col,oniense, ad,
annum,l2lll.

(3) 1283. « Je lais à Abry de Roclenges u a son frère, XX marcs
de ligeois pour porter ma crois ultre mer, se ie le prens et le crois de ma
femme aussi, par teil manière que nus n'en puist plus demander à moi ne à
me foimens, et se Abry u ses frères deseur dit ne voloient aller ultre mer,
quant droite et general muele serat. je weilh que mes foimens donent les
xx marcs a un varlet à leur volonteit qui porterat nos crois ultre mer quant
droite muete serat, )) Testament de l'échevin Lambert delle Fosse dans de
Borman, t, l, p. 443.
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pour venir au secours de la chrétienté de Pales-
tine (t). D'autres se rendent en Terre Sainte en
simples pèlerins (z); Ies femmes elles-mêmes font ce
pieux voyage (3).

La parole de Dieu eut toujours une grande action
sur la foule des auditeurs liégeois. Tel prédicateur
éloquent, comme le dominicain frère Raphaë1, devait
prêcher en plein air à cause de I'affluence qui se
pressait autour de sa chaire, et il était célèbre pour
les conversions de criminels et de débauchés qu'opé-
raient ses sermons (4). Plus tard, en t45g, on vit un
frère mineur italien, du nom de Genesius, obtenir
des résultats non moins merveilleux (5); on était, il
est vrai, au siècle où la prédication chrétienne arri-
vait à son maximum d'efficacité, où des hommes
comme Jean de Vicence, Jean de Capistrano ou
Vincent Ferrier tenaient les multitudes suspendues à
Ieurs lèvres.

La vie religieuse du peuple n'est d'ailleurs pas
plus exempte de taches que celle de son clergé. Le
moyen-âge est bien loin d'avoir réalisé I'idéal d'une
société chrétienne : pas plus à Liège que dans le
reste de I'Occident, il ne s'est complètement dépouillé
de la barbarie primitive. La crédulité est extrême;
la superstition et le fanatisme sévissent dans toutes

(r) V. par exemple Cuvelier, Yal Benolt, p, zo3.
(z) En r zo9, Robin. fils de Lambert, citain de Liège, itu,rus Jerusal,em, fait

une donation à l'abbaye de Val Saint-Lambert. Charte inédite aux Archives
de l'Etat à Liège, fonds de Val-Saint-Lambert.

(3) Par exemple, cette Gertrude qui a été quatre ans recluse emmurée à
Jérusalem et qui reviot mourir à Liège comme recluse à Sainte-Madeleine,
en rzo6. Renier de Saint-Jacques, Annal,es, p, 659. Le méme auteur, p, 67r,
nous montre beaucoup de Liégeois prenant la croix eû tzt4,

(a) C'est en r428. Jean de Stavelot, pp.24o-z4t; Zantfliet, col. 4zz.
(5) Adrien, p.4o.
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les classes : ne voit-on pas Henri de Dinant lui-même
faire enterrer vive une malheureuse femme accusée
de vouloir jeter un sort sur la ville? Un mysticisme
malsain vient souvent se mêler comme un subtil
poison aux plus nobles manifestations de la vitalité
religieuse. Une étrange production littéraire du
XIII" siècle, la Vie d'Odile et de son fils I'abbé
Jean ( r ) nous introduit dans un monde d'exaltés et de
visionnaires où I'on a la ;rrétention d'être en com-
munication permanente avec le Ciel, et où de vul-
gaire phénomènes d'hystérie, des hallucinations de
malades deviennent des révélations divines.

[.es diableries pullulent : le mauvais esprit apparaît
sous une forme tangible pour tourmenter les saints;
il est d'ailleurs si peu intelligent d'ordinaire, qu'il se

laisse mystifier ou corriger par eux sans parvenir à

leur faire le moindre mal. Il y a de véritables conta-
gions d'exaltation et même de folie religieuse. A la
suite de la grande peste de r348, qui a profondément

. altéré l'équilibre des esprits, on vit apparaître les
' Flagellanls. Ils furent accueillis par la population
avec une sympathie ardente; on les comblait d'au-
mônes, on se disputait I'honneur de leur donner
I'hospitalité; on traduisait en français les chants popu-
laires de langue allemande que ces pauvres gens

chantaient dans les rues, tout en se donnant Ia
discipline jusqu'au sang avec des fouets dont les

lanières étaient garnies d'aiguilles. Bien plus, un
grand nombre de Liégeois se joignirent à I'armée de
la pénitence, €t, le z9 aoùt r34g, on en vit r8o
arriver à Tournai, puis à Valenciennes, sous la con-

(r) Publiée dans Anal,ecta Bol,landiana t. XIII (1894), pp. 196-287.

1
I
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duite d'un dominicain qui enthousiasmait la foule
par sa prédication passionnée. L'intervention éner-
gique de la papauté mit fin, dès la même année, à
cette malsaine propagande (r).

Lorsqu'elle reprit en r4oo, de nouveau à la suite
d'une épidémie meurtrière, on put constater qu'elle
avait perdu beaucoup de son intensité. Si, dans les
centres de second ordre, à Tongres et à Visé, les .

flagellants continuèrent d'être entourés de la faveur
populaire, si même, à Maestricht, le petit peuple
alla jusqu'à chasser de la ville les magistrats et les
bourgeois opposés à la secte (z), en revanche, il ne .

paraît pas qu'elle se soit montrée à Liège : l'esprit
public avait apparemment fait des progrès dans la
Cité et ne supportait plus les choquantes exhibitions
de r348.

A ce résultat ne paraissent pas avoir peu contribué
les excès des Chorilants, qui avaient visité la ville en
septembre 1374. Les Chori1ants ou danseurs étaient
de vrais rralades, d'autant plus dangereux que leur *
folie religieuse se compliquait de tendances révolu-
Iionnaires. C'était de nouveau l'Allemagne qui les
avait versés sur le pays, mais, partout où ils passaient,
ils faisaient des recrues, et leurs danses vertigineuses
entraînaient les multitudes. La vue des vêtements
rouges et des souliers à la poulaine avait particuliè-

(r) Sur les flagellants de 1349 à Liège, 't. Les Vrayes A'oniques de.lehan
Le Bel, éd. Polain, t. I. pp. zo3-2o5, et éd. Viard et Déprez, t. ll, p. zz3,

reproduit presque textuellement par Jean d'Outemeuse, t. VI, pp. 38b-388,

et Raoul de Rivo, pp. 4 et 5. Voir aussi, pour l'ensemble de la question, leÜ
textes recueillis par Paul Fredericq, hrpus inrluisi.tionis haereticae prat:i-
tatis Neerland,icae,t. I, pP. rgro-2or, et t. II, pp. 96-14r, et le mêmoire du
même auteur intitulé : De secte d,er geesel,aars en d,er d,ansers in de Neder'
lanclen tijtlens de XIY' eeuw. (MARB, coll, in-4o, t. LIII, 1897).

(z) Chronique l,'iégeoise cle '1 102, p, 442; Zanrfliet, col. 358.
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rement le don de les exaspérer : on dut défendre aux
cordonniers de fabriquer I'espèce de chaussures qui
déplaisait à ces possédés. Comme le clergé interdisait
leurs pratiques, ils lui vouèrent une haine profonde :

réunis à Herstal, aux portes de Liège, ils formèrent
un complot, heureusement découvert, pour massa-
crer tous les prêtres de Ia Cité vers la Toussaint. Le
mal dura environ un an; on le combattit à force
d'exorcismes, et les chroniqueurs contemporains
llous rapportent des entretiens singuliers que Ies
exorciseurs eurent avec les démons logés dans le
corps de ces malheureux (r).

Après avoir dépeint avec ses côtés de lumière et
d'ombre Ia civilisation urbaine de Liège, on est
naturellement amené à se demander quel jugement
d'ensemble il faut porter sur elle. Et, si on veut
l'étudier à tous les points de vue, on reconnaîtra que
c'est une æuvre bien conditionnée.

Si la liberté politique, Ia sécurité du pain quotidien
et la ioyeuse adhésion de I'esprit à un idéal religieux
élevé sont les conditions du bonheur, le peuple cle
Liège n'est pas à plaindre. Il n'est pas préoccupé
des questions sociales qui se posent ailleurs; il est
fier de son métier et de sa Cité.

Du sein des ateliers sort, avec le bruit des mar-
teaux, la voix de la chanson populaire. EIle se pré-
sente à nous sous sa forme la plus antique dans ces

(r) Chronique liégeotse d,e 1402, pp.35g-36a; Raoul de Rivo, pp. tg.22 l
Chronique latine de Jean de Stavelot dans Chapeaville, t, III, p. û i2antnier,
col.3or-3o2.

u 20
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farandoles joyeuses qui, les jours d'été, déroulent
leurs gais anneaux à travers les rues des paroisses en
fête, égrenant des refrains ailés. Elle retentit sur
les rives du beau fleuve " dont le cours impétueux
réjouit la Cité », et elle porte au ciel la voix d'un
peuple heureux.

Les poètes Liégeois du XV" siècle ne doutaient pas
de la félicité qu'il y avait à vivre dans leur ville.

" Liège sainte, écrit I'un d'eux, fécondée par le
sang de ton patron, tu es l'élue de Dieu; ton clergé
est comme une fleur brillante; ton peuple a un cæur
de lion. Monts et bois, sources, bon air, champs
fertiles, fleuves, prés, vignes en abondance, feu de
houille, mines de plomb et de fer, voilà tes orne-
ments et tes titres de gloire, qui te font l'égale des
plus grandes villes du monde " (r).Et un autre, plus laconique, mais non moins
enthousiaste, résume dans l'énumération suivante
les mérites de la patrie aimée :

« Louanges de Dieu, bons plats, bons vins, bois
» €t houille, ferveur monastique, abondance de

" richesses apportées par le fleuve " (z).

Ces vers, dans leur gaucherie, attestent, avec la
bonne volonté de nos poètes, leur impuissance à
analyser les éléments du bonheur national. Mais
n'importe : on s'apercoit qu'ils ont conscience de ce
bonheur, et c'est tout ce que l'histoire a besoin de
retenir. Obéissent-ils aux suggestions du patriotisme?
C'est possible; mais il faut remarqrrer que les étran-
gers partagent leur avis. On a déjà vu l'enthousiasme

(t) C,ond,iti.ones incl,ytae cùsitatis l,eod,iensis dans de Ram, p 354.
(z) Bartholomaeus Leodiensis dans de Ram, p. 268. Ce B. ne nous est pas

autrement connu; v, Balau, p. 65r.
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de Thomas Basin pour les libertés liégeoises. Voici
maintenant un ennemi du pays de Liège qui, dans

un poème tout vibrant de ses rancunes bourgui-
gnonnet, ne peut s'ernpêcher de lui rendre ce témoi-
gnage :

« Mais quel pays tout plein d'aménité !

Comme ce fust un Paradis terrestre !

Se Dieux vouloit, en sa divinité,
Terre habiter, il ne pourroit mieulx estre! » (r).

Seulement, le bonheur de ce paradis terrestre est

menacé. Les antinomies politiques sont là, irréduc-
tibles et fatales. Le prince veut un pouvoir absolu.

la Cité veut une absolue indépendance. Aucune
limite légale ne les a enfermés dans leurs droits
respectifs : de part et d'autre, ils débordent et veulent
toui envahir. Leur conflit, plusieurs fois suspendu

par les Paix à la suite des guerres civiles, n'a iamais
èté terminé et renaît à toute occasion. Les points de

vue sont trop opposés pour comporter une concilia-
tion. De plus en plus, pour les princes de la fin du
moyen-âge, les libertés revendiquées par les bour-
g.oi. ,pparaissent comme incompatibles avec les

èxigences d'un bon gouvernement. De plus en plus,

lesiommuniers développent en eux la fierté républi-
caine, qui ne veut connaître que les intérêts de la
Cité et qui ignore tranquillement I'autorite du prince

légitime.
Une autre antinomie, tout aussi redoutable, se

produit sur le terrain des sympathies politiq-ues'

Le trait Ie plus saillant du caractère national des

Liégeois, c'est, si l'on peut ainsi parler, une véritable
dévàtion pour la France. Ce sentiment, d'autant plus

(r) La complainte de la Cité de Liège dans de Ram, p. 33o'
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re.marquable que la ville fait partie de l,Empire, se
dégage graduellemenr pour prendre à Ia ïn'du
moyen-âge toute son ampleur. Il sort des couches
profondes de la nation et atteint sonmaximum d,inten-
sité le jour où la démocratie est devenue maîtresse de
t." 9iLé. Jusqu'alors, Liège avait gravité dans l,orbite
de I'Empire, dont elle fàisait paitie. u Nous autres,
disait encore au XII" siècre un wiuutd de staverot,
nous sommes Allemands et non Français " (r). Mais
dès la fin du XIII" siècle, l'évolution se dessine, et
le nom significatif d'enfants de F,rance. pris en t3oz
pa.r les jeunes gens du patriciat liégeois. ân est la pre_
mière manifestation (z). peu de t.rrip, après, il semble
gu'on en trouve comme I'image dâns l^'opposition cleIa physionomie de cleux tréfonciers ae ta même
époque : l'écolâtre Hocsem, personnage érudit,
consciencieux, honnête, qui discute avec gravité
les questions politiques et maître Jean Le Bel,"grand
selgneur aux mæurs faciles, qui se fait I'historio_
graphe de Ia chevalerie française. Une fois franchile lournant du XIV" sièclâ, le mouvement de
sympathie qui entraîne le peuple de Liège vers la
France devient irrésistible, et les chroni"queurs en
ont consci€ocê. « Les Liégeois aiment natuiellement
Ies Franchois " (3), écrit Jeàn de Stavelot. Le flamand
Zantfliet nous parle de la fervente affection q". fà
Cité a gardée au roi de France même alors qüe son
royaume.était Ie plus misérablement foulé iu, ,.,ennemis (+). Et c'esr le roi lui-même qui, eÀ r45g,

(t) Nos Germani sumus, non Galli comati. Dans Martens et Durand, A. C.,t, Il, col.3zr.
(z) V. ci-dessus, t. I, p. 255.
(3) Jean de Stavelot dans Jean d,Ouremeuse, t. VI, p. 535.(4) Zantfliet, col, 5oo.
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leur rend ce témoignage : « Toujours les Liégeois
ont eu le roy et Ia couronne de France en grant
honneur, amour et révérence » (r). Rien n'est plus
intéressant à noter que la spontanéité avec laquelle,
échappant à I'action du monde officiel et aux souve-
nir de l'histoire, les sympathies du peuple de Liège
se portent du côté où l'on parle sa langue, où il
reconnaît sa race, où il y a des rois qui savent le
caresser et flatter ses passions. Il y aura désormais
entre lui et ses princes une nouvelle source de mal-
entendus qui finiront par aboutir à des catastrophes.

(r) Mathieu d'Escouchy, t. II, p. 4o3.



APPENDICES.

I.

PIÈCES JUSTIFICÀTIvES

l.
üne commission arbitrale rétartdt entïe le princc-éoéque, les égldscs d,e

Liège el lcs cheoaliers, le ncontant dt l'arnendt ile cinqaante-sept mille tiores
due par lo Cité el les bonncs oilles, enoertu dt latrtaio dc Ftône,

Copie dans le Libcr Supcrnumerariu dæ Libri Cùafiarum rte Saint-
Lâmb6rt, folio l0{, no 26, eur arcbiveg do l,État, à tiège. En tête, on lit:
[epartitio ô7 millium librarum Turonensium numerandarum ügore pacis
de Floene idque inter episcopum, occlosias et nobilea, et quantum quisque
heberê deD6at. Ànno {330,

Flône, Ie { juin 1330.

In nomine Domini Àmen. Sachent tuit chilh qui ches presentes lettres et
instrument publicgue veront et oront, que com nost Libiers de Landris,
vice doyens, Franchois de Melant, costres et Ànthones de Bugellé official
de le court de Liege, chanoine de Liege arbitres, arbitrateurs ou amiables
compositours deputeis par reverent pere en Jesuscrist et seignour Monsieur
Àttolph. par le grasce de Dieu evesque de Liege, sor toutes questions et
controversies qui ont esteit enmutes entre ledit Monsaingnour le vesquo et
ses aherans clers et lais d'une parte, et les citains et le comuniteit de Liege
et leurs ahereans d'autre part, et sor les damages fais par cheaus de ladite
citeit et leurs ahereans a dit Mbnsaingnour Ie vesque et ses dits aherean§,
avegues maistre Andrier de Ferires, Nichole de Sanson pt Otte d'Ilhe, arbi-
tres arbitratours ou amiables compositours deputeis sor les devant dittes
guestions et controvorsies et damaige fais veoir, examineir et termineir
avookos nous de par Ie partie cheaus de ladite citeit et leurs ahereans ayent
arbitreis et prononchiet. si comme en leur sentenche et le nostre sor chu
fours portee est contenu plus plenement, que cilh de l,icge et leurs ahereans
doient doneir et payer a dit Mons. de Liege pour li et ses ahereang pour les
damages et les forfait ki fait sunt a dit Monsr le vesque ot a ses dovant dits
ahereans chincquante sept milles livres de touroois petis, le gros tournois
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viesleRoydeFranchepourdixeto.witdenierscompteit,etilhmessire
i;;;q;;;"t aiet donné plain poioir des dites LVII mille livres a departir

entre li et ses ahereans deseurdis.*îtr;;; 
q;; 

"ôstre 
intention fut devant ladite pronuntiation et est. et chose

.rùànunt6or at sembleit et semble, euwe aussy plusours fois sor chu dili-

genüedeliberationavequesnosdevautdiscoarbitresdeparcheausdeLiège
Ëmir, so. ilt , Uessire§ li eve§ques. aiet et avoir doive pour les despens fais

;;il; Fldd, en la court de Rome et furs de la court pour Ie proseqution

àËi ,âmp.ô*irse, trontedois mille livres delle ditte monoie des r-:hinquante-

üt;ili,; ii"r"s deseurdites, compteis a luv en ceste sieue portion dvs mille

fiües qu'n at ou avoir doit'ale uitt. O" Dynant, et quatre mille livres. ale

vifie Ori Saintron, Et Ii clers et Ies eglises qui ont esteit aveques ledit

tUons, te vesque et a Ii se ahereirent et qui ont sor chu damaiges soffert par

ctreaus oe Liôge et leurs ahereans pour les damages gui leurs sont faits par

iu âuttt. et àl ocquison del guerre ayent- et avoir doyeut sept mille et

"ioËqoâ 
r.ot livres detle dite-monoye, a departir entre eaus par alcones

prrràrat pæ ledit l[ons'le vesque deputeis et iureis, si avant que- chascutts

âür* o,i chascune églisà at sàtrert les damages, après que li.clers et les

;.;;r* àJ sainte giise del citeit de Liège por le restorier des damages

îoi-p". .r.nture leur poront avenir al oquison de le fermeteit ou gabel

üri i.trt leveie en ladite citeit, aient et avoir d.oient mil et chinque ceus

ürrut auf monoye devant dite, a départir et distribueir entre eaus ensi que

il111911; Jt plui.onrrnable sembleiat a chapitres de la plus grande et des

,rt ài tt.riOares églises de Liègo' Àprès, li chevaliers et li escuirs et les

ilb d,il;; qui se iunt ahers a àit Mous" Io vesque. et ont esteit aveque§

Ïi; i. gueire, pour les damages qui fait leurs sunt par I'oquison del adié-

;ü; Ëuàr., àuurnt aites, iiàni et avoir doient saize mille livres dele

;;ry. ârr*t dite, a dèpartir destribuer entre eaus par quatre homes

i;;"bi.; qri tôroot prt reàif ruonr* le Ye§que a chu deputeis et iureis' ensi

qïu ràirtïo* et ptui expbdiens leur serat' Et est aussv a savoir gue nostre

entensionsfutete§tquelidismessirelievesque,promièrementetprinci-
pament, des promiers et-pfus appareffries deniers qui seronl leveis en'.la

fermeteit devant dite p.erà. ,hù,I'e mille livres de turnois del deseurdite

;;ü;; lesqueles ensi prlses ilh dedens sys mois après prende autres

,iff.,".t nn.it ches rlis sis mois prende anc-ors autres mille livres dedens

fur 
",itràt 

sys mois en f. r.t*àteit devant dite, les queles chincquu ryill!
iirràt àoti pïises de par ti' et les autres dois mille a li paves ens termines

âil;tdis, ioit pris trestàs ti remanans de toutte la grant to*1t--19.t-1T:

àiità, ut sôit oepartis entre'ledit Mons" Ie vesque ot ses ahereans deseurol§

selonc la rate qui t .rrut*, ?àus appartenrat' si que Ii dis messire li
;.JJü; pôr. ru remanani qui faurat à-li a. paver et les éslises et licheva-

li;;-pî;;ilr.une de lur paiità et oe tur rate rechoivent ensi que solutions

ràÀt tàitÀ des devant oitie cnincquante sept mille livres. et partant que

î.à[à àiui*io, no, r"1p5ü-iurt. ei raisenalté et nuement par taÂt ou9 egtr.g

àr* pôr.t, cesso toute üaià.e oe oisco*oe et de question' dol autoriteit

il;i"i devant dis qui nos iunt doneis par ledit Mons" le vesque' devisons

Iimitons et departons Ia somme deseur dite'
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. .Et en tesmoignage des ch.oses deseur dittes. no, ,uon, ces presenteslettres et pubre instrument fait r*.i* 
"t-pr"ni". 

p., re main de Jehan,publicque notaire chi desous escript, 
"t v-*o* appondus nos propressaiaus' che fut fait et doneit.a Fronés-en praini àÀ.rt Ie abbeie dedit lieu,I'an del nativiteit nostre saingnour riiie'iroir iào, et trente, Ie indictiontrezme le premier pour de mois 

!e..iunes q* *'Oirt resettre ;rtr, üj;presenche de homes venerables et diicreis üoosi Hen.i, par re oiàu-paciencàabbeit delle ditte abbeie de Flones, llrr.;iiàfi, Dancoigy, cantoir de leeglise de Liege. Mons' Lelel de n".*ràior càilàs et Monsr Estevene deSolier de Tuwin eglises dgldror._ru Ae iiueu, ,bbeis seeuleirs; Mons. Jehanle Bcal de saint Jehan' et Mons" l.r,r" aàliiàriîe st Berthelmier, eglisesde l.iege proÿos, et Mons" Witheam au n.iræ** chanones de Liege,maistre Albert de Beaucourt de St pol 
"iil-ü; Benjamin à, S, il;;;eglises de Liege chanoines, signour .rut ro o;ôr,ir"s prieu§ der dite abbeiede Flones, signour Jehan-de ràmir..osiâo. oi'iËlgrise d,Amaingy, Mons"Rassen saigtrour de Warfese_el, u" wauiier aàùu*"r" son frere et Mons,Fastreit Bameit, chevatierü Henry de iofu.r, iiaeife Uiir" à. v;il;,Arnoul d'oborne, Jehan Boilewe O" ruàrr"-Jàn* de Landris, WilheameMotar de yoiroes, Jehans des crrans oà veirà.oil; oes devant dis maistreÀndrier, Nichole de sanson et ,tte d'Ihà, *riri,= Lnu, de corwaremme etPiere Pansilet der dit Mons" le vesque 

"t;;; .i,;;r*s et Goffinet de Heme-ricourt et Gilher de Frongnut de chiaue ,lr-i;îil; cituit er leur aidans etahereans desourdis procurour§ et pluisours autres tesmoins a chu apper.leis eü requis.
Àinsy signé a I'originelle.
Et ie Jehans Jakemen iadit, dit le clop de Lille dele dyocese de Tornay,publes del autoriteit Imperial notaires, fûi p.*ôrr ioeques Ies tesmoing chipar deseur nomeis a touttes 

-res ctroies ôni oâreu.u nomei§ a touttes leschoses chi deseur escrittes faire deviseir àt-üoiur.nier et a chaseuned'icelles quant eles furent par les desoir oir rüàrr; Libier MonsL Ie costreet Mon§' Ie ofiicial ordinees, devisies et pronuntiees en le maniere quedesseur est contenu et de_leur auctoriteit-ei-manâàment je ai fait sor chuet cscript.cesüi publicque instrum.ent tequef àe par eaus ju ay eigneit demoa publicque signet acostume[ (Lieu du signet'àudit nottoirui.'ut , ]uditte. lettre originelre pendoient avèc du pur.rrËr-i, i.oi, .".t àis i*p*i*Ë,en cire' 
z.

.Afu.le!: d,c ra Marck, priwe_-éoêque de triège, restdtue à la Cité ta posscs-
sdon dn l'hospice de Cornillon, dont il l,aoait i,ép'ouil&e.

Copio à la bibliothèquo do l,Universit, tle Liège dans les peweithars
182 1. l2t (texre corrompu) 646, i, 908 ot B4Z f. {55, Cotte copio est
dite « tiréo de l,originelle reposante au coffre à saint_Jacques ».

23 avril {382.

Nous Àdolphe, par la grâce de Dieu evesque de Liège, faisons savoir a
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tous que nous avons resaisis et restituez, resaisons et restituons entièrement,
par le tenure de ches presentes lettres, Ies maistres, les iurez, les conseils
et toute I'université de nostre Cité de Liège de leur possession e[ do leur
teneur delle maison des malades de Cornillon et de ses biens. dont nous les
avons ostés et desaisis, tout en tel point qu'ilh y estoient al iour que nos y

mettions la main et qu'il y ont estez anehiennement, par quoy nos mandons
et commandous tant et si acertes que nous pouvons à tous chieux qui de
part nos avoyent et ont mis leurs mains alle mambournie, possession et
biens de Ia ditte maison, clu'il en ostent leurs mains delle tout sens attendre
d'autre mendement et en laissent doresnavant del tout iouyr paisiblement
les maistres jurez conseil et université devant dites, ainsi gu'ils en ont iouy
et usé anchiennement par le tesmoingnage de ches presentes lettres scellées
de nostre seel, faites et données I'an de grâce mille lrois cent et deux, le

ieudi après Ia grande Paskes.

q
d

' Les maîtres, écheoins,jurés, Conseil et toute l'uniuenité de la Cilé renou'
aellent te statut du'13 mai'1299, défendant à tout m,embre du Conseil et à
tout bourgeois d;être du conseil d,u prince, ou diacceltter une chatge il;éche-

oin en rentptlacement dlun échersin desti.tué,

Copio dens lo Paweilhar Henrici à la Bibliotheque communalo de Liège,

I. 88ÿ; dans los Paweilhars D, l3r, I, 210, L,989 à la bibliol,hèque do

l'Université de Liègo, oü dens le Paweilhar du comto d'Oultremont de

Warfusée, t. 98.

{5 juin 1338 ({).

À tous ceulx qui ces presentes lettres verront et orront les maistres, les

eschevins, Ies jurez, le Conseil et toute I'université de la Cité de Liège,
salut en nostre Seigneur,

(lomme la mémoire des hommes par la fragilité de chail humaine soit
decepvable, sy que chacun peult sçavoir de luy miesme et chose tres utilh
et prolitable soit à ung peuple commun de iui a ramentevoir et faire sçavoir,
tant pour luy comme pour ses successcurs, les droitures franchiscs et liber-
tey que les anchiens preudhommes leurs predecesseurs leur ont darriè1e
maintenue et acquise, pour elles garder et maintenir t) tousiours,'èn
bien, en paix et en honneur, pourtant est-il ainsy que nous renouvel-
lons et remectons à la mémoire de nous tous qui sommes presents, pour
venir plus legierement à lo scoute et coignaissan.ce de nos successeurs,
anlcuns status, accordh et ordonnances jurez a donc à garder et maintenir'
perpetuelement, que nos predecesseurs fiessent jadis d'assent comtnDû p,ur
gat'd,er les franchdses et droitures, les paio, le profi,t de nostre d,ite Cité et
de ses personnes gui sont telles que en tous cas quz toucheront les fran'

(l) Y. cidessus, p. 57, ot cÎ. t. I, 253.

Statut de {999.



3r4 APPENDICES

chises, les paic, les drodtut,es, le profit dt nostre ilicte Cité el de nous soil
parm'y statut raisonnable fait par nous selon nos privilèges et franchises,
nous serons tous ensemble et chacun d,e nous par lug agil,ant et lous
encontî,e ceulc qui contre les franchtses, les droitures, les paic et le profil
denous et de nostre Cité yront ou rsoulil,ront aller ne doibtnut qud sàü-du
consetl île la tsille ne fiul bourgeois estre dn consell dc setgfieur nc itaultrug
encontre les franchises, les droitures, le paic et le prffit dt nostre Cité et
tl,e nous en secret ne en appert et s,on Ie peult scavoir qu'il en soit, les
maistres Iuy doibvent laisser scavoir qu'il s'en relaisse dedens XV jours
tantost après continuelement ensuyvant sur la paine desur escript.

Nous sommes aussg cornunernent et tous ensem,ble accordeer ad, ce que rrul
qud soit de conseil ne bourgeois ne aultre ,.e peult et ne d,oibt entreprendre
escheoinaige des eschersinaiges de nostre cité mcontre ta oolunteit d,e l'esche-
Din sur qud on oouldrodt l'escheainaige entreltrendre, ne aussy contre eulx
ou I'ung ou plusieurs d'eulx opposer de ne pour nul cas qui soit à I'occa-
sion de leur office ou jugement et si quelqu,un de nous oat enconlre ces
choses et ordonnances,'ttous aoons fadct et ifaisons par statut dt maintenant
qu'il soit prioé dc conseil dz la oilte et osté lug sa femme et enfanls a toujours .
mais de la bourgeoisie d* nostre Cilé et est albain en telle manière sans
rappeler, que lalfranchise la log d,e la oille ne tugl ilodbt agilet ne aadl.loir. Ces
choses ordonnances et status nous les madstres, les escheudns, les jurez et le
conseil deseurüt, chacun de nous Ttour tua, aÿoîs renouvellé et renouvel-
lons pour nous et nos successeurs et les ooons prornis et promectons pout
nous et pour eulx a gardcr et tenir por sedrtnent et par;foid plaine, en telle
naanière que nous ne oouldrons nc souifi'irons atsenir encontt'e a nostre leal
pouÿoir en tout ou en partie. Telle serirnent miesme deborat fatre et ferat
chascun escheain de Liège en sa nouoelle réceptiott, et chascun maistre eljurée
et ades par amendement. Nous avons a ces présentes lettres faictes par
chirographes faict appendre le grand seel de nostre Cité avec nos seel§.

Johan de Lardier. Collard de poruon.
Àlexandre do Saint-Servais. Johan Boileau de Mons.
Henry Le Beau. Bauduin Panniot.
Lowiz d'Oufl'et. Johan Hachet de Jupille et
Giele Mathon. Thiery de Moilant, eschevins
Hubin Bareit, chevalier. de Liège, que nous y avons
Coene de Loncbin. appendu en témoignago dc
Thilman de Roesrnelle. vérité.

Donné I'an do la Nativité Nostre seigneur Jésus-Christ mille trois cens
et XXXVIII, XV jour du mois de juyng qu'on dit resaille moix.
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4.

Le maieur ct lcs lchersi,ns d,e Liàge ilonnent wn règlement ù' laftairdc iks
changcurs.

Prweillar llenrici, f, 346Y, à le Bibliotbèque communele de la ville de

LièSo,

{3 décembre {338.

Nous le mayre et les eschevins delle Cité de Liège ffaisons sçâvoir à tou§
que por les monnoies cotlrsables ayder warder en leur§ droit§ cour§ al profllt
ei utiliteit de toutes manières de gens, clercgz lays et marchans demeuran§'
trespassans et habitans en la Citê et pay§ delle evesché de Liège et aultre-
part, et ainsi por Ie ffrairie delle chambgo et les changeurs presen§ et adve-

nir delle Cité do Liège maitrtenir à touiours mais en paix et en honneur, et
pour contresteir ad ce que Ie§ compagnom de ladite chamge ne puissent

estre scandalizoz îe blaûez dorenavant desoubz l'ombre et les meffaict,

d'ostraigne chambgeurs, gens ou marchans. vendans, achaptans portans ou

changeans monnoie en divers lieux et en maison couvertoment, nou§ aYon§

déclaré ce qui s'enssuyt selon ce que nous volons et wrrdons. C'est assavoir :

Premier que nous sauvons et wardons que quiconque changeur venderat
argent a aultruy que al nonnoyer quand on fera monnoie à Liège il debvrat
del marcq le firton et ades de plus à I'advenant.

Idem coluy qui donnerat deniers de mals fouarge plus de quatre doniers
al marcq, il devrat d'ung denier deux et ades de plus al advenant.

Idem celuy qui achaptera deniers pour avantaige il debvrat de marcq Ie

liertotr.
Idem s'il est nul changeur qui soy mesle de maulvaiseteit et proveit

soit, on luy doibt blaismer une fois, et s'il ne s'en relait on le doibt oester

dello compagnie et delle ffr'airie delle chambge et le debvra-t-on porter et
denonchier avant à nous la iustice de Liège.*Idem 

s'il est nulz des compaignons delle ffrairie qui at en sa maison four'
naise pour fondre si ce n'est par l'assent et le congiet de nous la justice il
doibt et debvrat ung marcq liégeois.

Idem s'il est nulz des compaignono qui voise querir chambge fours des

chambges si ce n'est ayuez de luy ou de son compaig[on tant seulement, il
ddbvrat deux sous de liegeois' Idem s'il est nulz des compagnons qui bilette ne ens traye deniers qui

coursqbles soyent. il debvrat del marcq Io fierton et de plus à I'advenant.
Idem s'il est nulz changeur qui fasse tort à homme extraingne et il s'en

plainde, il debvrat XXX deniers de bonne monnaie et le doibt'on astraindre
de faire raison si ava[t que loi porte, apre§ ce que les maistres delle
change l'en auront requiz.

ldem s'il est nulz des compaigDons delle frairie qui achapte malvaise

deniers. coupeir ou troublier les debvra tantost que achapté les arat et si

ce ne faict, il doibt de t'ung denier I'aultre et de surplus à I'advenant.

I
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Idsm s'il est nulz changeur qui voist querir monnaye contrefaicte. ne de
mal fouarge ou qui renvoye par luy comment que ce soit. il encherrat en la
paine que noas les eschevins de Liège desusdits sauvons et wardons.

Idem s'il est nulz changeur qui soy mesle de malvaise compte, de marvais
payement ne de malvais seriment, Ies maistres delle chambge luy doivent
blasmer une foys, et s'il ne s'en relait il encherrat en ta p-aine ïu" no*
salvons et wardons.

Idem quanr les compaignons deile frairie vont fours de Liège, ils peulent
et pourront faire leur proffit en prendant et rendant bonne rnonnoye en la
manière chi desoubz escripte : c'est assavoir que s'il est nul chan§eur qui
vendent vieulx gros, vieulx estrelins ne aultre bonne monnaye côursable
al paysal monroye dedans Liege ne defours, il debvrat de marcq le lierton
et ade de plus à I'advenant.

Idem que nuls chambgeur ne face doiresenavant payemeut de nulle novelle
moûnaye que on face ne doibve faire sans le congiet de nous le justice
devant escript et si I'assay n'en est faict premier par nous, sur la paine rJue
noug sauYons et wardons,

Idem s'il eet nulz chambgeur qui face paiement la ou il ait des emailles
vilaines plus de quatre dêniers al marcq, il debvrat pour chascune livre
doux sols de bonne monnoye.

Idem s'il est nulz changeur soir vieulx soit jeune qui voise de maison en
maison querant ne demandaut monooye pour changer, il sera à chacun
marcq de bonne monnoye sans relay.

Idem tout changeur doit rendre telle monnoye qu'il arat, priese si celui
qui miese le arat le veult ravoir.

Idem que nulz changeur n'ayt dorsenavant le poix plus grandt que de
chie a demy marq pour peser lin argent et qu'il ne sayve d'autrô pois
me§me pour billeter nulle monnoye qui soit coursable et qui arat besoigne
de bilson à peser à Iin argent ne aultre chose qu'il Ie doit peser al pîix
delle justice qui mis serat vers ung des maistres delre changô, ra ou nous
ladite justice I'arons ordiné sur la paine que nous Bauvons et wardons.

Idem 
-que nulz hoiste qui tiegne hoisteit ne aultre aussy ne voist dorse-

navant liege de maison en maison querant ne demandant rooonoye pou,
estraigne homme ne pour aultruy. Et quiconque le ferat il serat a ü paine
gue nous les eschevins sâulvons et wardons.

Idem gue tous les compaignons dele ffrairie dere change facent tou[
maintenant seriment aux maistres delle cange de bien ei loyaulemenf
warder ces choses entièrement et que les dits maistres ne puissônt rechô-
voir doirsenavant nul homme en leur ff'rairie s'il ne fait iout premiere-
ment tel seriment niesme et les dit maistres aussi debvront faire à nous lajustice de Liege seriment de bien et loyaulement warder ce que cnu àeààni
soy content de rapporter feablement ceux qui mefferont et encontre iront et
toutes les amendes touteffois et si souvent que requiz en seront par nous.

Idem debvront les dits changeurs d'an en an élire deux maistres de leur
ffrairie, assçavoir l'un dedens leschambges seant eil'aultroderours, etenvoyàr
quant esleut seront ainsy a nous le justice, lesquels deux maistres nàus
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t d'an en an faire feaulté et jurer sur saint de bien et loyaulement
tout ce que chu dedens est contenu et, escript et rapporter ceulx

"{ui mefferont et les amentles qui escheront quant requis en seront si que
dit est par deseur.

Idem quiconque encherrat en aulcune des amendes deseurdittes les
aultres compaiguons ne pourront pour luy prier en manière uulle de
l'allegier ou de pardonner sur leur feaulté.

Idem tous les compaignons delle frairie qui vourront ou sçarront leurs
compaiglons meffaire et aller à l'encontre les choses deseurdites deb-
vront ces meffait rapporter aux maistres dell change dedens trois jours sur
Ieur feaulté. Et les maistres delle change en debvront aller avant d'avoir les
paines deseurdites sans nul deport. Et pourtant que nous voulons que les
choses desur contenues soyent mieulx wardez et tenuz et ceulx aussy qui
encontre feront ou viendront soyent mieulx corrigez des excès qu'ilz feront,
nous avons octroyeit à ladite ffrairie delle chambge le tierce part de toutes
les amendes desurescriptes, retenâns pour nous et ayues de nous les deux
pars de ces amendes méesmes. Et pourtant que ce soit ferme chose et
estable, uous avons ces présentes lettres fait faire à chirographe et escripre
en ung peaul desquelles nous le maire et eschevins deseurdits avons une
retenue pour nous et le justice, et les aultres avons nous fait déIvrer aux
compaignons de la ffrairie de dite change. En signe de vérité.

Ce fut fait et donneit I'an de la Nativiteit Nostre Seigneur Jésus-Christ
mil CCC et XXXVIII le XIUo iour du mois do décembre.

o

Les tnaôlres,jurés, §touoeïneur.s, consoua et toute l'unioersité de la Cdtéde
L'iège, d,'accord aaec les maîtres, jurés et conseil des bonnes r:illes de Eug, de
Dr)nant, de Tongres, dc Saint-Trond et autres, d,écident qu'ils ne pageront et
ne laisseront Ttager ù I'atsmit, que dic-haùt d,eniers d,o comrnunpaÿement poul,
huii d,en'iers d,e bonne monnate,

Pawoilhar 482, p. 939, à la bibliothèque de l'Université de Liège,

20 novembre {346.

A tous cheaus qui ches presentes lettres veront et oront, li maistres, li
jurez, li gouverneurt li conseaus et toute li université de la Cité de Liège
salu[ en Dieu permanable et connoissance de vérité. Conue chouse soit a
chacun et a tous que pour les graves damages qui astoyent en nostre Cité
et pays delle evesché de Liege al ocquoyson des cens payans, et que les
pauves gens perdoyent leurs heritages pour les monoyesi avons entre
nous ordonné et statué, ordonnons et sta[uon§, a chu nos obligons que de
cesti jour en avant perpetuellement dedens nostre Cité et pays delle eveschié
de Liège ne payerons ne ne soufferons a payer a payér a personne nul
autrement gue dix wit deniers comutr payement courant en la Cité a

317
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peyn! a char, a vien, par owit deniers de bone monoye et ainsi otr E
siwant d'an en an parsiwant perpetuellement et qui de cheu fera le if,
traire ou qui heritaiges demeurat il serat punis et corrigey en I'enseignemÉilf
des maistres jurez gouverneur et conseil de laditte Cité de I'eveschié, chacun
en sa ville et partant que chi cdit soit ferme et estable, demort en perpâ
tuité en force et vertus, nous euions prié et requis comme nous prions et
requerom a nous chères frers et amis les maitres jurez et conseil des bonnes
villes de Huy, de Dinant, de Tongre et Saint-Trond et autres bonnes villos
et pays de I'evesché de Liege que che quo dit est soit veuillent aherdre
avec nous et delle tout demorer en chi delez nous contre tous eheaux qui
a I'occæion de che nous vouldroient nuire ou greveir en quelconque manière
que ce soit ne estre puisse.

Et nous lis maistres jurez et coûsauz et communauté des villes devant
dites à la supplication et requeste de nos chers frères et amis chieux de
laditte Citet de Liège a tout che que dit est nous sommes consenti et con-
sentong et leurs promettons par foi et par serment et a ce envers eaux nou§
obligons que de tous en demorons delez eaux et leurs er serons aidans et
confortans en tous cas contre ceaux qui a l'occasion de che le voudroient
nuiro ou greveir. Et en sigue de ce que dit est a demorer perpetuellement
en sa forche et vertu, nous li maistro jurez gouverneur et communauté de
la dite Citeit et bonnes villes avons à che lettre fait appendre les cheaux
grand de la dite Citeit et autres bonnes villes devant nommées, en quel
lettre s'il y falloit nulle ceal ou un embrisast, nous ne vollons nyes que
pour che soient de ren enpeire, ens vollons qu'elle soyent ferme et stable
einsi veu come il y fuissent tous appendu. Si fut fait et appendu I'an delle
Nativitoit Nostre §eigneur Jesus Christ mille trois cent et quarante-six, le
lundi devant la feste sainte Catrinne vierge.

6

Dnglebert de L« March., pïince-éüèquc d,e Liège, fice la oaleur du sou
liégeots, d,ont 28 d,eniers équiaaudront à huit d,eniers ile bonnc monnate,
prornet dæ fi'apper des pièces ile deuc d,e ces sous et oblient dcs maîtres et
jut'és ile la Cité l'engagement de se confortner à ces mesut'es.

Libcr seaundut caftatutn eaolctic Lcodiensb no 3{, p. 3ü, aux Àrchives
de l'État à Liègo. En tête, on lit : Littcrd ,uper grdtid faottl lcoiltentibut
uper cendbut pcrsoluendit.

{9 mar§ .1348.

Nous, Engolbers par la grasce de Dieu évesques, li vicedoiens et capitle
de Liège, faisons savoir à tous que com li maistre. iureis et conseaus dele
citeit de Liège nous aient démonstreit humelement que li communs peuleg
dele dicte citeit, tant pour les depiers et damages que ilh at sustenut pour
les descors et débas qui ont esteit, et ausi partant que li vies gros turnois

I
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d'argent est remonteis puis pau de temps plus que valoir ne soloit. ith ne
puelent sens trop y estre greveis et fouleis, si comme ilh dient, lours cens
payer selonc le loy dou pays et paiiere les doivent solonc chu qtfilh est dit
et déclareit en le pais deiranemeut faite à ïVarous entre nous évesque et

- 
oos aidans d'une part, et les gens de notre eiteit et leur aidans d'autre

f o.rt, pourquoy oni. amiablement requis li dis maistres iureis et conseaus
- à nou§, évesque et capitle deseurdis, que sur chu vosissions de grasce,

juske à unc certain temps, pourveoir d'aucune remeide convenable. Nous
sur chu eut ensemble délibération et avis, vuelhans sour chu deskendre à
à Ieur pryère, pour les bones gens de la communauteit sorcoure à ceste
fois et supporteir à leurs necessitei§, pour tant que ilh en soient plus tenus
en toutes amisteis et fachent loiaulment leurs devoirs d'ors en avant par
devers nou§, et que Ii pays soit remis tous à unc, avons ordineis et accor-
deit, par commun asseutement et de grasce especiaul, que li petis florins
de Florenche de boin or et de bon pois courat. depuis la daute de ces

, Iettres iusques à diex ans continuelement ensiwans, pour trente-trois
soulz, Ie roiaul pour quarante et I'escut d'ore pour quarante-quatre.
monoie commune de Liège, et devront y estre ramineies et seront toutes
autres moinoies d'or et d'argcnt à ce pris, et cel valhant toudis le florin
petit, compteit pour trente trois soulz et les autres deseurdis al avenant, si
com dit est. Et pour plus segurement tenir les dis florins et les autres
moinoiees en cel estat. nos, li evesques deseurdis, deverons faire forgier
et ferons deniers d'argent qui vauront le pièche deuz soulz de le dicte
monoie, dout les saze et demi vauront bien et suffisaument le petit florin,
et les autres florins deseurdis al avenant. et se paieront les cens dedens Ie
citeit do Liège, francise et banliwe à celle dicte monoie toudis viuto wit
deniers de celle monoie pour owit deniers de bone monoie, et toutos
autres m8Tnoies al avenant. si com dit est, jusgue à diex ang continuele-
ment ensiwans, et noû plus. Et teile monoie courat par toute Ia citeit à

' toutes denréez, halliers, scohiers, viniers et toutes autres marchandises par
la dicte eiteit, francise of banliwe ou autre monoie al avenant. Et aron§. nou§. li evesques et capitle, et ausi li maistres de le citeit chascuns une
quantiteit pour patron de ces deniers qui forgiés seront, pour ledit florin
tonir plus finement en son estat et les cens payer solonc Ia dicte ordinance
pour le temps desseurdit. Et déjurons et seront pris et ordineit deus per-
sones de par nou§, évesque, deus de par Dous, capitle, et deus de par la
citeit qui cest ordinance warderont et feront loiaulment tenir son temps,
aiaus sour che plain poioir de par nous tous et pour constraitrdre et faire
amendeir tous chiaus qui cest ordinanche effrendroient ou de fait venroient
al encontre en queile manière que ce fuist. Et par mi chu, nous li maistros,

lureis, conseilh et toute li communauteit de la ciüeit de Liège, pour la

. grande courtoisie et proulit que nous dis révérens peires et nos signeurs
dou capitlo nous font à ceste fois pour ceste ordinance. que tenons à nous
yestre faite purement de grasce espetiaul, nous leur promittons et avons en
covent loiaulment et en bone foid que, do ors en avant nous ue molesterons
ne astrainderons pour aucune impression ledit capitle à fair chose qui soit

I
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ou yestre puist contre le droit liberteit ou privileiges de leur églize ne
contre Ieurs serimens. Et ou cas oir chu feriemes et relayer ne nous vour-
riemes, dedens quinze jours après cliu que requis en seriernes de par
ledit capitle, dont volons que ladicte grasce soit dou tot ânientiee et pourat
et devrat li dis capitles, après le dicte grasce ensi anientiee ou falhie, après
son temps retourneir franquemcnt à son droit et joyr en tous cas paisui- -

blement comme devant. Et avons cn couvent nous. li evesques, capitles, li '

maistres et toute li communauteit de ladit citeit de Liège et promettons
loiaulment et en bone foy toutes ces choses en ie manière que ellcs sont
par desseur dictes et deviseieez tenir, wardeir et aemplir li uns envers
I'autre fermement et entierement, sens enfraindre ne venir encontre par
queile manière que ce soit. Et par tant que ches choses soient plus fermes
et estaubles, nous evesques et capitles deseurdis avons à ches presentes
lettres appendus ûos grans saiaulz ; ct nous ausi, li maistres, jureis, conseauz
et toute li communauteit de la dicte citcit, y avons mis et appendut notre
grant saiaul en tesmongnage de vériteit. Donneit I'an de la Nativiteit de
notre Signeur milhe trois cens quarante orvit, diexnuef jours en mois de
marche' 

7.

Les gouoerneurs, jutés, ruardains et membres du métier des ifu'apiers
tlécirlcnt que les comltagnons n'auront plus le droit de oote dans les électdons
du rnélier, et que ce d,roit est r'éseroé aua rnaltres drapiers, auc maîtres
ldsserand"s et aua maltres foulons,

Liber tecundus cartdrurn ecclesic Lcoilicnsis, no 34, p. 39, aur Àrchives
de l'Étet à Liègo. En têt6 on lit t Quoil magirffi draprpariorum, tcrtorwn
et Jollonum et non seruientcE eorun? habeont ùoccm in eligendo ofrciatot
ciuitatit.

4 avril .1350.

Nous govreneur§, jureis, ewardans et toutes personnes del comon mestir
de le drapperie de le Citeit de Liège savoir faisons à chascon et à tous que,
cum nos et tous nous dis mestirs saiemes durement endamagiez, dgnt li
pluseurs de nous en sont decheus de leurs avoirs, par les dois fores qui
chascon an estoient en la dit Citeit, et ûos reverens peres et sires messire
Engelbers, par Ia grasce de Dieu evesques de Liège, à notro supplicqtion
aiet les dictes dois fores mises et establies en une tant soilemeDt, ensi que
plainement contient en lettres sur chu faites, remirant la grasce devant ditte
le profit de notre mestir et de nous tous aussi; et partant que nos pussiemes
estre paisiblement et prolitablement govreneis, eus entre noug plusieurs
conseilh et avis diligens, avons de comon acord sens débat et sens oppres-
sion nulle ordineit et statueit, ordinons et statuons chu que chi après ensiiet,
assavoir: gue nous promettons en bone foid, senB mal engien, et à chu
obligons nous li uns de nous envers l'autre que nuls varleis servans ne
ovrans par journée ne par quartiers en notre dit mestier n'aient ne n'aront
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dors en avant vois d'enliere ofticiiens dele Citeit de t,iege partenant à notre

rtit mestir, mais quant ons ferat lez rlis officiiens auz jours deputeis et

..Lr.ir*.if-, ü rnaistres drappiers, li maislres tesseu.s et li tnaistres folorrs

i.rirà"t 
"r.àttble 

et enlieront tous lez ofliciiens partenans à notre.dit

me§tierlezplusydonesct,suftisantesqucilhsarontentlotreditmestier.
sàns quicre'cn chtt s0amp Rc malcrrgien, laqueite ortlinanche nous volons

eistre maintcnulvc of rvardée à tousioursmais par nos et notres succes-

seurs. nt volons et ordinons et a chu nos obligons que quisquonques de nos

oudetrolt,es§uccesseursyrat,ferctouprocul'at'afl'airecontrel'ordinanche
,frr,,nt,tit., que ilh en soit cncheus en le point: de ccnt soulz de turnois

;;;;;;, pàiôment corant en burse dedens le Citeit de Liège' et en banisse'

;;;;ii;il oo tor. rte le citeit, et puis sens rapeat touttes fois et si soveul,

iiue.r,o felat; et lcs amendes qui eskeir.ont par le vertut dc lc orilinanche

iiàu^ni oittr soient tlistribuées et departiez en lo manière quc lez amendes

tlenotremestiersoloncleolrartretlenotroclitmestir,laqueilechartre,
uitre I'ordinanche devaui ditte, volons eistrc demorante en sa forche et

vertut. [t par tant q,,lc nou§ lidii mestiers sumes trbligiés rruz choses devant

àG *t ro ta*p* avcnir pussiemes estre corrigiez. avons supplyet et sup-

ôriàrt a n,rtre reverent pôr. o,, Dieu monsigncur l'et'esquo devant dit' atts

maistt.es,jureis,governeursctconseairlcleCiteitrlcl,ièger|ueclruquerlit
cst voeulhcnt greeir. confermeir et approveir, et nos puDyr et corrigier-se

à;-i;;; le teüps avenir aliens alenôôntre et faire à ces lettres appendre

leurs saiauz.
Et nous, litlis evesqrres, maistres, jureis' governeurs et conseaulz de'

**nrOit, ale requeste de Johan dit Jakemot' de Piron de Sanson' de ller'

;ilil;" Hacourt, de Gilon Bissenhave' de Piron Dimission' de Johan

ô.1-*i*ir,, tlo Laml_riert dit Rossea, de colay dc villeir, «le lleuri cle

H;r.vï;, il §anrtetrin de Lemborgh, de Johan de Lambermont' dê Jamart

àrilrr,ïÀàt, oe I,ranctrois-i;ààar,"de Johan Dawans, de Rcnier Buchar, de

Herrrote dit Bertran4, rfc iamar"Oit Salmon' 6e Colay dit' Wancrailhe' rle

i,ot.n-itiofor, de Hankin dit Àlart, de Renir dit rte Enghbiere' de Gerar

à; Ifi*;h, de-Johan dit ià §atvaieo, de Gile Gerson. de Johan de Freluez,

à""Wimtf.i" Boreit, dc Hankin Loyoe, cle Johan tle Taynicr' de Johan

ôîrirriïi,'J" e".rt §.'ortiâ.iulmon de Mumale' de Johan Darvchoul' tle

;;h;ilii Hankart, oe ponctrar fllh Gontier' de Johan Ponchar et de Mis-

;;;:Ë;";;; pius tums.;tes del dit mcstier' pour eauz ct pour leur dicte

mestier, a leuro pryu.u ài t"qne§te greon§' corrfennon§ et apptovons' tant

ffiï-;;u;;; apiartieni ài puet 
-appartsnir, lez ordinances devantdit,

salvéoz et wardéez r., 
"i'ontt'ie'es 

privileiges de notre dicte oiteit et le

lettre do Saint Jakeme que on Oit de ie murmure' Et par tant quc chu soit

chouse ferme et estatr'ble, nous li dis evesques Ie notre' et nous li

maistres, iureis. govrenei.i ae not'"e Citeit' et nous Ii govreneuls' iureis

et enwardens de notre- mestier le notre saiaul avons fait appendre à ces

ô"*;àr-i;iire, .n .isoà àe veriteit, sour I'an.delle nativiteit notre sin-

;;;i,:';tlhi;;it .ànt .i.r.linquante, le promier lotrr delle mois d'avrillr'
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8.

Les maôtres,iurés, gouoerneurs, Conseil et toule I'uïti,ersité d,e ta Cité de
Liège étnettent l'acle d,it Lsrrnu oo coMMUr{ vtorn, relatif au ratsita.illenænt
dc la Cité et à l'acquëte d,es méliers,

Paweilhar lrenrici, fol. 89z, à lâ Bibliothèque communare de rr viile rre
Liège.

24 mars {370.

. À tous ceulx qui ces presentes rettres ve*ont et orront, les maistres, lesjulez, les gouverneurs, lc conseil et toute l'université dc la cité, franchiss
ct banlieu de Lioge, grantz et pctiz, salut en Dieu parmanable et cognois.
sance de varité. sachent tous presens et advenir que nous qui sommeJl'ung
des plus grandez membres du pays de I'eveschee de t,iege ôt ausqueles tàui
les aultrcs membres du pays doibvent prendre uon piea et exemple en
faisant bien, honneur et profit, consideré l'utilité sur ce par plusieurs fois
entre nous sollemnel conseil adviz et diligence traicties par meure et grandà
delibération pour ce assomblez en pallaix de Liege, avons du consentement
de_nous tous, ordonné, statué et accordé, ordonnons, statuons et accordons
a durer a tousjours, ce que chy apres s'onsuyt

Premier pourtant que nous puyssions dorsenavant vivre en accort Ics
ungz delez I'aultre et que toutes choses soyent belles et proflitables à chacun,
aussy bien aux pouvres comme aux riches, et envie et rancune soit rlu toui
oestee de nous, c'est assçavoir que toutes manieres de denreez dout on doilit
vivre et prendre substance de corps, comme que on les poult ou Oàifri
appeller, puyssent doirsenavant venir et estre emmenée pa, too. ceut* qui
admener les vouldront de jour en jour a vendaige en ia cité, pour eries
vendre et ces habitans de la cité a sustenir quittement et ligement, sogure-
men[ et paisiblement, sans liens eilcs a deffendre, molesr,er ne encomürer,
ne ceulx_a conslraindre qui les admeneront d'eulx faire acquerir confrairie
ne nulz de nostre mestiers, et ainsy poulront et debvront ioutes manieres
de gens estraingniers et privez quittement et ligement faire venir et adve-
nir toutes denreez et elles vendre en gros et, a couteille ou a la main
rneime en la cité franchise et banlieu, tous les samedi jours marchans
grosse denree et marchandise, quelles qu,ilz soyent, sans riens elles a
rletl'endre ne empescher, si comme declaréôst des biens dont on doibt vivre.

Et.comme grandes haynes, rancqueurs ot enviez fussent et de Iong temps
passée ont esté entre nous, les personnes des mestiers de la cité, oont tres-
grandz perilz et destructions de corps de I'une et de I'aultre, qoi aeuvons
et volons estre tous freres et conjoinctz a unité, pour ce que leiaulcuns de
nostre mostiers l'ung envers l'aultre estoient si grandemènt et grossement
slatuez et de si grande sommes en usant et entrant à ceulx qui àcrluerir et
entrel voloyent avecque leurs mestiers entrer et acquerir auitres mestiers,
que ce n'estoit point droict ne raison, ne chose egalie,
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Avons encoir statué, ordonné et accordé a durer entre nous que doirse-
navant tous les liourgeois de nostrc Cité, manans, cn icelle Cité ou banlieu.
qui sont et seront des frairies et compaignies d'ung ou de plusieurs de nosdits
mestiers ou quc cil d'auloun dcs rnestiers seront ou de jouvente aront appriz
lcur mestier en lir Cité e[ banlieu qui vouidron[ acqucrir, cntrer et user, le
poulront sans nul dcbat, ne refuser ne poulront et nc debvronl lesditsgou-
lerncurs qui pour le tcmps seront, nc lc mestier ou ils vouldront entrcr.
parmy la somme d'ung marcq de bonne monnoye payant une fois tant
seulement audit mestiel pour chacun entranI et vingt sous irudi[ gouverneur
dudit mestier de la petite mcnnoye courante en bortrse pour lo vin c[ droic-
tures. Et parmy telle somme pourront et debvront paisiblement lesdits
acqueralls e[ entrans uscr, possedeP et maintenir lo dit mestier sans cottre-
diet ne deffence nulle, mais ceulx acquerans et entrans ne seront c[ nc
delivront estre dc riens partans freres ne eompains aux heritaiges, biens
meubles ny aultres joyaulx apportel)antz a celuy tnestier, si donc nc font
tant et assez à mestiers que du greit dudit mestier et des gouverneur§ y

soyent partantz.
Bt tout en semblable maniero et par lethes §ommes pourront et debvront

tous lcs aultres bourgeois et manans dc ladite Cité, franchise et banlieu
aequerir. entrer et uscr tlo la frairie de Liege, ainsy comme cambgeur ont
I'aicte de temps passee, mais qu'ilz facent lo seriment par nous accordée sur
I'ordonnance publiéc pardevant nous tous deraniement en Pallaix a Liege,
ainsy qu'ilz sol'contiont en ung escript sur ce faict, dont la copio t'ut livré
Dar lc's maistres de Liege audits chamgeurs ({), laquelle ordonnance les

aulcuns des chamgeurs de notre dite Cité ont juré a garder.

Et pour eschuver tous perilz qui advenir pourroient en notre Cité et

trcsgrand grieff a nous a I'occasion des gens estraingniers, qui flauduleusc-
ment vendent et soy partent de leur pays, et veullent venir habiter, demeu-

rcr et converser en notre Cité et acquerir les bourgoisies, franchises ou

confrairics de noz mestiers. pour eulx tenser et warder de leurs meffaictz

avons ordonné, statué et accordé, ordonnons, statuons et accordon§, que

doirsenavant nulz de telz gens estraingiers ne soierrt recheupts, ne uulz les
peult rcchepvoir a bourgois, confrairie et compùignie de mestier s'ilz n'ap'
portent lettres ouvertes seellez du seigneur, cité, villes et pays dont itz
sol' partiront ou aront demeuré ou conversé et aultrement ne seront bour-
gois ne consortes de nous ne de noz franchises ne libertez. Avechois y

ieront la main mectre si malfaicteurs sont ou vuyder notre Cité si nulz les

rechu de nul cas, mais s'ilz apportoyent telles lettres comme dict est,

recepvoir les pourroit ou par lc greit des maistr'es ot des mestiers de la Cité.

Aiosy 0t en tellc manière e[ pour tel priz que accordé §oy pourroyent, voire
que par nous fussent publiez et criez au Peron de Liège, pour sçavoir leur
fame et estat et aultrement ne seroit de valeur sa bourgoisie ne n'auroyeut
point les franehises.

I-esquelles ordonnanees of statllz devatt ortlonnez, nott§ prometton§ et

(,1) C'est l'acte rlu l3 déctmbre I338, publié ci-dessus, no 4, p. 3lS'

323
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avon§ en convent en bonne foy et loyaulment a tenrr et warder fermement
sans emllriser ne venir encontre en maniere nulre, en tout ne en partie, etvolons.e[ ordonnons que quiconcque serat rebellà ou contraire en nulle
des poinctz devant declarez et oràonnez, qu'ilz soit ou soyent alrains àànotre dite cité. franchise et banlieu saus rappel. tantost que ptaincte enscrat faicte et la chose avoiriée pardevaut tes rnaisires. Et est not.e entonte
e[ volenté entierement que res maistres, res jurez. i", gooue.oer.s, chascunan sans deport, en leur nouvelle creation sur la miison de la Violette,
avecque les aultres serimentz accoustumez jurent sur sainctz publicquà-
nrent de tenir, warder fermcmcnt et accompiir sans nulle tction ne caver-lation a qut*ir resdits statutz et ordonnances 

"n 
bonn, roy et royaulment.

Et affin gue ce soit plus ferme chose et estable en mernoire perpetueile acoulx-qui pour le tomps sont et qui apres viendront, avons faic,t appendr,à
a ces lettres ouvertes le grand scer de notre cité, en signe de verite, àilaicimectre les avons etr ung coffre a.sainct Jacques âvec rà lettre qu'onâir oà tomurmupe (.1), et Ia copie. d,icelles. en ou livre qu,on dit ori 

"uruifi", 
tàjpour veyrt ouyr et scavoir les ordonnances et statuz devant ordonnez'ei

declarez. Et est notre entente et vorenté que ladicic lettre de Ia murmure
demeure en sa force et vert.. 0e fut faict, statrà et accordé eo pallaix aLiège par nous tous si que dist est, l'an de la Nativité oort.e s.ienei,. *iltroix cent LXX, le XXIIIIe jour clu mois de marce.

9.

_Les nmîlres, jurés, goutserneurs, cotserr et toure l,u*iaersdt{ da ra cité tle
Liège émettent l'acte dit Lurrnn »rs Tnruru-Drux, instdtaant une comtnission
de trente-deua membres pour la rtpression des brigues électorates.

Parveilhar llenrici, fol. lBl, à la Bibliothèque communalo do Liègo.

c9 juin tBz3.

A tous ceulx qui ces presentes verront et oront les maistres, les jurez, lesgouve.neurs et conseil et toute l'université des mestiers ae'ro ciià, rranl
chisc. et banlieu de Liege. §alut en Dieu parmanable et cognài;à;;; ;;verité. soit chose cognue à chacun et à tous que, pour mettre remède de§
cau§e§ passez et diverses regiments et gouvernements qui estoit en ladiiàcité en faisant et en esrisant res maistres, jurez, gouverneurs e[ en prentrant
des louiers az rappear, aux^statuz et aui enqu-estes, certaines leitres par
manière de statutz soyenü faittes et par nous ordonnez environ de deux

({) co que lacte appello ici Ia « lcttre de ra murmure r> n,est autrs choso que hLettre de saint-Jacques, quo les Liégeois âppereiont aussi ra Lettre du mu)murc
parco qu'elle impliquait l,abolition de Ia loi de cs nom.

{9) ceci est, à ma connaissance, r'uniquo mention qul soit faite dans nos textes
du « Livrg âux escailles )).



ÀPPENDICES 325

ans passcz (t), sr:clez de notrc granrl scel tlt'uotre Cité ct ]rul nous jttrez a

garder fclnrenrcnt, ainsy et en la manire que plus plaittcrtrent e§[ conteuu,
devisé ct ordonné en ccs lettres. lesqueles nous voulons ct e§t no§tl'e inten'
tion qu'ilz demeureront cn leur forct: et verttt.

Et pourtant que la fiime courloit en notre Cité que depu)'s la daulte dc

la lc[trc faitte. lcs aulcuns de ces mesl,iels en prindre et eucontrc ladite
Iet,tre faitte alloient secretement, pour lesqttr;ls ollices par eux ou par aultruy
a avoir par prieres, dons ou promesses ou prendoient l,riiers aux jugements

des rapealx ou des statuz, pour sçavoir de cela la vérité of que ladite lettre
peult estre tenue et gardé et ceulx qui I'ont meffaict estre corrigez, avons

comrnis et inslabliz, commcttons et illstablissons XXIII personnes, de

chasque rneticrs ung, pour enquerir tliligemment sur lcur foi et seriment
sur ce faict sans faire partie ne nullemcnt deporter srrr tous ceulx rlui ont
me(l'uict ou allé aronI contre ladite lel,trc et les status de la Cité. Auxquclles
XI.'(ll ou a la plns grande partie d'culx avons donné ct donnons plain pou-

voir et, auctorité de palt nous tous de corriger tous ceulx qui aront metlàit
ou allé encontre ladite lettre ou les status de ladite Cité, et tout ce que par

eulx serat jugé et amende taitlé paLrry la force de ladite lettre et les status,

sclon la quantité dc mefihir:t et des prouvances §ur ce faictes, est et sera de
vertu; ct tenons et tiendrons porrr fennc et estable aussy bien et en telie
mauiere que s'ilz par ncus tous fusse faicl et iugiez. Et leur promettons

rluc contre ce que par eulx est faict et sera jugé a conesion des choses

rlesuros jusclues a jour de la feste de sainct Jacque et de saint Christophre (2)

prochainement vcnant ne vicndrons alencontre. Et qurconcqtle contre leur
regiment ou les tesmoigns qui pardevant eulx aront tesmoiguée opposeral

ou allegerat ou prierat alencontre, c[ soit prouvée, il sera en tel point rlue

les jugiés et corrigez. Et ctuiconque à ces XXXII ou a aulcuns d'eulx dirat
ou ferat laidure en la cause de lcurdit oftice, it payerat I'amende §eloû la
quantité de faict ou des parolles selou la forme dss statuz de la dite Cité et
aussy a la manicre que dorsenarant, aprcs la feste de saint Jacques et de

saint Christophre venant passé, que nulluy ne peult aller ne procurer pour

les offices devante a avoir et rluo nulluy ne peult preudre louier et que 0e§

Iettres des 0[Iioes e[ los status so]'ent tcuuz et gardez formernent.
Àvons ordonné et statué, ordinons et §tatuons r;rte chacun mestier de nostre

Cité reslirat une persollne ydoine et suffisantc en lieu rl'iceluy qui serat

osté a ladite fcste de saiut Jacques et de saint Christophr'c lesquclles XXXII'
ainsy esleuz aront toute I'annee tel pouvoir et authorité comme ceulxdevant
declarez qui soy partiront de ladite office. Àinsy d'an en an pour corrigez
tous ceulx des mestiers qui iront contre la tenure des lettres des offices

ét des Status de la Cité. Et est I'intention et volonté de nous tous et ad ce

({) Il s'agit de lt Lettrc dcs oficcs, qui ost du 13 aoùt { 37'l , ot qu'on trouvo dans

les Sratutr tles maiilres et jurés ile la Cité de Liège, Liëgo 1714, p, 3I. EUo e§t

analysée dans Daris t. II, P 617.

(9) ta Îêto de saint Jacques le }laiour et cello de saint Christophe tombent toute§

doux le 25 juillet.
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nous eorrscnt,ns et 
"ur0rrs 

qrr'irz soit a [ou.;j.urs llrûic [L1r.lllL1 cr, estabic{outes les pcr'sorncs 1r,r rcsriits -\-\-\, s,iri à,i .e,,o,rt jugoz o. l)irr [c$aultres -\r\lI apre's curx sol'enI p.ivez l rousjoirrs rr, torrtcs ofliccs rrr: ll(lite de Licljc ct r1u'irz janrlis res rrà puysscnt pi;i,;;. ct a.ss) (rrc auri (,ir.scsdcschoscsdevant.sncpuisso,tp,r,t",lter*o,ii,ig;surtcsait.\.\.\rrrlrri 
soutct sc.ont ne s'.rr lcs tcsmoingz q.i o,t tclnoig,i nïtcn,nig,,c.o,t. ,,t vour.nsr,rc tous ceurx rlui mefl'eront aLrx .\.\rt ,ri,rr.,ilt.en fàierz, r,r;i.i;, i;,;;oflir:e faistnt, ou a ccttc occasion, ,1,rc tous lcs urrcnac, a eul.r fourfaictcsdouble,t sclrrr res statLrs clc nostrc rlitc, Eiprrrrr"t quc cc soit rormc rrrosoetestable,\ouslesmaistr.csrlcsrrrdiIayomj.,.,àinn 

u,accrl.tl fair:IappondlcIes grands sccrz rre ladir,o cir,c c, signc ,i. ,1".iü.'r,ti,rt ct acco.dé par [outcI'urrive.sité pour cc asscmrrréc l'an"rrc ra r^iiuiiii iurrr. s" Jcsrr crr.isl, ruiilct.r'ris 6çr,. r--\r[, rc rrinrcnchc rrcvanI rr rcrrc-irc sairt J.han hurrt,istc.

,10.

_ 
tre_s trtaîh,es. jut,és, !/ozr.üe),ileurs, Cottscil el, toute l,ututuersité tle la Cifé ctd,es.bonnes ailles tlu ?illts, (près iltoz.1, élutr.ël.é leurs grit$s contre le ln,tnce-éuèque Jean tl'Archel, éltsent ll-utie, de ltochrJbrt-,t«,,t,our do 1,o:yr-r,7,Liàge cl contlé dc loor.

pa'lveirhar Irenriei, r, rtigv, à ra Bibriothèquc communarc tie la viilc rrcLiège.

27 aorlt tB7J.

. Â rous.curx rltri cc§ r)r'cscr)rcs rcr.[r'cs vc.r,r,orrI c[ ,r.r.o,t lcs rrraistr.r,s, lesjurez, les sou'c'ncurs. lc corrscir .t tirtr iirlliirsitc ae Ia ()ite ,c Liôge,des lronncs villcs rlc l{rrv, clc I).vnant, ,fà-i,r,*li.,ii. Suiut-TronrJ, rle F_osse,de 1''uirr, rrc co'irr. rtc i,ooz,..c ttasscti, ,tc îic..lkl ,rc rrirc, trc (icrrcri, trctsrced, de stockhenr, dc.tlc'ingc, ,r. ru,-,t* ]..'ri,rt... rrouu.s viilcs rrcc'ûll,un pl5's rrc l'e'escrré de Liege cI conté tro Looz, sarut, cr. c.rgnoissarccde voité.
Sr;aohent torrs rJuc cotnmc lc. pays dc l,cvcsqui dc Lir,ijc gcllcl,atcnlculd'lrrchicneté al, t'stc rrng ua1.s r.lc f,,y ct ,fo-rrirl,i,] 1...,,,,r"r,,s drrrlit palsrle[errduz err nraintiennarrl.,lt ,irys .i, i,n,ir.,i,l,",i. ,ir,r, ,.nr.r.,rl ;rér,c crrIlierr rnons,'Joh;trr d',,r,chcl, par la srr,,.,la DiLu"ri...,,u. t.le t,icg;c at cslcrr:,ello e[ .efuillar,t au* su..èars trüit pri.i *.;oi'1, t.uu.. clc l. paix tlot-cx.hc lcquel jrr.e at. Iit ,orrrtant ,ru. uort .à-Jit'i'cuc.cn., pere n,a pourrra'oir srr vor,nr,i rres su.séans.eit ertoirro.. aï"ü,.argcnt, tarrt par ruycorllnlc par ses orlicier'§ contrc ra lol' du pays, et, aiissy quii ne veult pointfaire.r,cslitu.tion tJc ce quc priz. ct .itou,"firï-âJ r'ïo.t sans mclliiict, sirrsloy eI sans jugeme,t, soy cst,u,scnté ,l; .r;;oi;;,ü,'cr r)o.s ct tout lc .a1,sat laissé sans nramr-ror. ne rJcfcn,eur';;;#l;;i.r uurc ,cpar,t luy, ct,griefte guc*es dcs Allemans et a,ltrcs s.,i, à;*,.;iî,lrri le pays .e l,cveschédc l'iege eI corrté crc r-ooz ont rteticc^nrîurlr.i.g'ürirr irt et dcricnt de jou'en jour', se,tans nous estrc sans ctctcnoeu., ,i"r;;;l faulte tle jusr.ice et cle
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sovelain moult rlcs grie{lbs, maulx sont ailt'ctruz- ontt'c pals [ant des

*au.Atlia,'u, larchins, homicidcs, colnlDe d'atrltrc faictz penscrs laitlz ct

obscurs. E[ pour mettrc a ccs besoigues remÔdo convenablc avons supplié

ài fri.i *pirfier par le venerable Chapitre ile Liege nostre reveretrtl Dere

àLt*'àit to,i pr},i voulsit tensu, rvarder et deft'endre ct les bonnes gens

ttttrtno,t droict, loy ct raison ainsv qu'il at iure err sa reception' gue

;;i;;;';t voulu faire, ains nous at laissÔ en grande tribulation' si comme

ili;ü;i qu. pr. sa detlhulte rnoull de gricflZ sont atlvenu et adviennent

üj.*;, iôur ônsclit pays, Nous, considerans.et regardans qu0 par oes voyes

itr'frirng Oï l,englisc ôt àu'poy, liouffoyent aller a tlestruction, pour obvier

;ilil;d;t s,'t".ii, qre a taii[e engtise à nous et au pavs advcnir pouroicnt'

,.nora cte dioict nccessité qot id .. trous coustrainct, Àvons esleuz et

instabliz, elisons, comnrettor» et establisons noblc homme et vaillant mons'

ïi;;th;. de Rochefort, chevaliu, seigneur de llaneffe et de ossen a estre

tnoÀlàr, O" f'evesqué Jc Liege et conté de t'ooz pour nousldefl'endre contre

tous ceulx rlui a pays vouruoient faire ne feroient nuysance ne grevaoce'

iuisse contre ,r,ooi* i'euetque ou aultrc quel qu-'il fuisse'
-'- 

oi rr^.*v *.stnostre intention rlu'ilz liev.eou face lever, prendre ou recep-

,oi. ioi tu, rentes, prollitz droictures et aultres ernolumens a Illonseigncur

à;;;tdit;pûienans oeoenstosdits pavs etqu'ilz puvssefaire toutesmanieres

à; qril";Ë de quelconquc cas ou meifaict que ce soit' tout ainsy et en telle

*oni..u qu, *oïs Oe r.iese ie'roit s'il présent y.sstoit' Et par mv c9 nlan{o1's

el conrmandons à tous privost, matisôhaulx, ôhastelains' sencschautl' l.ai]'

lietlZ, ma)'eurs ou auttres âmciàrs OesAits pays qu'ilz audit messicr Wathir

,îvtof àr.ittnntz en toutes cas si comme à mambour ct souverain' Et luy

avons donné tel pouvoir àà ioite toutes choses a la mamboumie appartc-

nrr*, f.oo.t atnent tout ainsy et en tele maniere que les aultres mambours

on ont faict de temps rrottet. f t pàur Ia plus granrle faveur et amitié que ledit

messir'e Wathir do tcmps 
-passô 

et a present at.demonstré et demonstre a

nous el, a tout le pays et perseverat doirienvant a I'ayde de Dieu' si luy avons

;;;;;"i ;" rràrne roic-ôi realemcnr que lamais ne ferons paix ne accort a

iü*"roâ àt r-iege qui est ou serat pour le temps ne aultre seigneur nouveau

roesterons ne souffi'eronsï."tJât oà ladicte ofiice devanl adono que ledit

ne§§r wathir, ses aydans, confortans et scrvan§ seront rernis en paix

;;ür; ffi;;nonï" tJà.* mulengre' excepte seulemont s'ainsv estoil

(que ia n'adviegne l) que ledit messire Wathier ou aulcuns de ses aydans

i;;#,i;;i; ;ü pe.oi.§e;i harnaz ou chovaulx' que de ce ne'fuissse ou

il;;;;"i';;-oômanoer- ne resuire nou§ ne Ie pavs en nulles tempz

advenir. Et parmy ce est nocire iniàntion que tou[es prisons ou aultres priese

soyent et demeurent o n,attit" Wathier si commê a seignetlr' Et devrat

leclitmambouroetou,mau,i'turesdecasdecrimefairejusticeparluyou
rà*-om.i.o ens villes ou il' seront priz auquel nostre sire wathier avons

il;;il;i donnons plaù pouvoir d-e mettre' constituer et donner toutes

o{Iices quelz qu'ilz soyeni eitt'*' ti ' esscheer et roester et desrnectro' si

profîitablc luy sernble, t"riri*v tt tn telle maniere que lronsr I'ovesque do

Liege ett propre personue le feroit si present y pousist estre Pour ce que
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instabli et esleuz I'avous en licu dc seigneur. llais nostre iltention est rlue les
ohastelains des fortercsses et chastcaux cru pays, assavoir,cst dc Buyilàn, tte
Mouhault, de stoclihcm ct de !'ranchinronl dômeurent chastelains'et al,ent
gaiges que.mons' do Licge les at donné ou avant quant accordel se.at, pùr
lc pays et le conseil de mambour, quo de surprus rcndent bon comptà à
nostre mambour desurdit ainsy quc tenuz en sont de fairc a mons'' l,aue,rqu,
de Liege' Et qu'ilz facent seriment arrdit monstwathiersi comme a manrbôur
dc luy ayder et assister cn tous cas a la defension et, rronneur de pays sauûl
tant seulement a chastelain cle Mouhault, qui ne doibt fairc aultre sôrimcnt
que faict, en at. Ainsy est nostre intention rlue tous aullres officiers gui sont
depart le venerable Ohapitrc de Liege confirmé, demeurent cn leurs ouices,
si avant que scellez sont. El, tous aultres officicrs pourrat il nrectre ,:t des-
rnectre, mais qu'ilz soicnt dc le nation ct adhcritez en pays. Et pourtant quc
Iedit mambour prysse learemcnt faire son office et lùy g.uvcrner a l'hôn-
neur de pays, conrmettrons ccrtaius personuaiges saiees It icloincs ,u.ri1uo
son conseil, par Ie conseil desquels il clebvrat, useir en tous eas touschans
a.fhonneur et estat du pays, saullf en tous les choses desurdites, les fran-
chises, libertez et droictures des barons e[ chevaliers, r]e la cité et bonnes
villes et commun pays. Et est nostrc i,ten[ion que lcdit mess" wailrier soygouvernc bien des rente§, revÉnucz et ernclunicnts a monsieur l,cvesquô
de tiege appartenant, car de riens ne sommes ny voulons estre tenuz'ne
obligicz de faire restitution nulle à mons" \vailrier. desurdit. Toutes les-
quelles convenrnces ainsy et e, tclrrl maniere quc pardesur sont cscripies
et devisez nous promeftons et avons enconvent en born. foyd et lcalement
de tenir, faire et accomplir entieremcnt, sans de ricn faire ne venir a l,en-
contrc. en secl'et De en appert, en manierc nullc.

Et pourtant gue ce soit ferme chose et estabrc, Nous les maistres, jurez,
gouverneur§r conseil et université devantdits les scclz de la cité et de;
bonnes villes devantdites par nous le commun pays avons miz et faict nretlre
aces presentes lettres en tesmoinaigc do vérité. llt s'il advient quc aulcunÀ
ou plusieurs dcs scerz desurdits ne soit mis a ces presentes lettràs mais que
la plus grande partie des scerz y soyent mis ot appe,duz, ,ecuident nôustous desurnommez voulons et est nostr.e i,tendôn entier.eme,t quc tàs
convenances desurdites toutes et singulieres dcmeurent en leur fôrce et
vert_u- aussi bielr que sy tous y fuissent miz et appenduz. ce fust fai.t l'ande Nativité nostre s" Jesu christ nrille IIIc riiv, ae moix d'aoust Ie
XXylJe jour.
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,u.

Le 2ope Grégoita XI charge Jeatz' ahbé rle Saùtt-Bot:otr' de Gand, de 'f«tra
ta Ttaia)nU'e li \riuce-éuêque ,Iean tl' A rchel et les Licgeois ' 

auec plein pouuotr

tle- prentlre totr,tes les ilæs1,o'es nécessaires à cetle fin'

GregoriiXlRogistrumAvinionense2s'f.265t'aurArchivcsduSûi0t.
§iège à Rome.

Avignon, {8 décembro {31à'

llitccto Iilio Johanni abbtti mona§terii s. Bavonis Gitndensis, ord. s' Bcn .

'lornaccnsis clioccsis. apo§tolice sedi§ nuncio' §îlutem etc' Iu desideriis

nosl,r,is gorimus potissimc cunctos christi lideles in pacis amertitatc servaret

et ad id plout possumus partcs nosh'o solicitrrdinis adhibemrrs. sane duduu)

,à rà.iri upo.i"tatus aurlitum perducto quod ille-sator discordiarum iniquus.

irrrti àt qùi.ti hu*oou invidcns, inter venru. fr. nostrum Johannem epis-

.opo* f-ËoOi.n. cx parte una, et dilectos lilios rnagist,os, consules, ju.at'os

ei .àrnn1,,nc.lvitatiii Leodien. necnon quamplures coltmunitatcs nonnrtlla-

.u* t nnoru, villarum dioces. Leodien. ex altera, periculosa et dispendiosa

l aucorunr e[ odiorum gennina studuerat §emiilare, quodque iidem magistri'

consule§o jurati et cornmunc in civitate ipsa ct etiam tota patria Leodicrt'

c,:rtos mamburnun et receptore§ ac alios officiatos in prejttdicium ac

cont,ra voluntatem dicti episôopi coustitue'aut sive deputarant' et quod

àiatut apitaopus post cel'tam pacem §eu concordiam, que pax §ive concor-

riia r.igintitlur)rum nuIcupatur, in preju«licium. cpiscopatus et 0..1s-sic

Leodic-n. cludum iDitam scu habitam, qnam pluribus ca§tri§, Iocis et juris-

ai,:tioniuus spiritualibus et temporalibu§ ad ipsüm episcopum et dictrirn

suam Leodieu. ecclesiàm §pectantibtls spoliatus fucrat, Lrropter que civitas

i,roài.n. ct ngnnulla alia ioea ccclesiastico fuerant suppositù interdicto et

qou*pforutpersonesingularesvariiserantexcommunicationumsententiis
innoOàte;nos,ctuiparr-esillasetearumper§onàsitrtrauostra et aDostolicc

ili. ;.;;;.ài, 
^recumbentes, prose(luebamur, prout prosequitnur' favoro

àiic.tioris paterne, cupientes in premissis salubritor provi.ere' et de tuc

.ir.r*rpnaiioois induitria, cum tuis afl'ecl,ibus bo.um pacis inessc ex-

pcrientia certa cognoscel'emus, prout cognoscimus' plenam iu Domino

h:àr.ir* obtinenteJ, eidem circumspectioli tvenostris aliis detlintus litteris

|n à.andalls ut ad partes illas personaliter te confelen§, ante omnia aucto-

ritate apostolica revocare§ et destitueres ac revocari ac dostitui facercs c''tm

;{i;;iü;il"fraude huiusmodi mamburium et receptores ac omnes alios

àmri"to, in prejudicium et contra voluntatem dicti episcopi constitutos' et

;;r;;ll; oiii pè.rg..t., litteris ipsis po§t qualuor.men§e§ a die receptionis

ôa.umOem computandos minime valituri§, proul in eisdem litteris plenius

continetur. Cum autem, sicut displicenter accepimus' contenta in prediotis

litterisinfrapredictosquatuormen§es'quijamlapsiesse«licuntur,non
potuorint adimpleri, no§ super hiis salubriter proYidere cupientes eidem
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ci.ouruspertiolri iue pc. apostolica sc'ipta corn.rittirnus ct marr«la,rus qua-
tinus ad clictas partcs personaliter tc confercns, aute ouruia, prcclicta aueto-
ril,ate apostolica! rcvoces, destituas ac revocari et destitui facias cum e{tcctu
cl, sino f,aude [rujusmodi mamburium ac receptorcs et omncs arios ofli-ciatos in prejudiciurn ct contra voluntatem dicti cpiscopi coustitutos, ae
hujtrsnrorli pacem sive concordiam vigintiduorum ot ipsos ïigintid;o; \,igo;;
hujusnodi pacis constitutos et exercitia corum, usque ad iempus do"quo
til-ri vidcl-ritur, suspendas, e[ insuper restituas et restitui facias r.calitcr ct
cum ellbctu ac plcne libere.et intcgrc omnique fraude ,.r"*tà ;pir;;;,,;;
et ecclesiam Leodien. predictos.ad omnia ef singula sua castra, loea, juris-
dictionos spilituales et temporales et ad omnia aria lura in eo ;tatu i; ;;c.aat aute dictam pacem seu ooncordram hujusmôdi vigirtirluorum;'ci
nichilominus fructus a nense novembris proxime preteriti citra cx dioto
episcopatu Leodien. pcrceptos et percipiendos usgue ati restitutionorn
faciendam restitui et, persolvi facias. si tibi possibile neri vioeatur,-alias
illis qui ad restitutionem hujusmodi fructuurn tenentur certum torminum,
rle quo libi videbitur, ad realem restitutionem faciendam ,rrigourliu q;;â
cautionem dent ydoneam de fructibus ipsis in eodem termino restituenois,
et ad hoc contradictores quoslibet et rebelles censura simili, appellationc
rcmota, compellas, non obstantibus eonstitutionibus apostolicis àô personis
ultra certum numerum ad judicium non vocandis, et aliis contrariis quilrus-
cumquc, seu si.aliquibus communiter vel divisim a prefata sede inâultunr
existat.quod interdici suspendi V€l e:çsernrrricari non possint pcr littcras
apostolicas non facientes plenam et expressam ac do vérbo ao ïerruÀ oc
indulto hujusmodi mentionom. ut autem in permissis eo favorabilius ct
e[Ii_caciusprosperari et partes hujusmodi ad bànanr concordiam melius et
rrtilius reduccre, assistente tibi divina gratia, valeas, quo majori fueris potes-
tate sufiirlt.s, postquam omnia et singula premissa plenariô eftectualiier et
sine fraude adimpleveris, predictum interdict,um cui civitas ac terre sivc
loca predicta ut premittitu. subjacent, ad tempus de quo tibi yidebitui, sus-
pendendi, necnon excommunicatos occasione premissa absolvendi, ita quorl
si partes infra hujusmodi tcmpus, de quo tibi ut premittitur videbitur,'non
sint conco'des, sic excommunicati in pristiuam sententiam reincidant eo
ipso; Et nichilominus de quibuscumque oflicialihus seu gentibus dicti epis-
copi cuilibct conquerenti justitiam ministrandi, ita lamen quod contra per,-
sonam ipsius episcopi non inquiras nisi srrper hiis que partis interesse vel
dc- parte ad parl,em injustitiam per ipsurn episcopum factam concernerent,l
c[ §.per premissis tractandi pacem et amicabilem concordiam, easq,e
penis ct aliis Iirmitatibus tam spiritualibus quam temporalibus vailandi et
loborandi ao facicndi cas auctoritate nostra, appellatione postposita invio-
labiliter obsorvari, uecnon quascunque colligationes, conteoeritiooes, pac-
liones, ligas et, societates per quoscumque factas initas seu contractas, qua-
rtrm ocrcasione nutriri possent discordie hujusmodi seu pacis rcformàtio
impediri, sub quibuucunque fo.mis seu verborum expressionibus proccs-
serint, etiam si penis adjectis et juramentis prestitis connexe fuerint, nullas,
cassas, irritas et inanes, utpote contra bonum ,pacis in divine majestatis
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oflènsam presumplrs, rlcoelncndi et nuntiaudi et qua[enus de facto proces-

sorunt annullantli cussludi iltitandi, ac penas adjectas et juramenta pres-

tita supor cis, cum juramentum iniquitatis vincuiutlt cs§c noll dcbeat,

relaxandi; Et nichilonrinus tam singularcs pcrsona§' quam comntunitatcs

et lniversitatos que t,e[ornlùtiolem pacis predit]te quomodolibet indebilc

iurpedirent, prcdictâ âuctoritate n0str'à, ce§sante appellatione, conlpe§L,endi ;

et insuper'sipartes pre4ictas concordaveris premissum interdictum ornnintr

tolleudi, ac omnes ct singulos rlui pcr processu§ Dcr vonerabilcm flatrcn nos-

Petrum cpiscopurn Portucnsern, coram quo §uDer predictis ex collrmi§siono

al)ostolica interdicl,as pal'tes causa pendet, firctos, vel alias a jure occasionc

prcmissorum in forma ecclcsic absolvendi. eidem circumspectioni tue

fle,ran, et, li5cr'arn tcnore presentium concetlimus fucultal,em' presentibus

post duos menscs a dic rcceptionis ea|unr computandos minilne valituri§.
Datum apud Villamnovarn Àvinioncn. dioc. V' kal' Jttlii auno sexto'

t2

Irnoul tle Eonres, J'1'tttcc-éüiÿte tle t,iiye, pretLcl, tliuetses ilesurcs ltoul'
(ts.\ure» la toyale et:écutio.tt tte I'cottlttètc ordomtée par lui au sttjct tles éclteutcts

cottcussiottnaircs.

Pa\Neilher 48?. Iol. 733, à la bibliothèquc dc ['UnivcrsitÔ dc Liège.

28 novembrc '1386.

lious Aflroul, par h gracc dc Dicu cycs(luc dc Liège e[ conte deLoçtz,

faisons sqravoir,i\ tous que conte pour obvier et pourvcoir de rcnttrdt:s cott-

velal]les aux griefs enormcs et dete§tablcs oxces ei forfaits perpetrés par

nos esquevins dc t,iège, adont estatrs o[ maillteoants pliveis, cn prcndan[

lowiers et extordant pour argent et grand bienfait, en rendant la loi de

notrc pays qui a tous devoit ct, rloit estre oternollement iuge, dont la fame

astoit en plusieurs lieu dedens no§tl'e pal's e[ dehors tellemont espandue et

augmentoit de jour cn jour (luc tant pour les grief§ plaintes sour cc §oLl§cité

(luc Dour I'antotion dc nostre comurr peuple notl§ nc lc pouville plus avarrt

dissimulcr, partant que les dits esquevins privcis sur oe snuisaurent ot lllu-
sicurs fois pilr nos semons et rcqui§ de desister et mettre a convcnablc

ustrige rle Dicu ct de raison n'y vouloient r.le rirr olléir, ains porscvcroient a

tdracun jotrr tlc mal en piex, ayons, come §irs §ouverain§ et §illguliers

corrccteurs rles csquevins de nostre ditte Citc, appellcr delcz nos of tlclcis
no§tre con§cil plusieurs personûcs sufiisantcs de nostrc citÔ et de nos autres

bonues yillcs pour nos ayder toialcurenI consciilié sotrr lcl fait touehatrI les

csqucvieus tleposcis dcssrrs dits el, dc cr:rtailrs ca§ nolàblement cscripts ès

lcttres sour ce pliucipalemcttt firites, telrninautes cu la daute de I'an present,
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le scco,d jour du mois de scptembre(l), lesqucls nous avons saielrez et
a nostrc requestc fait saielrer cle nostre cité c[ dc nos autrcs honnes vilres
dess.rdittes, et parmi le bon sens et loyaul conscil des esrers ooru, às..irri,
avolls reçu gland nombre de plaintes sur les esquiviens <lessus dit, iait
cnqucstc et pour ce fair. cxpeditions prusieurs par resqucrs tr,cize ocs esquà-
vins ont esté condamnez en plusieurs sorn*-es rlor à cause des rowicrsct extortions of avec chu privez de reurs esquevinage et neantmoins ir
nou§ y convient, necessairement à cau§e des dits excès avant proccder
cotidiement sous les prai,tes qui encore ne sont continues selon lc eontcnu
dcs lettres- pa. les esquevins deposeis dessusdits pour extortion d'argcntpour ses plaintes à radrechier et deuenrent executer cledens le tenue aïru
institué principaux lettrcs devant recitées a sgavoir dedcns les fcstcs saint
Johan Raptiste ve.nant prochain, en quoi noÀ desirons oe proceae. avrni
doucernent et par raison sans nulle pârtialite, avons accordèr chu que chi
après s'cnsuit.

Premièrenrent, arirr quc toutes sencstrcs prcsumptions cessent eontre nos
comis de nostre conseil et esleus dessusdits et gue les princrpaux lettràs
dessusdittes qui tle ce font expresse mention né soient- poirf violécs ou
corronrpuesr avons accordé que s'il a[ en chc ceaus cle nostr.e conseil et lcs
esleus desdits aulcuns ou plusieurs qui soyent presomptueux contre Ies «lits
esquevins deposez. en soyent plendeux sur ceaux ou partians en fait qu,il
,e soyeut point appelez ne presens gour les pfoces ne §entence ou j ugcmcnt,qui fais ou rendus scront contre les csquevins deposés riescurclit.

secondemcnt en renouvelrant et fortifiant le serment et fidélité que ridit
esleus ou[ fait de nos chi chose tleseurtli{, aider proccder, l-rien et loyalement
sans nullc partialité ct point nel laisseront pour tlon, promesser faveur, pa_
rcntaiges amistiés, cremeur ni pour autre chose querconque sus porteit efne
chu faveur a nulle rles parties, si que par les principauxiettres àescurdittes
por apparois, avons audit esleus et a cheaux de nostre conseil et a chacun
d'cux par li singulerement, telrcmcnt qrre chi apres seront par nom ct sur-
noms denomes puis reur ereans et fcrmet (?) et creanteit ont en .ra main de
noslre mayeur de Liège cher pendant tous nous et en nostre friche gu'il ot
chacun d'caux par li nos aiderons justement et royarrnont al sorpius de
cesty fait conseiller et proceder par la manière descurdit raisonablement
et convenablement, sans exceder en manière nule les rettres principaux
dcscurdittc ,e icelle forcer et sens procedcr. de vigueur, *où pr.'lun
conseil et moderemen[ cn sauvant en rvartlant en chu nostre'estat et
honeur et le leur aussi, sens cavillation ne malengien, si que pour dàs
manières qui sont à nos de cesti cas fern.rés et loyés.

Tierccment, portant que nos à l,aide de cheaux de nostre conseil et, «lo nos
esleus deseurdit de leur comun acord avons pour I'advancement du bien

(l) ll s'agit de l'âcto du 2 septembre 18g6, par lequel arnoul de Hornes institue
une enquête sur lcs délits reprochés aux échevins. ce document se trouve dans
do Borman, t. I, p. 482.
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commun et aussi pour la loy dechewe par faute des juges priveis devant

devaut escrit à relever et remeltre en estat d'eux fait et scrons encore jus-

qucs al terme clellc Saint Johan deseurdit si neccssaire le requiert sur'

eaulx les dits esquevins priver les proches sentences et exécution dont

mention est ci-devant lâito selon la tenure des principaux lettres deseur'
ditte ct quo pout' oeli cas e[ au§§i poul chu que fait àYon§ 0y devant soi
pourorent allcncontre de nostre 0ité ct bonncs villes de nostre Conseil ct
des esleus deseurdit de leur clerc et varlet plusiettts haines couvertes par

les esquivius priveis souvent e§crit leurs hoires leur prist ou a leur pour-

chassc dont nos n'y aviemes clcvant nomeis lcrrs hoirs ou succe§scur§

pouroient en aucun temps estre trais en cause, vexeis, travailleis' presseis,

endommageis en corps ou en bien (s'ic) en chu de pourveoir tant à nos
quc a nostrc Cité bonues villes et coaux de nostre corrscil et aux cslcus
ctCseurflit de rcmedc colvelable pour no§ eaus leuts hoircs torts leurs bins
demorez de cesti cas en paix et on tranquilité sans travaille damaige peril ne

empeschenrent, avons accordeit que nostre dite Cité e[ bonnes villes et tous

chu de nostle conseil avec les deputés, leul clercs et valets chy après pur

Irom et surnom dettomez, leurs hoirs et successeur§ aussi seront en che r1e

tel accolt en vraye alligeanco e[ confedelation que no§, come un corps et

un membre sans division ny separatiort nos aidcrotts à bien cÎ, à mal a pelil
et à clamaige a plait et à tvcrre et en touttes autres manières sans nttllc
contredit. dont nos ensemble ou aucun§ ou plusieurs de nos separément
pouroit ou pouroient estre en col'p§ ou en bien, spirituelmen[ ou temp«lrel'
ment, prcssez ou entlomagez, ct chu qui fait ou forfait sera al un de nos

serâ forfait a nos tous e[ I'aiderons vengier et radrechicr sans fixion eneontre
tous cheaux et leurs bien dedens no§tre pay§ ou dehors soyenl grands ott
petits qui en seront culpable. Et partant nous aYon§ prieit et prions al utii'
versiteit de nostrc Citeit et de nos bonnes villes do Huy, de Dinand, de

Tongre, Saint-Tronrl, Fosse, Tuvinr,?7itreit, Loouz, tlasselt, \,Vise, Herck,
llreid, qu'ille veuillent a ches ordirlànces et a l,ou§ les poiuts chi dedens

contenus assentir et cesti aloy avec consideration faire tonir e[ nos aider à

executer. Et nos li Citeit et bonnes villes si deseurdittes consitlerant la
bonne voloulé et atlection tle nostre dit père reverend et que chy fait est

noloiremcnt al reparation de bien comun et dellc sstat et dclle loy de son
pays y avons mis nostre asseuranoe èt consont da point en point et accep-

tons laditte alloyance et à celi fermement nos obligeons par la manière
devant escriLrte. En temoins de quoy nos li evesque, li Citeit et les bonnes

villes dcseurdittes avons à ches lettrcs chirographiées et az pareilles fait'

appendre nos propre seaux en corroboration fortilication et conlirmation
tle tout ce que deviseit est par dessus. sous I'an mille trois cens quattre

vins ct siex, le vingte huiiicme jour du mois dc novembre.
Chi après s'ensnivent le nom et surnom des comiz et deputez' lcurs elcrs

ert varlets tant de part noz que de palt nostro ditte Citeit et, autres tlonnes
villes clo I'eveschiet de Liège et comté de Looz, c'est à sçavoir prcntière'
mcnt de par[ noz messirc Wille tle Sainte Magrotc, messit'e Johan de [Jer-
naynront, \Yillem Tossai[ d'Amaigne, et maître Johan d'Orttremettse.

"1fu 
ltlvua a
t41t-U^

+(0"
1/^rotu

1''
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Item de part, nrlstre ditte Citeit Goslvin de Coir, Jacmin de Theus, maistre
de Liège pour le temps, de Laveur (sic), Géradde l;larey; pour leÀ ffi;;
Donys Nysart; pour res charliers simon Moneton; pour les cherurvier
À.roul de Truwcngnéc p.remièremcnt et en après Johan rlatrrieu, pàr* iÀ,
drapiers colar delle Halle; pour lcs tondeurs piron de Linseitl pour res
entailleurs Piron de viller; pour les pexheu's Johan Hamereaus; trour les
sclaideurs, Gilles skervcaux; pour lei porteurs Louy de puicherpour res
brasseurs J,han de Nubis-presentement et en après Joha" nr*rti.ri-p*.
les drapiers colar delle Halle; pour les vieux wariers ronan uanoieiii;pour les nai,eur§ Jamar de Huy; pour les soyeurs notre maistfe piron li
Robeur; pour les merniers, Arnoul de Seraingf pour les .t,r.puoti.r.7rirj;
Jacrnin Badue pour les massons, Tossaint pour res couvreur§, Renchon re
coureux pour les cordouaniers, Jacnrin Dewé pour lcs corbusiers, Johan
Absalon pour les texheurs, Johan Denis pour lei cureurs et toilliers, IVilhe
de Nubis_pour les harengiers et fruitierJ, Gilet Chapion po* fJ. ,ri"go*,(lerard winand pour res taneurs, colar delle Bo'erie pour res ctrairtot-
lons et flocniers, rrenri de Kene pour les merciers. stassar oe Nouiià p"ur
orphevre et sellier, mestiers delle citeit de t.iège Denys de Riou et Jôhan
rle spiroul li jeusne, \!ilhcm rie Gemblou clcrs de touts les députez. Jchan
tiilot et Gilles le Corbesier. varlet pour les deputez delle Citeit.
' Item de part les bonnes vi[es de Huy Louis de panchoy. Lambert scif-

faux maistre de Huy. pour les febvres Gobier li munier; pôur les meurnier
Jacmin de Fer; pour les bolengiers Johan ponchart; pour res bresseurs
Johan Fareis, Piron Benion; pour les machiers colas àe chockier Johan
Bcwair; pour Ies taneurs, pirrot del Grenier; Jamar de preit pour res
drapiers; colar Blanchc [tailhe, Johan wavereau pour res pe*treuri; iànan
d'AndenneJohan Gaye; pour les merchiers Hankene li portier Johan de
Warck; pour les scohier maistres pierre Tavia Colin, pour les machons et
charpentier Johan Blanchia et Renechon Tassis, pour tei vignerons et cotilicr
Johan de Wiezo.

Item dc part les ]ronnes villes de Dinant Gille Thomas, Huward de Derval
maistr.o de Dinanl, Gielle de Wandechicz, Johan d,0rgco, Robert d'Orgeo
Jacquet az Erebis Henri Gomas, tous d'emy la ville; Johan Diclée Lamb-ert
et, stas Johan Diclée le jeusne, Johan d'orgeo le jeuno, Etienne Blaire colli-
gnon li Biddar pour les batteurs, Johan de couveur colar Emien stevien de
Huy colas de Liège li drapier maistre Johan Mahoul pour les autrcs meslicrs
Johan de ville et Simonce Pondroz les autres varlets.

Item de part la bonne ville de longre \yathier de Toley Horman do
Blanton Libert Bawe pour leurs mestiers.

Item de part ceaux de Saint-Trond Johan de Staple, Ilenin Harte nraltre
pour le temps, Tilman de Namur clercqz, paulus Barbe pour le mestier dc
la ville de Saint-Trond.

Item de part la boune ville dc Fosse Johan Michelet et Gilcchon nraitres
ville de Thuin, puis Guillaume Pirar tle Forrtaino, mestr.c wailrier dc Jenefl'e
et Johan li merciers.

Item de par[ la bonne ville de Oovien premier Johan Jonay, Johan Moreal
ét Jacmar Jacob pour le taneur, Gerard de Tailhier pour les fevres.
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Item Souhet ou des varlets de Dinant qui fut oublié de mettre a se liu
a sçavoir Johan Noël de Malone.

Et s'il avcnoit par aventure qu'il fallist à ces presentes lettres appendro
run seal ou plusicurs ou par negligence fuissent froisseis ctsseis ou mal
cmprinteis, pour ce ne voulons qu'il en soit de ricn, ains voulons qu'il
dcmeurent en autre tcl forche et vet'tus que tous li soaulx y fuissent ap-
pendu à lcur drcit et en leur prissc fache; li dtute est desertsditte escritte.



336 APPENDICES.

II.
LI'S ÉCHIivINS DE LIÈGE ET I,E CONSIIIL DE LA ClTIi.

La qucstion rles relations entre l'ét'hevinlrgc et le Conscil tlo l:r (lité cst
peut-ûtle la plus obscrrlc tlc toutes ccllcs rlui her.issenI tlc luur.s poiuts
d'intcrn'ogation les ahorrls rle l'lrirtoirc tlc Lit'rgc. Norrs savt»is qrr'ir I'origirrc
l'échevinage a scul administle h Cité, qu'il s'est rlc bonne heLrre adjoint rles
plLrd'hommes pour. s'acqui{ter tle cettu lâche, et rlrr'à la datc (lc ilBà ccs
ilrud'hommes étaicnl relrplacés plr un véritablc colscil. Iizris il senrble
rlrrc pendant as-qcz lorgl,crnDs ctlcor,e l'ürthevinirgc aiI continué (10 l]articil)0t
à I'arlrninistriitiou de la conrmunc, et ait mênre garclé une cortaine hégé-
mouic sur le Uonscil, puisrlue c'était, lui qui désignait lcs dcux maitrcs.
Echevinagc et Conseil turuient i,l,é lcs tleux nrrrrnltrcs tl,trn mtintc r,orps
nrlministratif de la Cité.

Quand ces deux corps sc séparôrcnt-ils ou, en rl,aut,r.es tennes, quand le
(lurrscril se rerrlit-il indi'peltlaut tle i'ér:huvirrgc? sclorr toutc appalcucc. cc
rlut ètre r\ i'éporlue de Il(,nri rlc Dinant. La t:onccssion faitc p..rr les r'rclu:vins
à cette époque, et, dont les chr'onirlrreurs n0 nous parlcnt qu'en termes
énignatiquos, n'a pu consistcl qu'à érnancipcr. lc Conscil, cn hri donuant lc
droit dc dé]ibérer scul sur lcs intérêls con]munùux el rl'élire libreurent ses
rleux maitres(t). Nous vo1'ons en.t28t qualre échcvins protester eontre un
acte du Conseil (9) : c'est donc qu'ils n'en font point partie, et nous tenons
ici une date bicn positivc en dcssous dc laquclic il rr'est pas possiblc tlc
placcr l'émancipation du Consuii.

Désormais, d'ailleurs, nous ven.ons le Conscil a{Iirmer avec énergie son
intlôpentlancc vis-à-vis de l'ichcvinage par tles actes et par ties rlùclerra-
lions. Par tles actes: c'cst ainsi qu'cn rz8J, il lrrocécla en corlrs ii la dérno-
lition de la maison de l'échevin Mathon (B) ct quc plrrs tard il err brisr
d'autres en présence du maïeur 0livier d'Othée, qui se contcutu de mettrc
lc fait en garde dc loi, rntis qui n'élova pas rlc protestation (4). par. dr:s
d(rlarations : particulièremcut dlns unc sd.ancc rluc lc Conseil tjnt Ic
I janyier ,13t2. Àprès avoir lappelé lc f;rit de .128b et plusieurs autrcs rlc
nrcnre nat,ure, lc nraitre plélicien, Jean Dupont. conolut quc ies écltcr,ins
n'avaiont pas ir connaitrc tles actcs du Conseil, ct cette déclar'ation fut
latifitic à l'unanimité (5). rllo ost d'auraut plus significativc rlrr'ellc cnt licu

(l) Y. tues Reclrcrch* sr Henfi tle Dinant, pp. 4Z!, ê[ 480.
(9) Bormans e[ Schooolnreesters, t. II, p. J20. e.e solt Gilles Surlet, r]Iathiou

llathon, Gilles de Neuvice et Pierre Boveel, dont on tro,rvorâ les notices biogra-
phiques dans de Borman, ü. I, pp.78,80,81,82.

(3) Ly cr;rrl rlel llaison seigrreur llaihon riefortls Chasteau, atout est.herin,le
l,iège, que ly rn:tistres r,t l1'jurcis brisarcnt a une hye pour" les besongnes rir n,,slr.c
Oiteit. Louvrex, t. II, p..tr). Sur là (lete, v.,i-rlcssus, t. l, p.23rl.

(4) Louvlex, l. c.
(5) Lôuvrex, l. c.
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cn presenco et avec le consêntement de quatre échevins. dont I'un, Jean
de Saint-Martin. était collègue de Jean Dupont à la maitrise, et dont l'autle,
Jcan Surlei, avait occupé les mêmes fonr:tions cn 'l3l t. Donc, tout ùu rntlins
dès t285 et incontestablement en'13t2, lt Conseil cs[ entièrcue:rt indépcn-
dant de l'échevinage. ct il agit avec une autorité souvcraine sans pelmettro
que scs actes puissent ètre évoquôs devanl ia juridiction r.le celui-ci.

Mais si le Consoil est indépendant dc I'ér:hevinage, cn ce sers quc scs
actes no sont plus subordonnés à l'autorisation rle celui-ci, cela veut-il
dire que les échevins ne puissent pas coDtir,ucr d'en faire partie? Nullement,
et ce même Conseil de '1312, qui vient d'affirmer si catégoriquemetrt son
autonomie, eontient lui-mÔme quatre échcvins, qui sont Jean de Saint-llat'tin,
et Jcan Surlet nonmés cidessus, Heuri rlc Saint-Servais (l) ct l'astré Baré
del Chango (2). A quel titre en font-il partie? Évidemmcnt au mênte titre quc
tous les autres membres : ils son[ là comme ôlus dcs patriciens, qui, tlc
1302 à .t3.19 élisaicnt la moitié des consci{lers.

Ici se pose une autre question, Si les ôchevins pouvaient ètr'e nrontbres
du Conseil, pouvaient-ilsenètretous? Il ne le semble pas. cal alors I'indé-
pendance du Conseil vis-à-vis de l'échevinage n'aurait été qu'un lcun'e; il
est done vraisemblable que le nombre des échevins admis au Conseil était
lirnité par les règloments comûtunâux. C'était le cas à Cologne (i|), à

Coblence (4) et ailleurs, et je me persuade gu'à Liège aussi, le nontbrc des

échevins mombres du Conseil ne pouvait dépasser un ccrtain macintum.
Je suis même tenté d'aller plus loin et d'admettre qoe ce mdninzum el.tit
«le quatre. C'est du moins, ce semble, celui de l3t2 (5). ll n'c'tait d'aillcttrs
nullement requis que l'échevinago ftit reprersenté au Conseil : il semblerait
même qu'en 't287 il ne s'y trouvait pas un scul échev'in, s'il faut s'cn rap-
porter à lhrticle de la Paix des Clercs disant : « [)t que nous les maistrcs,
les esquevins et les iureis tle la dite Citeit rle Liège qui or'ez sumtnes jttre-
rons - - - que ons ne prendetat jamais fermeteit à Liige a nostro pooir,
lequel serdment nous les esqarcadnsferons au chapitle Saint-Lambert et not
les maistres et les jureis en la rnaison tlelle oilhe, - '- et que nous les

esque»ins ne releoerons nullug à esqueatns et nour, les maistres et lesjurcis,
nultug a jureis et nous, li jureis. ,nulluy ri naistret se n'nront .fnît ce seri'
ment r> \G).

(l) Y. de Bormân, t. I, p.98.
(2) le même, t. I. p. t0{.
(3) V. l'acte de 4372 dans [nncn und Eckertz, Quellot zur Gesrltithte der Sttlt

Iiôln, l. l, pp. 46 et 77: 0nnen, t II, p. 484 I Cat'drtttts d.qns L'lroli,tcrt rlcr dentschen

Stütltc t. XIV (Côln, t. IlI,p. CXXX).
(1) Von Below, Die Entstehung etc, p. 84-{07.
(5) Il est vrai que des quatre échevins en qtlestion, deux sonl, tnetnbt'es ti'rtrtrn.
(6) llolmans, Ordonnanus, t. I, p. 65, arl. l.l; Bormans rt Stlroolmeeslers, t. Il,

pp.4't8 et 419. Cettc disposition se trourâit rléj:i, bien qrr'cn termes moins folntels'

rlans le projet tl'arbitrage tle'l28rr, v. Bol'mans et Schoolmeestel's,1.. ll, ;r. ltTff'

tL 22



Ce qui est certain, c'est gu'à lrartir d'un moment donné il n'y eut plus
tl'échcvin au Conseil. Nous reucontrons le rnêmc phénomène dans les
autres villes : à Dinant en ,tB4B, à Saint-Trond 6n ,1966 (t). euand se pro-
duisit-il à Liègc? En {324, selon M. pirenne (2), qui eroit que I'excluËion
fut confirmée ;rar lu paix de \lihbgne. Mais la paix de Wihogne n'exclut
pas les échevins du conseil : elle se borne à les exc]ure tlu tiibunal de la
Cité, qu'ellc vient de eréer. Ce trihunal est conrposé de vingt-quatre mem.
hres choisis dans lcs six vinâvcs parmi les jurés et les gouvàrueurs des
ntétisrs. moitié grands moitié petits, hors tnts les esquersins de Ldège (g). t,a
chose s'explique d'ailleurs très naturellcmcnt. Comme le tribunal de la
cité a pour nrission de juger selon un droit uouveau, qui est formulé dans
les. Btatuts, on comprend parfaitement que les échevins. qui, eux, jugcnt
sclon le droit ancicn. c'est-à-dire selon la Loi, ne soient pàs appeléi à cn
faire paltie [,a paix cle Wihogne n'a donc pas fermé le Conseil àux éche-
vins ot la qucstion de la date à laquelle fut prononcée leur exelusion rcste
en tière.

Cettc datc cst-ellc 13241 M pirenne n'a pas indiqué les raisons qui l,ont
polté à admettre cette date; je pense toutefois qu'il y aura été décidé par
la teneur de la Lcttre des Ealles, émise par Adolphe de La Marck le
{ février {324. Dans cot :rcte. le prince-évêque déclare agir de commun
accord « d,e noz atne* el feaula les madstres, le conseil jureit, les gouoel,-
neurc des ntestiers et d,e toute la, cornrnunalteit ile nostre dicte ctteit ile
Liège » (8); il ne nomme pas les échevins. Il semble d'après cela qu'en
{324 aucun échevin ne faisait partie du Conseil. Mais il n'en résulte Das
qu'ils n'y ont pas r'eparu les années suivantes. En effet,, I'examen du ior-
mulaire des actes publics nous montre que si, à partir d'une certaiue date,
les éehevins cessent d'y être nommés, eette date est postéricureî tg}4.
Pour lixer à ce sujct les idées du lccteur, j'ai résumé dans le tubleau sui-
vant les indications qrre j'ai extraites des documents oflicicls.
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(,1) Pirenno, Dinant, p,,t?, note .1.

(2) Le même, l. c.
(3) V, le Compromis de lVihogne, art. 2, dans Bormans, Otdonnanc?s, L. l,

p. ,177. Le texte du Compronris (1826) a passé intégrrlement (lans Ia paix do
Wihogne (,1328).

(4) Eornrans, Orùonnnnæs. t. I, p. {?1.
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Dans les ftrrnlules otr sout énumér'és les divers pers()nnàges t:omposattt

te Conscil cotnmunal rte l,iège, les échcvins sonl

ruentionués en

.r98.t

{987
{289
t29t -{ 300

{30t
{ 302

1303

{31 2

))

»

»

t3t6
.r3t7

l3l3
,)

))

»

))

,,

llt3t
133.{,

I 331
))

I 345

l:t&7
))

))

))

{369
,)

))

))

Co tubleau nous aPPrend

non rncntionnés etl

))

))

))

))

))

))

))

{3t3
l3l4
l 3{5

))

))

))

1324
"t 32S
.r396

.r 328

I 330

{ 331

))

))

.t 313
))

1341
.t 3ôr
t BttB

I 387
))

.ri,10

{3Tl
{373, etc.

ont été mentionnés tégulière-

ment comme menlbrc's du
tluc lcs èchevitts
Conseil dans les actcs publics iu§qu'en {312.

Omis pendant les trois années suivantes, qui marquent une période de

fièvre révolutionnaire , ils reparaissent iu§qu'en 13{9; omis de nouveau

jusqu'en {33{, its reParaissent iusqu'en {339, puis eneore en {345 et en

4,317, eL une dernière fois en {369. Àprès cette àate, on les cherche vaine-

ment dans les formttles, qui cesseront de les mentionner'

Il est donc Permi s de croire, iusqu'à Preuve du contraire, que c'est à

une datc qui n'est Pas

exclus du Conseil.
fort posteiieure à {369 que les échevins auront été



34o APPENDTCES.

Ser,ait-il Inrrér.ailr: rle srr;rDoslr.rlrrc r.0[,lc dtrlrr c;iI t:]g6? Orr suit l,aflï.crrxsr.anclalc rltri ut[ir,u. on r:ct[e a,nncc, I,a*.c,rtir,,i i,,,f,fi,r,,c,..i; iO-.il.ïi,",s;rlr: ['itlge : trcize rrc scs nrcrrrbr'a. r,,,' qiiriu,,rei',roupirr,rcs des actcs rrrrc.rr,ussion lcs plus sr.avr:s, tturent er.e'rtestitiiè,;;ll;;;iffi,"l,li,",il
.crnlllaça par tlcs rromuresrouve.aax (,). N'est-oe pfls à ccttc occasion rruclc (lo,seil rrc ra citcl arlra.L'soru o. ne piu. râ,,,àtr,i. t.u., successeurs danssou scin ?

Jllais quc penscr rlu reste dil tableaLr, et cn particulicr de l.intcr.mittenrcdcs clatcs o[r lcs irhe'ins apparaissent .onrrô,rrà,rl,,es .u Co,seil? l,_aut-il croir c rluc charlue fois ra }àrmure .àp.orà,iià iïiàrporition complète truconscil' ct' q'c. pa. conséc1uerrt, res àcrrevins-* iàr, partie Ies annics oirils y sont sigr,kis, e[ 1. manrlrrcnt pcndant ccttes otr il n,est pas fait men_tiol rl'eul'i (lc serait, selon moi, ,n. .onrtu.iiir"c*cessiuc.Il ,arrit di*icirc d'ar,nc,r'c, nrtortr.rillirË iiàpr,r ra paix ae l,.cxrrc,en'rgr6,.juerlu'en 1969, rcs écrrevins,irnt'iio'p'rusieurs fois cxcrus cr,rcintr'od.uits sa.s (ruc ll.us.en ayons.ien su. Il ser'ntrre plas prudent de ncpirs at'trirrrrcr une varcur ar-rsoruc au rornrutaire. îe;i en 1240 et en 1286,
'o,§ 

a\ons des actes oir les cchcvins nc sont pas mentionnés parnri rcsnrcnrlr.cs du conscil. [.c p.curier ac ..r oàià* àJrn. convention passeeentrc lc Chalritr,c ct lrr Citr;: il lrc.nrcntirlne;;;:,; ntaistrt: de la Citeit erluit ti ct.trrin tta Liègc » (2). Dans-lc...o,iii,if ài,.1 cto cucldre déclarcrévo-([uer unc concessjon rlu'il avait faitc aux maitrcs ct jur,és .f. f,"gà èi."ô,nc conclura pas rle .cs rleux actes qu,rn iiao.iË, 1256 il n,y avai{, pasd'érrlrcvi,s arr ti,rscir r1o l.i.gc. ,,, iôio',.loirii'.r,,or. r,échevinage rluiexer'ÇaiI l'hci]érrronic sur Ic (,-orscil; .n rs!6,]i-.ricc.tain qu,ily ar,ait dcs
lglevtn1 

dans le Conscil, p,.,ir,1u,un ,,r,i,;;;;;.;;. annéc lcs menrionncexp|essiment : )Iaqistros, uillictr,tir., sc«ttinos ,t iiior ciues ejustlent cit:i-t«tts ('t';.

Pareillcmorlt, noUs avons ries actcs do l2;ll, (lo {2AB ct tlc.t25d ntcntjon.nanI Ie nraïcur,ct ]cs c.hci.ins sc,rls avet tàr"rr-il,,i ciucs(ô),lricn t1u,ils'agissc de nresu.cs intér'cssan.t prrrticulièr,e,icni ia r:ité r.t rlu,on doi'cs'attcrrrlrc à y voir.rrrcrrtiourrcr.rcs n,,rii,e..;;i;;';;,,ir. ,ir.a-t.on rlu,cn ccsannees, il ,'1' rvlit ni ,riril'r_,s,. rti .iurcs ,,, i:,ïnr"if ? .'u rcsto, lc lretit,tablcarr srrir.rint, ryrri rlorrnc r,. i.r,,rr tlr:s fr,,ttu,irlï.li, rJc l,usagc, cst 
'icn

fait p.rr. drror.rrrr' 1,'s ti.rr,rits a",.ir",ra, aî,,airr,u,,, tr., rigourcrrscsrltr lornrrrlair,o rrsiIci :

(l) Y. ci-dessus, pp. {23 et suivantes.
(2; Bornrans et Schoolmeosters! t. I. p. 406.(3) Les mômes, r,. lI, p, 9{.
(4) Les mômes, r. II, p. gz.
(5) .t231. Villitus scabini ceteriquo civcs Leotlierrs,es.

1238. Villicus scabini celerique cives,
{255. yillico scabinis ac civ.ibus,

l,es mêmes, t. I, pp. 2gg,40l; t. II, p. 25.



llaiour, échovins, maittes, iurés' '12:r2' 125Ù' 1960'

llaicur, maitrcs, ichevins' iurcs, {276' {277

MaTeur. échevins, maitl'es, l2&l' 1241, 1281'

NIaTeur' échcvins, jurés, .1237' l2Ü4' t'tr17'

Xlaieur, échevins,'1231,'1238, 1255'

llaitre§, {940.
ltlaitrcs et jur'és' '1256'

llail,r'cs. éciievins, jurés, {27't, 1217, L28tt' '1287' 1280' 1291

iusclu'eD {300'

llaitrcs. Dlaicur, échcvins, 1241' 1,2Ü6.

Je cour_rlus r.le cc qui précède qu'il rto fatrt pas forcer lc setts dcs formtt-

lair.es.t]eux-ciorrtpuvaricretflotter,sousl'etnpiredebierrdesr.aisons
qri ,0,r, ôchappcnt- aujour4'hui, rnais clont quelqucs-unes semblcnt asscz

nranifestes :

i; d;; ptr sous-ente,r1,e dans Ia for.mule des choses qu,on n'exprimait

pas, parce (lrl'on les supposiril, irtplir-:itenrent oonl'enues dans des tormes

Ë"p1.iriOr. Àinsi r.lans ta'fôrrnule moiieur, écheuins,iurés ,'est-il pas à peu

i,rËrï*ririri que sous lc nom de iurés sont compr.is aussi les maitr.cs? Et

àans cette a..tre : ,raôh,es, tlutieut., écheuins, ,'est-il pas fort probahlc

(lu'on sous-entend lcs iurés ù la suite des échevins?
''2, 

,seton I'autorité rie laquelle Ômane I'acte public, celui-ci pr:ut avoir'

un formulair.c différent. Âinsi il n'e§t nullement établi que le princc, lc

èr]rpit.a, lc conseil aierit cnployé absolument la mèmc terminologie pour

désigner I'ensemblc dcs élus dc la Oité'

3,,-l,es scriltos n'ont pas toujorrrs appo|té à la r'édrctiou dos actes pul-rlit:s

uneexar:titurleetunsoinab§olus,etuncbonncpattiedosvariantcsquc
iàn ,'un.,o..lu. peut ètrc tnisc sur Ic comptc de lcur négligencc'
' 'ltràrïàîr'q-c 

si lcs éclcvirrs sonl, erclus d1 (lortscil comme mcmbres, ils

pcuverrt y t'crttrcr comme maitrcs' Un ellbt, les années {393' {403 et {571 (t)

iruu* *untra,,t des éclevins cxcrçatiI lu nraitrise, el, c'cst setrlouleltI en lsTt

,i..-r. Càr*ll ciéci4a I'incompatil.rilité entl'c les lb,ctions de maitrcs cI

cetles d'écho'irts (2).-"trllrl,.tenrnt 
de tir.or.dc ce r1r,ri 1rL'ûcùcle tlcs conclr-rsiotls prématuféos, ic

,,rlro.n" à noter te fait certain tic la riispa'ition dcs éehcvins du Co,scil

ililiiiàr. Jo le rapproche cl'un autlc fuit uuquel on nr: saurait non plus

,àio*,. ur. ccl.tainc signifir:ation, la 6isparition tlu nraïeur à parti' dc

i'u,i,,er t28r 6t sa urr:ntio1 itttct'rnittcltc pcndalt les artlrécs iltr Xlll" sitrclc

ir,ii r,rcl.e,l,,nt cctte dâte' comlnc on lc voit prr le tablcru suivant :

APPENDICES. 347

Formules usitéds rhns les actes poul rlésignel le Conseil uommunal'

(l) De Boroan, t. I, P. 303; t. ll' P' 33

(9) De Boruran, t. Il, P. 33.
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Lc ntaieur.
est mentionné en n'est lras nreltiouné cn

1231
))

t24l
rr12
t944
rr47
r2§0
t962
t284
{,8§
trE6
))

1260
»

1976

1977

tr8r
))

))

»

))

»

r240
))

))

))

))

))

))

))

»

),

1267
,)

197 I
))

»

))

r28t
t987
I 289

t29l

l. L'échevinage a été, dans l,o.rigine, le premier corps de ville de Liègo.2' De rronne heure. les échevini r*-roni ,àjoini, pour t'expeuition desaffaires urbaines, un eerrain nomlre d; il;:;;;es qu,on peut consi-dérer. comme formanr I'embryon d, Cr*,,ii;;;irinar ae Liese.3' Â partir de ra *éation du conseil 
"r* irrii,'iü.i,evinage a constituéle premier bane de cette assemblé., t"r ,riùË, àt jures constituant lcsecond.
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4. À partir de la seconde moitié tlu XIIIe siècle' l,échevinago n'a plus fait

de clroif partie du Conseil, et y a été simplement représenté par un certain

nombre de ges membres.
S. À partir d'une date qui n'est pas antérieure à {981. les actes commu'

naux ont cessé de mentionner la participation du maieur, soit parce que

rlésormais il cessa d'assister aux séances du conseil, soit plutôt parce qu'on

crut n'avoir plus besoin de mentionner son intervention.
o. e partir d'une date qui n'est pas antérioure à 1369 et qui semble pos'

térieure de peu à t386, le§ échevins ont totalement cessé de faire partie du

Conseil, r'eÀfà-dire qu'il y a une incompatibilité entre leurs fonctions et

eelles de conseiller.
?. Exclus du conseil comme membres, les échevins purent continuer d'y

paraitre oomme maitres jusqu'en lB7l, qu'ils furent déclarés inaptes à (}es

fonctions.
Dés lors. il n'y eut plus aucun lien quelconque entre le Destroil el la

Violette. Le Consôil et l'échevinage furent deux corps absolument distinets

et quiconque faisait partie de l'un était incapable de siéger dans I'autre'
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III.

DE L,oRrGtNL t rÉceolsu nus nÉ:cunsos.

on a discuté à l'intni su. I'originc aes béguincs, et to.t sembre avoiré[é dit..En somme, je ne vois pàs ra moinàià raison pour contestcr rapaternité de l,institution ir Lambcrt le nègue.
D'abord, la tradition riegeoise qui ta tuiatirirue est ancienne. Elre a é[éconsignée avant le mirieu-du xrr" siècre poi ti wn od*iac,p.is ver§ {2s0par Gilles d',rval, D. .1,r0, par Albéric ?. itoirfortnirér,'rï. iisJ,'p#iàmanuscrit paul Meyer :

Cist prudom llsf premier l,ordre de béguinage,
Les episiles sain paul mist en nostre Èngagé, 

,

e[ enlin, en ,966, par Henri de G.ueldre f ri-meÀe, exprimant éviclcmmentici I'opinion unanime dc I'Égrise ae r.ioge,-,, ie.lancta rerigiosarum puel-larum.ct^matronar,m. qrre lieguine uoËrntr.,-pLrtatio, hcc vinca Dominisabaoth fructifera, iamdudum on ciuttate iiià*^'t et diocesi prima purtu_ldoil et palmites sut-rs longe rateque producens, pàn, pr. totum orbem froresprot'ulit et suavissirnos profudit àoores; gouiiiiitn Donztno dictas nosrrasci!,it!-tern.et diocesbnproltter hoc uàiqu. locoturn rnagnis laudunr, p,econtisatloltd, etc. » (AEEB, t. XX, .t886, p, ief-l961.
. QTqg on rélléchit que le fonriateur était mort depuis un peu plus d,undemi-siècle avant ,rq,,. et que, parmi fr, ,iurri, Olnfo.., pf rJàiri il;i;I'avoir connu, boaucoup 

.devaiènt avoir assisiâ a*la naissance cre l,institu-tion, on se dérobe difficilemcnt à la force p.ofrrnt, Oe .es tOmol*;agà;,d'autant plus autorisés qu'ils ne sont co;te;i;;!ar aucun aut.e.Il y a plus, et nous avons.p.resque le temoisnaie Oe f,nroterl L nesuelui'même. Dans sa troisième reflre âu pupe crii*"teït, pa.tani oàs rJpÂà"nÀqu'on a faits à ses sectateurs, il montre ceux-ci ptài,Jo'unu ,ràuntîpiJiilrecevant le corps du seigneur avec Ia plus touct anie dévotion, ilr;"î-;;;yie to.te remplie par le travail, par la prière et pàr fe .hr"id;;Ë;;;;.Puis il continue: unde et ego bonis àorum stu-ois cooperans, oirgirdbusoitam et Xtassionem beate Virginis et Christi m.atrii agnetis, omnibus verogeneraliter Àctus apostororum. rithmicis concrepantes moduris ad linguamsibi notiorem a latinâ transfuderam, etc. nCAË, læ9, p. 359- a;;Ë.g;pour lesque-lles il écrit, qui donc serait-ce sinon âelles qui, pour avoir suivises instructions, ont reçu Ie nom de béguines?
Car Ie nom de béguines vient positivement de celui de Lambert-le_bèguo.l,es philologues : M. vercoullie,'woordenboeh d,ei-nedertandorn, ioii'iii.

beg.tjn et mon.ami M. Bang, professeur à l,université de Lou'ain, d;;; ;;;note manusc.ite qu'il a bien vouru me remettre, oni mont.e l,impossibilité



\

APPENDICES 3+5

de dériver le mot drr germanique beggeu. lo àr7' M. Pirenne. t. I, p. 3Sg note,
tout eu faisant cette constatation, croit quc si les Mguiuc's avaient pris

le nom du réformateur liégeois, ellæ se seraicnt appelécs Lambertines
t atrnonbéguine* Et cela serûit ÿrai si elles avaient elles-mèrncs choisi leur

nom; mais. toul au contraire, il leur a été infligé comme un sobriquet par

ceux qui n'aimaient pas leur institution : c'est ce que nous apprend en

termes oxprès Jaeques de Vitry dans sa lettre à Foulques de lllarseille :

Vidisti etiam et miratus es, quo§dam impudicos ct [ol.ius religionis inimi'
cos homines praedictarum mulierum religionem malitiose infamantcs, et
craninâ rabie contra mores sibi contrarios oblatrantes, et cum non haberertt
amplius quod facerent. nooa ilomina contt'a eas fingebant sicut Judaei
Chrdstum Sanardtanum et Christlanos Galilocos appellabant (Dao§ //.. §,S"

{9 février, t. tlI, p. ,00-{0{). Ainsi, d'après notre auteur, les bégudnes son|
les dispiples dt bègue comme les chrél,iens sont les disciples du Galiléen;
il seraft difficile d'être plus clair.

u TJ



ERRATA.

'P. 13, ligne 4, au lieu de /29l il taul lirc 127 l.
» ,1324,

t> toates leut\ t essou.,'cêi,
» 1330.
>t êt.
» du ÿnd,mbour.
>> ft'enesim.
»t diocèse.
,, recotn né.nCC.

>> Garns.
>t cdlation.
» l3!i6 .

16, ligne 22, ))

3{, ligne 9-,10. ))

40, ligne 7, ))

49, note 3, ligne 2, ))

67, ligne .13, ))

- note,l. lignc 3, ))

S5, lignc 9, ))

{05, ligne 19, >,

406, note {, ligne ü, ))

4{s, ligne 90 de la note, ))

{64, ligne 24, ))

1329
loutes rcssout'ces
.133 t
e

de mambour

,frenenesitn
rogda?ne
cùnnænce
Gas
s'ituatio,rt
1:]tt;

{9r, ligne 91, supprimer (r').
250, Iigne 9 par en bas, au liev de Boachand,
998, ligne t4, » parfldis

))

))

Bouchard.
le paradis.
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P, ,17,2e ligue de la note 9, au lir.:u rtc Masoelinus, il faut lilo Mtascelinus.
48, dernière ligne, » apùs coupe ,t alràs cou?.
95, ligne 9. » uoirs!'wtés >> aoir1jur(s.

,t17, ligne 25, » lfenri ff » Eenrd f.
{19, dernière lignc, » Cola de &ienæ » Cola di lèdenzi.
'128, dernière ligne, » .1p98 » ,t238.
{30, 6e ligne par en bas, » J juin » 30 juin.
{34. ligne 9, >> à laifrn » à la-fois,
{36, I;gne 5, » lîjudtlet.1830 » 2|juiltct 1p30.
't60, Iigne 3 par en bas, >> chaptttt,e Xy >> chapitre XVf.
169, I. av,-dern. par en bas, » Bchonbroodt »t Bchoonbroodt.
{74,.ligne 1 de Ia note 3, » ùt'anche de mélier » ùranche du m{tier.
{88, Iigne 3 de Ia note l. » à la téte » en téle,
.13.!, ligne 99, » fois du sermenl » ;fod dw sermmt.
195, ligne ? par en ba§, >> Henrd Ddnant » Eenri de Dinant.
203, dernière ligne. >> naturcllement >> mdlheurcusemant.
?t5, ligne 7, » dérnocratte » bourgeodsie,

$9, ligno 12, » 1286 » {284.
993, l. 9 rlu let paragraphe, » il,eoail » dparait.
29S, ligne 6-7, »> Ttuisquej'en ld » Ttuisgaej'en suds là,
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Les Origines de la Civilisation Moderne, 6o édition
sous presse. Bruxclles, Âlbert Dervit. Ouvrage couronné ptr
I'Acrdémic royrle de Belgique.
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NO UVEI-I,ES EXP T.]RI EN CES r19

jamais osé faire le prince, elle créa une milice per-
manente de 3zo hommes, dix par métier, pour servir
de garde du corps aux maîtres (r). Cette milice, que
les Liégeois appelaient les Dix Hommes, avait son
corps de garde à la Violette; elle obéissait à quatre
capitaines sous lesquels étaient des dizainiers; chaque
Dix-Homme recevait une solde annuelle et était
exempt du guet et des logements militaires. Les
maîtres de la Cité pouvaient seuls lui faire prendre
les armes et seuls nommaient ses chefs (z). Comme
toutes les institutions issues des événements de t432,
la compagnte des Dix Hommes vécut jusqu'en r684
et disparut dans I'hécatombe des institutions commu-
nales sous Maximilien-Henri.

Ainsi, pendant que Ia Cité avait à sa disposition,
sans compter ses rnilices communales groupées par
métiers et sa compagnie d'arbalétriers, Llll corps
compact et discipliné de plusieurs centaines d'hommes
formant une gendarmerie d'élite, le prince restait seul
et désarmé dans son Palais, où sa sécurité n'avait
d'autre garantie que le loyalisme toujours orageux
des citains de Liège. La chute des Dathin avait, par
voie de conséquence indirecte, donné à la Cité un
nouvel avantage sur le prince, dont la situation deve-

(r) Jean de Stavelot, pp 316-317; Zantfliet, co|. 432 i Adrien, p. r5' De
ces trois auteurs, Zantfliet est Ie seul dont l'exposé soit irréprochable. Adrien
se borne à dire, avec une inexactitucle manifeste quant au nombre : Electi
CC(l viri, qui curam haberent executionis omnium praescriptorum Quant à

Jean de Stavelot, il fait une étonnante confusion entre les Dix Hommes et les

Dix de la Halle, qui n'ont rien de commun avec eux que le nom, et il croit
qu'à I'heure où il écrit, Ia milice des Dix Hommes ne comprend plus que dix
membres. On s'explique à peine une telle erreur chez un contemporain de

I'institution et chez un homrne qui vivait à Liègé.
(z) Sur les Dix Hornmes, lire le mémoire de Henaux dans BIâL, t. V'

( r 86:).



120 CH.{PITRE XIX,

nait de plus en plus intenable au seirr de sa capitale
et de son peuple.

tr-es événements lr-ri en apportèreltt bientt)t des
preuves pénibles. .lacques, bâtard de Morialmé, avait
été " créé aubain », c'est-à-dire proscrit par la Cité
pour « vilain câS ». Quelque temps après, ayant uue
qucrelle avec les gens de 'fhuin, il les avait assignés
devant I'Anneau du Palais, et il était venu à l-iège,
muni d'un sauf-conduit du prince-évêque, afin de
poursuivre son affaire. A peine arrivé, il fut arrêté
et jeté dans la prisot-r cle la Violette, puis, dans une
asserrblée du Palais, les deux maîtres exposèrent
qu'il avait mérité le dernier supplice. Et au mépris
de son sauf-conduit (aofit 1434), le malheureux f'ut
exécuté (r). C'était la seconde fbis que, dans son
propre pays, la protection de .[ean de Heinsberg
valait Ia mort aux gens dont sa parole avait garanti
Ia sécurité. L'attentart des I-iégeois était indigne c1'un
peuple civilisé, mais le prince, cette fois encore,
clévora I'afiront en silence.

I-in fils naturel de la victime montra moins de
résignation. Tristan de Mclrialmé jurar de venger son
père, et, hardirnent, il envoya une lettre cle défi à la
Cité. Il peut sembler étrange, à première vlle, qu'Lul
hobereau possédant tout au plus utre tollr avec quel-
ques soudards pût se ;rennettre de s'attaquer à une
grande ville. Pour le comprendre, il farut se rep'rré-
serlter l'état social et politique clu moyen-âge finissant.
La fëodalité expire; les liens ;lersonnels qui ont relié
hiérarchiguerrent tous les membres de la société
noble entre eux se rolnpeut ou se relâclient; les sen-

(r) Jean de Stavelot, p. 35.1. Adrien, pp. r5-16;

i
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que I'interdictior-r était levée. Dans l'après-midi du
même ;'our, les maîtres et le Conseil de Ia Cité firent
proclamer le contraire. Cette fois, le prince protesta;
d'accord avec le clergé, il déclara que cette démarche
de la Cité était un attentat à sa hauteur et exigea
qu'elle firt rapportée. Les maîtres se contentèrent de
répondre qu'ils se consulteraient, puis il ne fut plus
question de rien (r), et, une fois de plus, la décision
du prince resta lettre morte, infirmée par la décision
contraire des bourgeois de Liège.

Il est inutile de commenter une pareille situation :

elle se caractérise elle-même comme un type d'anar-
chie parfaite. Sans doute, avec un peu plus de fer-
meté de main, Jean de Heinsberg aurait pu I'amé-
liorer dans une certaine mesure, mais faiblement, et
Ia responsabilité de la ville de Liège dans un pareil
état de décomposition politique n'en est pas dimi-
nuée. Ses prétentions à être une république autonome
restaient la cause principale des infortunes de la
principauté.

Cependant, le pays se voyait obligé de continuer
la lutte contre les seigneurs brigands. La Cité, dans
un Palais tenu le 3o octobre 1435, avait décidé de ne
plus faire la guerre à elle seule, puisqu'on I'avait
rendue responsable de celle de Namur, et de n'agir
que de commurl accord avec les trois Etats (z).
Ceux-ci se prononcèrent pour la guerre, et une expé-
dition contre Bosenove fut entreprise. C'était, en
somme, une æuvre de nettoyage dans un coin de
pays livré à toutes les déprédations. Le prince se

(r) Jean de Stavelot, pp.q+3-Cq+.
(z) Jean de Stavelot, p. 359.
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mit à la tête de I'armée. Les milices liégeoises par-
tirent en avril 1436, sous les ordres du maît1e Gilles
de Metz accompagné des deux maitres d'antan;
chaque métier avait fourni vingt hommes avec vingt
valets, ce qui faisait un total d'environ treize cents
soldats. Les autres villles avaient envoyé des contin-
gents proportionnés.

Le siège et la prise de Bosenove forment un des
épisodes les plus caractéristiques de l'état social du
temps. L'armée liégeoise, partant de Couvin, s'avança
à travers les forêts de la Thiérache par des chemins
défoncés et impraticables, qu'il fallut refaire en cours
de route. On arriva devant Bosenove le 5 rnai. Le
château, défendu par des ouvrages avancés et par
des étangs, semblait devoir résister longtemps : les
trente-deux hommes qui en formaient la garnison
savaient d'ailleurs qu'ils n'avaient pas de merci à
attendre s'ils tombaient entre les mains de I'ennemi;
ils huaient les assiégeants et leur prédisaient qu'ils ne
repasseraient plus les bois. Ces vanteries ne leur ser-
virent de rien. Les Liégeois mirent les étangs à sec,
puis s'élancèrent à I'assaut : un prêtre hutois y monta
le premier(r), et au bout de peu de temps, la porte
fut enfoncée et les brigands se rendirent. On les fit
confesser tous et on ordonna à leur chapelain de les
pendre de sa propre main; quand il se fut acquitté
de cette affreuse tâche, il fut entouré d'épines, attaché
à un arbre et brtlé vif. Quant au château, les Lié-
geois le rasèrent.

(r) Cela rappelle un autre prétre qui, venu avec ses paroissiens grossir
I'armée de l,ouis VI dans sa guerre contre les seigneurs féodaux, monta le
premier à l'assaut de la tour féodale de puiset. Cf. Suger,-Gasta Lud,o»tci
regis, éd. Molinier, p. 65.
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Continuant leur campagne, les Liégeois allèrent
détruire Aubigny (r ) et Châtelet-sur-Sormonne, puis,
malgré le départ des Hutois et des Dinantais, ils
firent subir le même sort au château de Beauraing.
Après cela, on prit le chemin du retour : I'expédition
avait duré cinq semaines (du r7 avril au z3 mai) et la
Cité n'y avait perdu que cinq hommes (z). La des-
truction du château d'Orchimont, autre nid de bri-
gands tombé au pouvoir d'Evrard de La Marck et
livré par lui aux Liégeois, compléta l'æuvre d'assai-
nissement. Ce furent les houilleurs de la Cité, au
nombre de quarante-deux, qui allèrent, aux frais du
paÿs, procéder à la destruction de la.bastille féodale
selon leur mode accoutumé : ils creusèrent sous le
château des rnines qu'ils étançonnèrent au moyen
de poutres, puis ils mirent le feu à celles-ci et la for-
teresse croula (3).

Le roi de France aurait pu s'offirsquer de I'expé-
dition de Bosenove et de la démolition de tant de
châteaux-forts er pays français : il y avait là dè ces
violations de frontière qui sufÊraient aujourd'hui
pour déchalner un conflit international. Mais le roi
de France était beau joueur : il accueillit les excuses
que lui présentèrent les Liégeois, il les félicita même
de leur succès, et il conclut avec eux, en juillet 1437,
un traité qui leur assurait divers avantages commer-
ciaux dans son royaume. C'est ainsi que les torts

(r) Zantfliet, col. 439, est seul à mentionner la desruction du château
d'Aubigny, « cujus capitaneus villam de Covino pridem praedatus fuerat. ».

(z) Jean de Stavelor, pp. 36a-368. Outre son récit en proser cet auteur a
consacrê à la guerre de Bosenove un poème que l'on trouve dans sa chronique
pp. 368 377. V. aussi Adrien, p. r6; Zantflier, col. 438-44o et Monstelet, t. V.
pp. zz5 zzg.

(3) Jean de Stavelot, p. 379 ; Adrienr p, r8; Zantfliet, col, 44o.

t
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même des Liégeois fournissaient à la diplomatie de
Charles VI I l'occasion de resserrer les liens de

sympathie entre sa couronne et le pays de Liège (t).
La France apparaissait de plus en plus comme

l'amie et la protectrice des Liégeois, tandis que le
duc de Bourgogne n'intervenait dans leurs affaires
que pour les molester et les pressurer.

Quant au prince, il semblait qu'il ne comptât plus.
Ce n'est pas qu'il se dérobât à sa missiott : au con-
traire, pendant les expéditions que nous venons de
raconter, il avait été dans le camp des Liégeois et il
avait payé de sa personne. Mais à cela s'était borné
son rôle, car la direction des opérations militaires
avait été prise par la Cité.

Mais la Cité elle-même commençait à pâtir de
I'anarchie qu'elle avait instaurée. De même qu'il lui
plaisait d'ignorer I'autorité du prince dans les ma-
tières qui en relevaient le plus incontestablement, de

même les métiers prétendaient se gouverner avec une
liberté parfaire en dehors de son autorité à elle. Ce

droit de guerre et de paix que la Cité s'est arrogé au
mépris du prince, ils se I'arrogent, eux, au mépris
de la Cité. A différentes reprises, nous voyons l'une
ou I'autre corporation décréter une guerre et partir
isolément, sans se préoccuper de ce que feront les

autres. Quand un métier a une querelle relative à

ses intérêts de corps, il ne demande protection ni au
prince ni à la Cité : il prend les armes et va se faire
justice à lui-même.

( r) Jean de Stavelot, p. 383. Le traité existait encore au XVI Ic siècle dans les

archives de la Cité; v. Fisen, II, p. zo4, qui le mentionne. Cf, du Fresne de

Beaucourt, Charles VII,t. Ill, p. 196, reproduisant un extrait des comPtes

ro_yaux où figure un poste de 3o livres payées en 1437 à maître Jehan de Hely
( pour rrn voyage au pays de Liège devers l'evesque ».



NOUVELLES EXPÉRIENCES. t27

Eo r43g, au mois de juin, les brasseurs courent à
Coronmeuse pour tuer deux confrères maestrichtois
qui, disaient-ils, faisaient tort à leur métier, en ven-
dant de la keute à des recoupeurs liégeois : il faillit
en résulter un conflit sanglant entre la corporation
des brasseurs et deux ou trois autres métiers qui
avaient pris les Maestrichtois sous leur protection (r ).
Au mois de novembre de la même année, ce sont les
cureurs et les toiliers qui vont, bannières déployées,
abattre la maison d'un féodal qui a fait prisonnière
pour vol une femme de leur métier (z). En 1447, les
corbesiers déploient à leur tour leur bannière et
s'ébranlent pour aller attaquer le château de Mont-
fort près Poulseur : cette fois, les autres métiers se

laissent entraîner et suivent les corbesiers (3). Ce
sont là des phénomènes déplorables; ils prouvent
que I'anarchie est érigée à Liège à la hauteur d'un
droit constitutionnel, et permettent d'entrevoir ce
que deviendra sans trop tarder une ville où le gou-
vernement est exercé par les gouvernés.

Jean de Heinsberg ne s'en affligeait pas outre
mesure. Cette nature frivole d'homme de plaisir
n'avait rien de l'énergie farouche ni de I'ambition
ardente d'Henri de Gueldre ou d'Adolphe de La
Marck : il avait renoncé, dirait-on, à la partie effec-
tive de sa souveraineté, tant qu'on lui en laissait la
partie décorative et voluptuaire. Il passait la plus

(r; Jean de §tavelot, p.435.
(z) Le même, p. 44o; Zantfliet, col. 459. Le mêtier dut d'ailleurs faire

amende honorable de ce chef au Chapitre.
(3) Jean de Stavelot, p. 457. Le château de Montfort surgissait sur un

promontoire de la rive droite de l'Ourthe, en face de Poulseur : il en restait,
vers r87o, un fragment de la tour ronde garnie de lierre, que l'auteur de ce

livre a vue tomber sous le pic des carriers.

)
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grande partie de son temps au milieu des fêtes et des

divertissements de la cour de Bourgogne, trouvant
plus d'agrément dans la société de la duchesse, dont
ses assiduités compromettaient la réputation, qu'au
contact de sujets qui ne se laissaient plus manier.
Les Liégeois avaient certes le devoir d'être indulgents
pour I'absentéisme d'un prince auquel ils rendaient
le séjour impossible parmi eux. Mais ils s'étaient
permis envers Jean de Heinsberg tant d'insolences
impunies, qu'ils en étaient arrivés de faire de lui
leur souffre-douleur. Et c'est ainsi que les maîtres
purent lui écrire un iour d'avoir à rentrer sans

retard à Liège au reçu de leur lettre, ou de n'y plus
remettre les pieds! (r)

La cour de Bourg«rgne réservait d'autres déboires
au prince qui cherchait à s'y consoler de I'insubor-
dination de ses sujets. Jean de Heinsberg ne s'était
pas impunément fait le familier d'un personnage
aussi entreprenant et aussi calculateur que Philippe
le Bon. Celui-ci eut bientôt reconnu le fond de cette

nature dépourvue de ressort moral et incapable
d'opposer une résistance effi.cace à la pression d'une
volonté forte. Et il est permis de croire que de bonne
heure il commença d'agir sur le prince-évêque pour
I'amener à ses flns. Maître de tant de provinces,
Philippe ne s'en contentait pas et voulait y aiouter
encore les principautés ecclésiastiques. Il avait fait
occuper le siège épiscopal de Cambrai par un bâtard
de son père ( 44o); son propre bâtard avait été loti
du siège de Térouanne (r45 r); le chef de son Conseil,
Jean Chevrot, administrait le diocèse de Tournai

(r) Suft'ridus Petri, p. r3o
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depuis 1437, et l'année 1455 ne devait pas s'écouler
sans ç[u'un autre de ses bâtards devînt prince-évêque
d'Utrecht.

Il ne lui restait plus qu'à mettre son neveu l,ouis
de Bourbon el1 possession de l'évêché de Liège- pour
r§gni_r tous les Pays-Bas sous son autorité ql pour y
créer une puissance qui pouvait rivaliser avec celle
des rois. L'entreprise n'était pas facile, étant données
les antipathies des I.iégeois pour un voisin dans
lequel ils n'avaient que trop sujet de voir un maître.
Mais Philippe le Bon n'était pas homme à reculer
devant un pareil obstacle. En 1452, il négocia pour
faire recevoir son jeune parent dans le Chapitre de
Saint-Lambert, mais les tréfonciers écartèrent cette
candidature trop signilicative. Le peuple de Liège, au
surplus, faillit faire un mauvais parti aux négociateurs
bourguignons (r), et, I'année suivante, il fut sur le
point de jeter à la Meuse les messagers qui appor-
tèrent la nouvelle de la défaite des Gantois à Gavre (z).

Jean de Heinsberg partageait, à I'endroit du Bour-
guignon, sinon les antipathies du moins les inquié-
tudes de son peuple. Trop ami des plaisirs pour se

dérober aux séductions de la cour de Bourgogne, il
avait trop de sens politique pour ne pas se rendre
compte du danger que faisaient courir à la princi-
pauté de Liège les visées ambitieuses du duc. Elle ne
pouvait pas lui résister seule; si elle voulait se pré-
server de sa tyrannie, il fallait qu'elle s'appuyât sur
I'un ou sur I'autre des deux puissants Etats voisins,
à savoir I'Empire ou la France.

(r) Adrien, p. 36. avec la note de l'éditeur, M, de Rorman. qui place le fait
en r454.

iz) Lc même, p. 37. 
g

,)
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Il semblait que tout désignât I'Empire. Le pays de

Liège en faisait partie, et un emPereur très-entrepre-
nant, Sigismond, s'employait activement à rendre
son prestige d'autrefois à la couronne impériale.
Mais il était trop tard : la poussée des événements,

déterminée elle-même par les aspirations des milieux,
défaisait de iour en jour les liens qui rattachaient
Liège à I'Empire. Celui-ci n'était plus guère qu'une
grande ombre frappant encore l'imagination des

peuples, mais saus influence sur la marche de leurs

destinées. En veut-on une preuve ? En t423, les

parents de Jean de Walenrode protestèrent contre la
ville de Liège, qui avait fait main basse sur l'héritage
du prélat mort insolvable, et obtinrent qu'elle fût
mise au ban de I'Empire avec quelques bonnes villes.
Cette sentence, qui, au XI" siècle, aurait été redoutée

à l'égal de I'excommunication, ne troubla pas la
tranquillité des Liégeois et ne leur causa pas de tort
appréciable. Cologne, leur opulente voisine, continua
ses relations de commerce avec eux, le pape Martin V
annula la mise au ban le z juin 1428, et l'empereur
lui-même finit par conseiller à Frédéric de Brande-
bourg de transiger. Il s'y décida en 435 (r). Pendant
douze ans, les Liégeois avaient été traités par I'Empire
comme un membre mort, et ils ne s'étaient pas

aperçus un seul instant que leur vie publique ou

leur situation économique en eûrt pâti le moins du
monde (z)!

(r) V. l'analvse de tous les actes relatifs à cette affaire dans Altmann. Dle

Urhund,en Kalser Sdegmund,s (Regesta Imperii, t. Xl), avec la bulle du pape

dans Straven, Inaentaire d,es archi'oes d,e fudnt-Trond,, t. I' p. 268'

(z) Le 6 octobre 1424, Ia Cité et les bonnes villes de Huy, Tongres, Hasselt,

saint-Trond et Maestricht s'étaient alliécs pour résister ensemble au marquis

de Brandebourg, v, Straven, o. c. t. I' p. 253.
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' L'Empire était-il plus puissant pour secourir les
Liégeois que pour les grever ? Nul ne pouvait le
prétendre, alors surtout que l'indolent et incapable
Frédéric III venait de succéder à l'énergique er
remuant Sigismond. Il ne fallait donc pas compter
sur I'Allemagne.

Restait la France.
Il y avait longtemps que la diplomatie française se

préoccupait du pays de Liège. Depuis Philippe le
Bel, les rois de France avaient les yeux lixés sur les
Pays-Bas, où ils rêvaient, avec des agrandissements
territoriaux, des prolongements d'influence. Ils
s'étaient attachés d'abord à faire des princes.évêques
leurs clients. Adolphe de La Marck avait touché une
pension de Philippe de Valois, er plusieurs succes-
seurs de ce monarque, au XIV" et au XV. siècle,
avaient donné au pays de Liège des rnarques de
sympathie et de faveur. Jean de Heinsberg résolut
donc de se tourner du côté de la couronne de France.

Rien ne pouvait être plus agréable à Charles VI I
que la démarche toute spontanée de Jean de Heins-
berg. La politique liégeoise de Charles VII mériterait
une étude : elle a laissé peu de traces dans l'histoire,
mais elle n'a été guère moins active que celle de son
fils Louis.XI. A trois reprises, Charles VII avait pris
contact avec les Liégeois. En r43o, il les avait, au
moins indirectement, poussés à faire Ia guerre au
Namurois, c'est-à-dire au duc de Bourgogne (r). En
1437, comme'on I'a vu, il avait accordé des privi-
lèges commerciaux aux Liégeois traûquant dans son
royaume (z). En 1445, enfrn, il avait essayé de les

(r) Du Freine de Beaucourt, Hisroire d,e Charles VII,t. lI, p. 4zq.
(z) V. ci-dessus, p. rz6.
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intéresser à Ia cause d'Évrard de la Marck, qui
venait de déclarer la guerre à philippe le Bon (r).
Chaque fois, il avait trouvé la Cité enthousiaste de
l'alliance française, tandis que le prince se montrait
réservé ou hostile. Jean de Heinsberg avait même
aidé Philippe contre le seigneur de La Marck, au
grand dépit du roi de France. Mais les situations
étaient changées.

L'expérience avait ouvert les yeux au prince-évêque
de Liège, et il faur bien que le dangei national àit
paru imminent pour jeter dans les bras de la France
un personnage aussi inféodé à la cour de Bourgogne
que l'était Jean de Heinsberg. En r41!, il fit pait àux
Etats généraux de son projet d'allëîvisiter lè roi de
France pour renouveler I'ancienne amitié, et il leur
demanda un subside pour faire ce voyage. Certes, si
les Liégeois avaient eu quelque peu de consistance
politique, ils se seraient réjouis de voir le prince
entrer dans leurs vues, et ils I'auraient encouràgé de
toutes leurs forces à s'avancer dans cette voie. Ifn'en
fut rien. A la vérité, les États votèrent le subside,
mais I'inintelligence des métiers de Liège rendit le
vote inefficace. Ils soutinrent que les maîtres levaient
plus d'argent qu'ils ne devaient et ils provoquèrent
de tels troubles que finalement, faible co*m" tou_
jours, Jean de Heinsberg laissa tomber son projet et
ne parla plus de rien (z).

Privé de l'appui du roi de France, Jean de Heins_
berg n'avait plus désormais que le choix entre ses

..(r) Jean de Stavelot, pp. 552 et suivantesl Adrien, pp. z3-24; Mathieu
d'Escouchy, 1. I, pp.7z et suivantes; cf. d. Fresne de-Beaurouii, Eirtoi*
de Charl,es,ÿII, t. IV, pp. rz8 et r39.

(z) Adrien, p,4o.
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sujets et Philippe Ie Bon. Mais les Liégeois rinrent
à lui montrer qu'il ne pouvait absolument pas
compter sur eux. Un individu poursuivi par les
agents du prince s'étant noyé dans la Meuse en
fuyant devant eux, la Cité voulut contraindre Jean
de Heinsberg à les punir de cet accident. C'est en
vain qu'obéissant à un sentiment chevaleresque il
alla lui-même au Palais pour présenter leur défense;
il put se convaincre une fois de plus qu'à Liège
il n'était pas plus écouté que le premier venu. Il
se retira après avoir adressé aux braillards cette
parole significative : n Criez tant que vous vou-
drez; vous ne vous maintiendrez pas à ce dia,
pason (r) ,. Et. découragé, il partit pour Ia cour de
Bourgogne.

Pendant quatre semaines, il vécut avec Philippe
le Bon à la cour de La Haye. L'habile Bourguignon
sut profiter du dépit que lui causait I'attitude des
Liégeois et du désarroi où elle le jetait; il Iui rappela
la promesse qu'il avait faite autrefois de céder
l'évêché de Liège à Louis de Bourbon; il lui fit
valoir les multiples raisons qui devaient le décider à
se défaire d'une dignité si lourde : il serait libre
désormais, il tirerait vengeance de ses ingrats sujets,
il aurait droit à la reconnaissance éternelle du duc :

pourquoi hésiter encore, puisque c'était le moment
ou jamais de tenir son engagement? Bref, [e duc
pesa avec une telle force sur la faiblesse de cette
nature, il la travailla avec une énergie si caressante
qu'il l'amena à composition. N'en pouvant plus,
Jean de Heinsberg se rendit aux instances de son

)

(r) Adrien, p.43.
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puissant ami : il demanda seulement qu'on y mît les
formes, et qu'il erit au moins l'air de faire librement
son sacrifice. En conséquence, le zz novembre r 455,il quittait Ie duc de Bourgogné' et venait oger à
Bréda, où il donnait procuration devant notaire pour
faire réaliser sa déqr-ission de prince-évêque de Liège.
Dès le lendemain, revenant à lui, il versait des
larmes amères et se monrait inconsolable de la
démarche qu'il venait de faire : mais c'était trop tard,
il n'était plus prince-évêque de Liège (r).

La fatale nouvelle se répandit rapidement dans
la Cité, où elle sema la consternation. Tout Ie
naonde se rendait compte de la terrible situation que
la retraite de Jean de Heinsberg, à pareil moment,
créait pour la ville et pour le pays. Ceux-là mêrne
qr:i avaient tout fait pour pousser le malheureux
prince à cet acte de désespoir par les avanies sans
nombre dont ils I'avaient comblé n'étaient pas les
derniers à déplorer sa décision. Renrré à Liège, le
prince reçu une dépuration composée des maîtres de
la Cité et de représentants de la noblesse, qui
venaient le supplier de ne pas abandonner la patrie,
protestant qu'ils voulaient vivre et mourir avec lui.
Il ne leur répondit que par des paroles évasives, qui
attestaient à la fois la réalité de sa retraite et le regret
c1u'il en avait déjà, et il ne laissa au cæur de son
peuple que le ressentiment amer d'avoir été livré
par lui à l'étranger. Pas même dans sa retraite, il
ne parvenait à se faire regretter.

Dès que fut arrivée à Liège la bulle du pape

(r) Adrien, p.43; Henri de Merica, p. t37; Zantfliet, col. 438; Jean de
Looz, p.5; Marhieu d'Escouchy, t. II, p.3r4.
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acceptant la démission du prince-évêque. le Chapitre
s'"mpressu de prendre en main l'administration du
pays (8 mai 1456). Jean de Heinsberg alors, sortant
comme d'un rêve, accourut à Liège pour protester.

Que voulait-il au iuste ? Se plaindre d'un manque

de formes ou essayer de ressaisir un pouvoir dont il
venait d'être dépossédé sans appel par la plus haute

autorité du monde ? On l'ignore, et peut-être ne le

savait-il pas bien lui-même. Précédé du maïeur qui
portait là verge de justice et suivi du cortège de tous

àeux qui lui étaient restés fidèles, il se rendit au Cha-

pitre, o" it fit aux tréfonciers cl'amers reproches, se

pluign"nt de leur ingratitude. Ils se bornèrent à Iui
iepo.rd." qu'il n'était plus le souverain du pays, et

ils ordonnérent au maieur de déposer la verge de

justice, qu'il n'avait pas Ie droit- de porter. Devant

cette injonction formelle du Chapitre, devenu le gou-

,.rrr"oi légal du Paÿs, le maieur n'osa désobéir : il
déposa la 

-verge. 
ÿaincu et humilié, Jean de Heins-

beig se retire àlors chez I'ancien maître Waldoray,
qui-lui était resté dévoué, et, avec celui-ci, il recher-

.fru t. moyen de provoquer un mouvement dans la

Cité en sa faveur. Mais Ies Liégeois s'étaient désinté-

ressés de l'homme qui les avait livrés à I'ennemi'

Jean de Heinsberg dut bientôt reconnaître la vanité

de toute tentative de ce genre, et alors il ne lui resta

qu'à se replier une fois de plus sur la cour de Bour-

gogne (r)." 
§u i.itrite fut un grand malheur pour le pays' Il

était parvenu, au prix, il est vrai, de mille affronts'

à maintenir une pàix retative entre lui et son peuple'

(r) Adrien, p.45.
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entre son peuple et le puissant voisin bourguignon.
Son successeur, en quelques années de règne, devait
déchaîner la guerre civile et la guerre étrangère,
amener l'ennemi au cceur du pays et voir sa capitale
détruite sous ses yeux par son allié. Avec Jean de
Heinsberg, c'était le passé national tout entier qui se
retirait avec ses gloires orageuses et ses libertés illimi-
lées. Un avenir sombre et menacant s'avancait sur
la ville et le pays.



CHAPI'TRE XX.

RIVALITÉS FRANCO-BOURGUIGNONNES A LIÈGE,

Nous atteignons l'époque la plus calamiteuse de
cette histoire. La Cité, qui a oublié les lecons de
l"expérience et qui n'a pas même pu supporter I'auto-
rité débonnaire de Jean de Heinsberg, va voir recom-
mencer l'ère de Jean de Bavière. Mais les proportions
du Crame seront agrandies. La lutte de Liège contre
son prince ne sera plus qu'un épisode du long duel
de la couronne de France et de la maison de Bour-
gogne, ou, comme on disait en Belgique, de l'uniyersel,
araigne contre le lion ramltant. La maison de Bour-
gogne est parvenue à faire monter sur le siège de
saint Lambert un personnage entièrement à sa dévo-
tion, qui mettra l'état liégeois à la remorque des
Pays-Bas. La couronne de France va s'efforcer d'en-
tretenir la ville et le pays de Liège dans une rébellion
permanente contre un prince qui n'est que I'instru-
ment du Bourguignon. Menacée par le duc, choyée
par le roi, Liège, comptant sur I'appui de la France,
se ruera tête baissée contre son prince et contre les
patrons de celui-ci. Mais le roi de France n'est pas
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le vrai ami des Liégeois : il se sert d'eux pour faire
le plus de mal possible à son ennemi, puis, quand
ils ont cessé de lui être utiles, il les abandonne à toute
la colère du puissant qu'ils ont provoqué. Telle est,
en résumé, l'histoire qu'il nous reste à raconter :

c'est la page la plus dramatique et la plus instructive
des annales de Liège.

Louis de Bourbon était devenu, en 1456, à l'âge
cle'âioÈüitâni, piince-évêque de Liège, par la grâée
de son oncle Philippe le Bon. Celui-ci était tout
puissant en cour de Rome parce que le pape comptait
sur lui pour en faire le chef de la croisade qu'il
prêchait contre les Turcs. « La sagesse de Rome,
, fléchissant devant un si grand intérêt, oublia trop,
» peut-être, les règles prescrites par les saints canons
» et par la politique même, qui ne permettaient pas
, de confier les destinées d'un peuple à un adoles-
,, cent » (t\.

Mais qu'importaient les prescriptions du droit
canon et les destinées des peuples au gTglt! dllc
d'Occident, dont la puissance échafaudée sur une
loifüè série de fraudes et de violences ne cessait de
s'étendre, engloutissant les principautés ecclésias-
tiques après avoir dêvoié les duchés et les comtés
des Pays-Bas? Louis de Bourbon ne devait être à

Liège que le prête-nom de son oncle, qui gouvernait
ce ]êïitlâyî"Fa r--pe rsonîê--înterposée en attendant
qu'il pfit I'annexer purement et simplement : telle
était la raison d'être d'une nomination féconde en
malheurs pour la patrie liégeoise.

(r) De Gerlache, p. r6z. Cf. les considérations du cardinal Piccolomini,
dans de Ram, p, 372.
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Les Liégeois apprirent avec une colère non dissi-
mulée qu'ils allaient avoir pour prince le rnême
jouvenceau dont ils n'avaient pas voulu comme
chanoine quelques années auparavant (r). Ils témoi_
gnèrent leurs sentiments en passant outre à une
demande de Philippe le Bon, qui les priait de ne
pas nommer de mambour, vu que l'élu ne tarde_
rait pas à aller prendre possession de la principauté.
La Cité et les bonnes villes de Huy "i d" ôinant
déclarèrent au contraire que rien n,dtait plus urgent
que la nominarion déconseillée par phillppe, .i le.
mattres de Liège se rendirent au Chapitre-pour pro_
céder à l'élection avec les tréfoncierJ. Mais ceux_ci
n'avaient pas renoncé à leur privilège : ils protes_
tèrent qu'ils avaient seuls le droit d,éliie le mambour.
Les maîtres alors demandèrent un record aux éche-
vins, et ceux-ci déclarèrent, contrairement à la tra_
dition, que si l'élection de l'évêque appartenait au
Chapitre seul, celle du mambour-devaiise faire par
les trois. it11s (z). Encouragé par certe réponse, le
peuple de Liège fit entendre des réclamatiois tumul-
tueuses. Visiblement, il s'agissait de faire échec au
Bourguignon er de lui infliger I'humiliation de voir
ses conseils rnéprisés. Mais philippe le Bon était
homme de ressources, et avant que les difficultés
soulevées par I'incident entre le Chapitre et Ia Cité
fussent aplanies, Louis de Bourbo, fâisait son entrée
à !ièg:,.k r3lui[gt 

ry56.
(r) V. ci-dessusr p. r2g.
(z) Adrien, p. 46. Henaux, t. II, p. 72. cherche à làire croire à ses rec-

teurs que « le Chapitre eut êgard à la recommandation du duc de Bourgogne »
et qu€ c'est (( pour gagner du temps » qu,il éleva Ia prétention a,emJsàl te
mambour. Cette affirmation tendancieuse ne repose sur rien du tout, et l,on
sait gu'à chaque occasion re chapitre n'a cessé dà revendiguer le méme droit.



r40 CHAPI-TRE XX.

Ce fut une de ces journées de liesse populaire
comme loutes les ioyeuses entrées : on s'y amusa

sans arrière-pensée, et I'on remit au lendernain les

affaires sérieuses. Mais dès le lendemain elles repa-
rurent. Louis de Bourbon ne tarda pas à s'apercevoir
que l'hostilité contre lui se produisait sous la forme
d'un souvenir ému gardé à Jean de Heinsberg son

prédécesseur. IJn revirement s'était produit en faveur
de celui-ci : on ne se gênait pas pour regretter tout
haut le prélat dépossédé, le représentant de l'indé-
pendance nationale perdue. La pitié qu'inspirait son

triste sort, la sympathie qu'on lui avait gardée dans
certains milieux, la passion pour la liberté, dont la
cause semblait s'identifier avec la sienne, avaient
contribué à faire de son nom le mot d'ordre d'un
groupe de patriotes influents et éclairés, qui, dès le
premier jour, constituèrerrt un parti d'opposition
légale encore, mais redoutable déjà.

Le nom et le souvenir de Jean de Heinsberg
furent le cauchemar du jeune prince, trop inexpéri-
menté et trop maladroit pour cacher le dépit que
lui causait cette fidélité un peu voulue au souvenir
du prélat dépossédé. tl ne vit pas que Jean de
Heinsberg n'était qu'un prétexte, et que les Liégeois
aimaient moins son prédécesseur qu'ils ne détestaient
le duc de Bourgogne. C'est en haine de celui-ci
qu'ils regrettaient Jean de Heinsberg et qu'ils se

tenaient à l'écart de Louis de Bourbon. Philippe était
pour Liège ce que Heinsberg était pour Louis de

Bourbon : un importun et odieux fantôme qui s'in-
terposait entre le prince et ses sujets et ne permettait
aucun rapprochement.

Peut-être, avec de l'adresse et de la bonne volonté,
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le nouveau prince ett-il pu désarmer I'opposition.
Mais il eût fallu pour cela une nature autrement
douée que Louis de Bourbon. Celui-ci n'avait aucune
qualité qui pût racheter aux yeux des Liégeois la
fâcheuse origine de son pouvoir. Personnellement,
il n'était pas I'homme pervers et cruel que nous pré-
sentent ses ennemis, mais c'est tout ce gu'on peut dire
à sa décharge, car, pour le reste, tout Iui manquait
de l'évêque et du prince. C'était un voluptueux ians
âme, frivole, étourdi, maladroit, exclusivement pré-
occupé de ses plaisirs, toujours avide d'argent et
permettant à ses gens de s'enrichir aux dépens de ses
sujets, ne connaissant d'ailleurs pas ceux-ci, incapable
enfin de comprendre un peuple libre et fier et à plus
forte raison de supporter sa turbulence et son indisci-
pline. Comme, avec son éducation de cour, il voyait
dans toute liberté politique une arteinte à ses droits
souverains, il croyait devoir à son rang et aux tradi-
tions de sa maison de gouverner despotiquement, ne
pouvant pas même se figurer qu'il y etrt une autre
manière de gouverner. Fort inférieur, comme homme
d'Etat, à ses deux prédécesseurs, il avait tous leurs
défàuts, mais il n'avait ni l'énergie de l'un ni la
souplesse de l'autre, et les difficultés avec lesquelles
il ne tarda pas à se trouver aux prises le laissèrent
sans ressource. Une telle situation, au surplus, n'était
pas pour l'émouvoir outre mesure, car il s'en
remettait de toutes les affaires sérieuses à la sagesse
et à la puissance de l'oncle de Bourgogne.

Dès le premier jour, il fit preuve d'un remarquable
manque de tact dans ses relations avec ses sujets (r).

(r) Adrien, p, +7, De cette ioyeuse enrrée, curieuse à plus d,un titre, nous
avons une relation contcmporaine dans de Ram, pp, 4t7-42o.
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Lors de sa joyeuse entrée, beaucoup de gens se

scandalisèrent de voir ce successeur de saint Lambert
se montrer dans cette circonstance solennelle avec
un petit chaperon sur Ia tête, comme un jeune beau
de la cour de Bruxelles (r). Plus tard, au fort de sa

lutte avec la Cité, il se donna de nouvelles armes
qu'il fit porter publiquement par son héraut et qui
représentaient une enclume avec des flammes, sur
laquelle il devait fabriquer de nouveaux Liégeois :

idée bien peu ecclésiastique et qui ne témoigne même
pas d'un esprit bien équilibré (z). On n'est pas
étonné d'apprendre que les révolutionnaires liégeois
exposèrent ces insignes au Marché : elles élaient un
argument victorieux en faveur de leur cause.

Les Liégeois, d'autre part, auraient rendu la vie
impossible à un prince mieux inspiré et moins inca-
pable que Louis de Bourbon ils semblaient ignorer
qu'ils fussent ses sujets. Un chroniqueur contempo-
rain, fait à cette occasion une remarque intéressante :

u Jusqu'à présent, écrit-il, je n'ai pas fait mention
de l'élection annuelle des maîtres de Ia Cité; je le
ferai désormais d'année en année. La raison en est

qu'auparavant, c'est Ie prince qui était le chef du

(r) Ce iugement sur Louis de Bourbon. reposant sur une étude conscien-
cieuse de sa vie et de ses actes. ne concorde naturellement ni avec celui de ses

panégyristes, ni aveccelui des pamphlétaires moderrres. Tandis que Henri de

Merica, p. l4r et Thomas Basin, ce dernier avec des réserves, t. II, p. r93 et

rg4, font de lui un prince bon, généreux et clétnent et que. parlant d'aprés
eux, Garnier, Louds de Bourbon, p. z, et de Barante, t. I I, p. 288 (éd. Gachard)
expliquent ses malheurs par sa trop grande bonté, Henaux, II, p. 75 et rgr
ne voit en lui qu'un être « aveuglément féroce au fort de sa puissance, et

d'une intâme bassesse dans sa chute. » En opposition avec ces excês de lan-
gage, il faut lire Adrien, p. 48, le cardinal Jacques Piccolomini dans de Ram,
p. 372 et Onofrio, p.4, qlri dr,nnent la note vraie; cf. Jean de l.ooz, p. 14.

(z) Adrien, p. r75.
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pays, bien qu'il fût obligé de subir plus d'une atteinte
à son autorité. Désormais il n'en sera plus ainsi " (r).

Et ce n'est pas - il faut le répéter - la seule classe
populaire qui doit porter Ia respr:nsabilité de l'anar-
chie grandissante. Sans doute, Liège est gouvernée
démagogiquement, mais à la tête de la démagogie
sont les représentants des plus grandes familles du
pays. Au cours des années tragiques qui vont s'écou-
ler jusqu'en 1468, on verra presque tous les ans les
fonctions magistrales confiées à des membres de la
noblesse ou du patriciat urbain. Tout le monde
contribue à perdre la Cité, la plèbe par son indisci-
pline, la bonne bourgeoisie par sa lâche abstention,
Ia noblesse par la complicité de ses membres avec la
révolution.

N'y a-t-il donc plus de loyalistes? Il en reste cer-
tainement, et nous rencontrons ici les noms de

!!ggg]4&!Èruy, de Guillaume de Bellefroi, de Jean
Le__F'-è1re, de Baudouiii de HôÎio§ne, dAlexandre
B9ra1d et de pluiieurs autres (z). Nlâis leur nombre
et leur influence ont étonnamment baissé depuis
r4o3, et le grand désastre national de r4o8 ne leur
a pas rendu la popularité pour longtemps. lsolés,
intimidés, désorientés, les hommes qui composent
ce groupe n'essayent pas de résister au courant qui
entralne la Cité vers la démagogie; on ne voit plus,
comme du temps de Jean de Bavière, la moindre
trace de l'action qu'ils peuvent exercer sur les
affaires publiques. Toute leur ambition est de tra-
verser sans encombre les heures d'effervescence

(r) Ârien, p. 48.
(z) Adrien, p.63. Baudouin de Hollogne trahit plus tard le prince et passa

dans le parti de la Cité,

I

I
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révolutionnaire et de pouvoir dire un jour : o Nous
avons vécu ,.

A défaut des loyalistes réduits à I'impuissance, les

éléments modérés du parti populaire eussent pu
enrayer la descente vertigineuse vers I'abîme. Les
modér_és ne représentaient pas une classe ni un parti,
maisîn certain tour d'esprit et un certain tempéra-
ment politique : il y en eut de tout temps dans toutes

les sociétés humaines, et il n'en manqua pas à Liège
dans les heures de plusla grande anarchie. On pourrait
citer parmi eux des hommes comme Gilles de Metz,
Mathieu Haway, Renard de Rouveroy. Henri Solo,
et même, au début, FaétiEBaré de Surlet. Mais les

modérés n'étaient plus ce qu'ils avaient été une ou
deux générations auparavant. Sous I'action irrésis-
tible de la poussée révolutionnaire, leur attitude avait
fléchi. Il n'y avait pas de netteté dans leurs idées

politiques; aucun d'eux ne semble avoir eu de notion
exacte au sujet des confins de I'autorité princière et

de la libertê èommtinale. On dirait que Pour eux

ceïtè liberté était illimitée en principe, bien que dans

la pratique ils se proposassent d'en faire un usage

prudent. Ce qui trahit leur désarroi, c'est qu'on en

voit plus d'un passer tour à tour dans le parti du
prince et dans celui de la Cité, non qu'ils se laissas-

sent acheter, mais parce que dans le trouble où se

débattait la société, ils ignoraient de quel côté était le

devoir véritable. En géiiéral, ils voudraiènt s'arrêter
à ün mômênf donné dans la voie révolutionnaire,
mais ils sont poussés par de plus violents, et ils cèdent

pour ne pas être dénoncés comme des traîtres. Ce qui
manque essentiellement à la plupart d'eux, c'est le
cgy1gggciuqgg : toujours prêts à affronter le feu de



RIVALITÉS FRANCO-BOURGUIGNONNES A LIÈGE. 14.5

l'ennemi sur le champ de bataille, ils tremblent
devant le prernier sycophante à qui il plaît de les
accuser de modérantismc, et ils se laissent attribuer
la responsabilité des crimes dont ils ont horreur,
mais qu'ils n'osent enrpêcher.

Pour tout dire, de force conservatrice pouvatrt
s'opposer au torrent révolutionnaire et sauver la
liberté avec I'ordre, il n'y en a plus. Le prince ne
trouve plus de point d'appui dans la bourgeoisie de
I-iège.

Dès les débuts, l'élu put constater que sa ville
épiscopale était ou prrétendait êre une république
ind_épendante. Tous lés joursîl y avàit clé la pait de
la Cité quelque acte d'autorité incompatible avec les
droits de la lzauterur' du 1'rrince. Un jour, la Cité déci-
dait que les brasseurs de Saint-Pierre près de Maes-
tricht n'avaient ;ras le droit de brassèr une certaine
espèce dè 

-Tière, malgré l'autorisation qu'ils erl
avaient reçue de Louis cle Bourbon; elle leur intimait
cléfense de continuer, et allait faire prisouniers les

contrevenants, auquels elle faisait payer de grosses

amendes (r). Une autre fois, elle rançonnait, moles-
tàit, jetait en prison les Lombards, qui se croyaient
protégés par le privilège que leur avait accordé
l'élu (z). Une autre fois, elle envoyait un de ses maî-
trglp'|3llgt un perron dans le village de Sart au pays
dd Franchimont, et conférait à cette boui§ade les

tibéiiê§ de Liège, menaçant de son indignation qui-

(r) Zantfliet, col. Adrien, P.49.'
(z) Adrien, p.4gi Zantfliet, Bulle de Pie II drns dc Ram, p.5o5. Le pri-

vilège des Lombards est dens BIAL, t, VII, p. 5r3 ct suivautes. Cf. Poullet,

P.49'.

ru !o

^/
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conque oserait contrevenir à cette mesure (r). Une
autre fois, le même maître s'en allait à main armée
et au son des trompettes expulser les véritables
possesseurs du fief de Bouchout, qui relevait de
l'église de Liège, et en investissait Jean de Hornes,
dit de'Wilde, sous peine, de nouveau, pour tout
contrevenant,.de l'indignation de la Cité (z). Sous
peine, toujours, de I'indignation de la Cité,les maîtres
interdisaient de donner suite à une enquête décrétée
par l'élu contre les gens du sire de Berlo, qui avaient
tué un homme à Meeffe. Et cela dura ainsi pendant
Ies années suivantes (3). On n'en finirait pas si I'on
voulait continuer cette énumération : il suffira de
dire que la Cite avait purement et simplement
exproprié le prince de toute son autorité, et que,
q.uand celui-ci en voulait néanmoins faire usage, elle
affectait de le considérer comme un usurpateur.
Manifestement, une telle situation n'était plus tenable.

L'élu se plaignit de tant d'avanies : il y eut des
conférences à Maestricht, puis à Saint-Trond, êt,
comme les maîtres de la Cité se montrèrent conci-
liants, les négociateurs aboutirent à un projet d'ac-
cord qui donnait satisfaction à Louis de Bourbon.
Mais, à peine la convention signée, les maîtres
purent se convaincre qu'ils n'étaient obéis à Liège

(t) Adrien, l, c. Ni cet auteur ni la bulle du pape pie II (v. ci-dessous.
note 3) ne nomment le village; Suftridus Petri, p. r35, l,appelle &rzinum
Ftanchimontds pagum; c'esr bien Sart. comme il appert d,un record scabinal
de 1458 qu'on touvera à l'Appendice; au surplus, le Perton subsiste encore
aujourd'hui sur la place publique de Sart. N;- gut t a-irr, 

^..^;1,1r.^LP,Et(z) De Ram, p. 5o5; Suffridus Petri, p. r35; Wolters, Noticeffifr àmte r5l
d,e Eornes, annexe no 42, citê par de Chestret, BIAL, t. XIII, p. 4; selon
celui-ci, il avait acheté leur concours pour rooo florios.

(3) On trouvera un exposé des griefs de Louis de Bourbon dans la Bulle
de Pie II, datée du rer mai 1462, dans de Ram, pp. 5o3 et suivantes.
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qu'aussi longtemps qu'ils étaient les organisateurs de
la désobéissance. Quand on convoqua le Palais pour
soumettre I'accord à la ratification des citains, trois
des meneurs, qui s'étaient fait remarquer antérieure-
ment par leur opposition, découvrirent dans le lexte
du projet quelque chose d'extraordinairement grave.
Il y était question d'us et coutumes laudables que de
part et d'autre on s'engageait à respecter. ,. Braves
gens, s'écria le brouillon Guitlaume de la Violette à
la lecture de ces mots, on veut vous dépouiller de
vos franchises sous le couvert de termes que vous ne
comprenez pas. Qu'est-ce que c'est que cela, laudables!
Est-ce du latin ou du français? Pour sûr ce n'est pas
du flamand ,. Et il continua sur ce ton, amplifiant
à loisir sur un thème aussi fructueux. En vain le
rnaître Fastré Baré, qui exposait le projet, essaya de
se faire entendre; on le couvrit de huées et on lui
jeta à la tête, comme un refrain, le mot de laudables,
devenu soudain, de par le bon plaisir des déma-
gogues, un prétexte à émeutes.

Trois jours de suite ces scènes continuèrent de
troubler le Palais; on ne cessait de répondre par
laudables, laudables à tout ce que disaient les maîtres
et il fallut renoncer à faire voter une population qui
sernblait avoir perdu la tête (r). Sans doute, comme
Ie fait remarquer le namateur de ce burlesque épi-
sode, les perturbateurs étaient tout au plus une ving-
taine, mais cela même ne caractérise-t-il pas un

(r ) Adrien, pp. 5 t-52; Zantfliet, col. 4gg. Henaux, t. II, p. 76. qui passe sous
silence tous les griefs du prince énumérés ci-dessus, fait une vague allusion
à l'épisode de l,audabl,e ; veut-on savoir comment il la présente : « C'était avec
un mépris insultant que les affidés du prince parlaient des louables colttumes
de la Cité ».
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milieu qui permet de telles insolences à une minorité
factieuse? On était toujours impuni à Liège quand
on foulait aux pieds I'autorité, on y était tou;'ours en
bLltte aux outrages quand on voulait la faire respec-
ter : les maîtres de la Cité tenaient tête au prince,
mais ils baissaient pavillon devant Ia canaille.

Que restait-il à faire? L'élu, dont en cette occurence
il faut reconnaltre la correction d'attitude, s'adressa
aux échevins, gardiens de la loi, et leur demanda un
record sur les points où ses droits lui semblaient
méconnus par la Cite. Dix-huit questions furent
posées de sa part à la cour scabinale : celle-ci était
invitée à résoudre les difficultés juridiques qu'elles
soulevaient. Dans cette consultation, l'élu revenait
sur les principaux sujets de litige entre lui et ses

sujets, mais sans les mentionner explicitement :

« quiconque était alt courant des événements jour-
naliers pouvait les lire entre les lignes " (r).Il suffit d'examiner le record sans parti pris pour
reconnaître à quelle détresse la Cité cle Liège avait
réduit une autorité obligée d'avoir recours à ce
suprême expédient. Bien que les questions posées
par l'élu rle comportassent qu'une seule réponse,
les échevins, pris entre I'enclume et le marteau, se
trouvèrent très embarrassés. Ils n'ignoraient pas à
quelles violences ils s'exposaient s'ils recordaient
contre la Cité; d'autre part, le devoir professionnel
ne leur permettait pas de se dérober à l'appel du
prince. Voulant satisfaire leur conscience en même
temps qu'éviter la colère de la foule, ils imaginèrent
de se borner à citer textuellement, pour toute réponse,

(r) De Borman, t. I, p. 269.
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les articles des lois ou des paix qui trouvaient leur
application dans les cas visés, ou encore à déclarer.
quand il y avait lieu, qu'ils ue savaient rien (g janvier
r458). Il était difficile d'observer une neutralité plus
prudente, et il paraît bien que I'expédient réussit,
puisque nous ne voyons pas que le record ainsi rédigé
ait valu aux échevins aucun désagrément de la part
du peuple : cela est d'autant plus remarquable qu'il
constituait, dans le plus grand nombre de ses articles,
une condamnation implicite des prétentions de la
Cité (r).

Les questions posfss par le prince avaient, pour
la plupart, le caractère de mesures défensives et ten-
daient à conserver les clroits de sa hauteur; l'une
d'elles toutefois, la quatorzième, s'attaquait ouverte-
ment aux abus du régime électoral de la Cite.
<< Veut mondit seigneur avoir record se les oficiers
de la Cité sont tenus de jurer d'an en an à leur récep-
tion que pour leur ofice à avoir ils n'ont donné ou
promis ". Les échevins répondirent en citant les arti-
cles 74 et 75 des Statuts de r3zg et aussi l'article z5

du Nouveau Régiment, qui condamnaient de la ma-
nière la plus sévère les brigues et les faits de corrup-
tion électorale (z),

Cette fois, les meneurs de la Cité se sentaient
atteints en pleine poitrine. Mais Guillaume de la
Violette, qui assistait en leur nom à la lecture du
record, ne se laissa pas troubler pour si peu; avec

(r) On trouve le texte du record dans de Ram, p, 44o. Il y en a une ana-

lyse dÊns Daris, t. III, p. 325 et une meilleure dans de Borman, t. l, p. z69.
Cf. Adrien, p. 52.

(2) Le texte du record scabinal (de Ram, p, 475) porte par erreur ou par
faute d'impression 76 pour 75, De Ram a tort d'ailleurs de dire gue nous ne
possédons plus les Statuts visés et de renvoyer à la Modération.
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ce cynique mépris du droit que nous avons déjà
constaté chez les gens de son parti, il répondit que
la Cité n'était pas tenue d'observer ses Statuts, attendu
que ceux-ci n'avaient élé faits que pour douze ans,
et q-u'il y avait de cela quare-vingrs ans passés (r).
Ce fier défenseur des libertés populaires revendiquait
Ia liberté de la corruption sous prétexte que les me-
sures prohibitives étaient prescrites : il ne parait pas
s'être douté de l'opprobre que ce langage feiait relàit-
lir sur la cause ctônt il étaii le représentant. « [-'sffe1
mcral du record, comme le dit un historien judi-
cieux, restait acquis à l'élu , (2).

La Cité ne pouvait rester sous le coup des déclara-
tions scabinales. Elle le sentit si bien qu'elle voulut
opposer record à record, et ce fut encore Guillaume
de la Violette qui vint demander en son nom aux
échevins de se prononcer sur dix-neuf questions qu'il
leur soumettait. Le seul chiffre des articles du ques-
tionnaire atteste le peu de sérieux de cette consulta-
tion. Le prince ayant présenté dix-neuf griefs, il
fallait que la Cité en fbrmulât un de plus, pour bien
montrer que, même quantitativement, elle avait plus
de sujets de plainte que lui ! A de relles puérilités, on
peut iuger de l'état d'esprit et de Ia valeur intellec-
luelle des hommes qui étaient les arbitres des desti-
nées de Liège.

L'examen du questionnaire élaboré par la Cité ne

( r ) Cela nous ramènerait à r 378. Nous n'avons aucuns Statuts de la Cité de
cette date; la lenre des .32 hommesest de r373 et la lettre des offices de r37r,
et les indications de Guillaume de la Violette ne cadrent pas. L,hypothésc ta
plus vraisemblable pour résoudre cette contradiction, c'est que ce personnage
ne savait pes au iuste de quoi il parlait ou du moins ne se souciait pas de le
savoir : la force brurale suffisait et le dispensait d,autre raison.

(z) De Borman,t, l,p. z7z.
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suggère pas une appréciation plus favorable. Il semble
bien plutôt fait pour chicaner les échevins qui s'étaient
permis de recorder à la requête du prince et pour
ennuyer celui-ci que pour mettre à couvert des droits
menacés. Il soulevait quantité de questions oiseuses

qui n'avaient aucun rapport au litige entre le prince
et la Cité et dont l'utilité pratique était fort contes-
table. u Les maîtres et le Conseil ne jugeaient-ils pas

avec les échevins avant la paix de Tongres? La Cité
n'était-elle pas le troisième juge du pays? La sentence
de l'un des trois juges pouvait-elle être réformée par
un autre? Ceux qui vont contre la franchise de la
Cité doivent-ils être punis, et comment? » D'autres
questions étaient relatives à I'exercice de la iuridic-
tion scabinale. Trois seulement présentaient un cer-
tain intérêt au point de vue des droits respectifs de
Louis de Bourbon et de la Cité. La Cité voulait
savoir si les bourgeois devaient la taille et I'escot, si
on pouvait les détenir sans jugement des échevins, et,

enfitt, quelles conditions devaient réunir les gens que
l'élu prenait pour officiers et pour membres de son

Conseil.
Les échevins, dans leur réponse, procédèrent com me

ils venaient de faire envers l'élu : ils se bornèrent
à citer des textes (r). Le principal élait naturellernent
celui de la charte de rzo8, qui exemptait les citains
de toute taille et de tout escot, et qui défendait de les

détenir sans jugement d'échevins. Comme ces droits
n'étaient pas contestés, il n'y avait pas grand avantage
pour la Cité à les faire recorder, si ce n'est qu'en

( r ) V. ce record clu 9 iuin t 458 dans de Ram, pp. 46o-482 et dans le Grand
record,, pp. gz-r3r.
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opposant, vaille que vaille, ses grief's prétendus aux
griefs réels du prince, elle avait énervé l'efficacité du
record précédent, et c'est bien ce qui semble avoir été
son but (r). Somme toute, après cette escarmouche à
coups de records, les choses restèrent de part et
d'autre dans leur état antérieur (z). Le dernier mot
de l'affaire fut dit par l'échevin \Maldoray, qui eut un
échange de propos assez vifs avec les maîtres de la
Cité : " A ce compte, leur dit-il impatienté, vous
pouvez commettre n'importe quel délit : vous Ie
iustifierez en invoquant vos franchises » (3). Le mot
était juste, mais il coûrta à \Maldoray toute son
ancienne popularité.

II fallait une autre revanche aux factieux : ils pro-
posèrent et firent décider de ne plus élire de maître
qui n'efit prêté auparavant Ie serment de n'accepter
du prince aucun office de conseiller ni aucun mandat
d'échevin (+). Cette mesure de guerre étair en par-
faite contradiction avec les doléances formulées par
la Cité dans la dernière des dix-neuf questions sur

(r) Ennuyé par ceue histoire des deux records, qui mer dans une lumiêre
favorable I'attitude du prince er iete un iour lâcbeux sur celle de la Ciré,
Henaux. t. II, pp. 77 82. imagine. par lc plus audacieux des mensonges, de
renverser les rôles. Selon lui, ce sont les rnaîtres de la Cité qui ont pris t,ini-
tiative de demauder un record aux éclrevins, lesguels le rendirent malgré les
protestations de l'élu. Alors celui-ci, voulanr opposer ses revendications à celles
de la Cité. demanda aussi un record aux écltevins, qui « repoussêrentt comme
clénuées de base légale, les revendications du prir,ce ». Les êchevins lui « rap-
pelêrent qu'il -v avait un ordre public établi, que nul ne pouvait enfrein.lre »,
« Bourbon refusa de se soumettre etc, » Il y a cinq pages dans ce goût, qui
ne sortt qu'un tissu d'impudentes contre vérités. Il faut flétrir avec rout le
mépris qu'ils méritent ces procédés de faussaire, qui ravalent l,histoire au
rang des plus misérables pamphlets.

(z) Et sic mansit negocium sicut prius fuerat. Adrien, p. 53.
131 Adrien, p. 55.
(4) Zantfliet, cr:|. 4$; Adrien, p. 55.
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lesquelles elle demandait record à l'échevinage. Elle
se plaignait alors que l'élu ne choisît.pas tous ses

officiers et conseillers parmi les nationaux (r ) :

aujourd'hui, elle empêchait les nationaux eux-mêmes
d'entrer à son service. Mais les politiciens de bas
étage qui faisaient voter ces choses par le peuple n'en
étaient pas à reculer devant une contradiction.
Seulement, tout ce qui restait de bourgeoisie honnête
et modérée s'inquiétait de la tournure que prenaient
les aflaires publiques : elle n'avait plus le courage
de protester tout haut contre les excès des factieux,
mais elle s'arrangeait pour ne pas y prêter la main.

On Ie vit bien aux élections magistrales du z5 iuil-
let 1458. Les électeurs ayant appelé à la maîtrise
Gilles de Metz et Mathieu Haway, le premier se

trouva absent à dessein, le second subordonna son
acceptation à celle de Gilles et, celui-ci étant introu-
vable, aima mieux se laisser infliger I'amende règle-
mentaire de vingt florins que de prêter un serment
qui répugnait à sa conscience. On élut à sa place
Henri Solo (z) : prévenu à temps, il monta à cheval
et se sauva précipitamment hors de la ville. Les mal-
heureux électeurs, qu'on tenait enfermés jusqu'à ce
qu'ils se f'ussent procuré deux maîtres, se rabattirent
en désespoir de cause sur deux hommes nouveaux,
Renard de Rouvero,y et Jean Heylman (3). Ceux-ci
c()r-rsentirent à le serment requis, mais avec
cette réserve assez piquante qu'ils en seraient relevés,

(r) V. le record dans de Ram, p. 427.
(z) Zantfliet, col. 496, l'appelle Sol vel de Solis hospitio; son nom serait

clonc Soleil, et il le clevrait à l'enseigne de sa maison,

13) Duos viros qui per prius nunquâm fuerant civium magistri, Zantfliet,
col, 497.

vJu2 §
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si, par la suite, les Liégeois venaient à changer d'avis.
Et c'est ce qui arriva en effet, remarquent les narra-
teurs non sans une pointe d'ironie (r ). La Cité entrait
de plus en plus dans la voie de I'arbitraire et de la
démagogie; tout ce qui avait quelque sentiment de
dignité personnelle, quelque souci de sa responsa-
bilité, protestait par I'abstention contre la direction
donnée à Ia politique de la ville de Liège.

Si I'élu avait eu le talent d'utiliser ces dispositions
des modérés, s'il avait su se les attacher par une
attitude digne d'un homme de gouvernement, peut-
être serait-il parvenu, en s'appuyant sur eux, à tenir
en échec les factieux et à conjurer les catastrophes.
Mais Louis de Bourbon, tout entier à ses plaisirs,
persuadé d'ailleurs que I'appui de I'oncle de Bour-
gogne suffi.sait, continua de rester un étranger pour
son peuple et il parvint bientôt à un degré d'impo-
pularité que n'avait atteint aucun de ses prédéces-
seurs.

On va voir si elle était méritée. Dans un cabaret
de Waremme, deux ieunes gens, deux beaux-frères,
dont l'un était plus ou moins pris de boisson, cau-
saient de l'élu : ,. Je voudrais lui courir sus s'il était
ici ,, dit ce dernier. Son interlocuteur lui ayant
recomlnandé de ne pas tenir ce langage : " Quoi ! tu
me lâcherais alors? » [,'au[e, pour le calmer, pro-
testa que non, et l'incident se termina ainsi. C'en fut
assez pour que les deux malheureux, dénoncés à la
justice, fussent saisis et condamnés à mort. Le prin-
cipal coupable fut lié sur une table; le bourreau
Iui perça le coeur de son couteau, puis, pendant qu'il

(r) Zantfliet, col.496; cf. Adrien, p. 55.
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palpitait encore, il se mit à l'écarteler. L,élu, qui
n'était pas naturellement cruel, n,avait pr. .om_
mandé cette horrible boucherie, mais, âans sorl
ineptie et son indifférence, il n'avait rien fait pour
I'empêcher, et I'odieux en retomba à juste titr; sur
Iui. Désormais, c'en fut fait de tout ce qui pouvait
rester d'affection pour lui dans le cæur àe son
peuple (r).

Les fautes de l'élu faisaient Ies affaires du roi de
France. Dès les débuts de Louis de Bourbon,
Ç.[qrles YLI- préludant à la politique de son fils,
s'était employé activement à brouiller la Cité avec
le duc de Bourgogne. En 1457,on avait répandu à
la cour de celui-ci le bruii que les Liégeois, instigués
par le roi, avaient mis leurs bannières sur le maiché
en signe de guerre et voulaient envahir le Hai-
naut (2). Il est peu probable que la nouvelle firt
dépourvue de fondement. L'année suivante, le roi
fit un pas de plus et proposa formellement aux Lié_
geois de s'allier avec lui contre le duc. Dans ce but,
il leur envoya le fameux Tristan I'Ermite, prévôt de
ses maréchaux, qui paraît avoir assez bien iempli sa
mission, car, peu de temps après, une ambassade
liégeoise, conduite par l'avoué de Ia Cité, Jean de Ia
Boverie, partait pour la cour de France. Elle y fut

(r) De quâ justitiâ muhi fuere contristati. Et quod factum fuit ad incurien-
dum timorem, versurn fuit in horrorem, et tulit a vulgaribus omnem amorem
et favorem versus suum principem et dominum. .{drien, p. .53. ll faut rappro_
clrer de ce cas celui de r3gc sur lequel v. ci-dessus, p, r3. ne p".t 

"t 
d,"ütr",

il y avait évidemment I'iuterprération abusive du dràit du maùur.
{z) Chastellain, t. III, p. 365. plus loin, t. V, p. r7, parlant d,une nouvelle

mission au paÿs de Liège envo_ÿée par Louis XI, il àcrit ,
rr Sy envoya le roi un sien chevalier, prévôt des marissaux, messire Tristan

l'Ermite, qui autrefois, du temps du roi charres, res avait pratiqués (res Lié-
geois) en contraire du duc de Bourgogne. »

41ct
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I'objet des prévenanccs les plus délicates : le roi ne
dédaigna pas de conférer lui-même I'ordre de la che-
valerie à I'ambassadeur, qui, depuis cette haute dis-
tinction, ne fut plus connu de ses compatriotes que
sous le nom de le Ruyte, c'est-à-dire le chevalier(r).

Philippe le Bon eut vent de ces manæuvres, qui
le menaçaient beaucoup plus encore que son neveu :

il s'en plaignit au roi, qui ne répondit que d'une
manière évasive (z). Manifestement, la partie était
engagée à Liège entre la France et la Bourgogne, et
il était difficile de prévoir lequel des deux rivaux
allait I'emporter. Si le roi comptait sur les sympa-
thies naturelles de la population pour Ia France,
le neveu de Philippe avait pour lui le prestige de Ia
légalité et I'appui de tout ce qu'il y avait de bons
patriotes. Pour peu qu'il erlt eu d'intelligence ou
d'habileté, l'influence bourguignonne était inébran-
lable, Mais Louis de Bourbon était fait pour décou-
rager ses meilleurs amis, et l'on peut dire que ce fut
sa faute, si la longue et terrible jotte qui se livra à

Liège entre le duc et le roi eut le fatal dénouement
que l'on sait.

(r ) Ruyte, ruytre, est la forme wallonne du bas allemand ruiter : chevalier.
Sur cette ambassade, v. Adrien, p. 56, et Jean de Looz, p.8 etc, Cf. clu

Fresne de Beatrcourt, Etstoire de Charle s YII, t. Yl, p. 286,
(z) Il ne sera pas trour,é que ledit prevost des maréchaux eust oncques

charge de par le Roy de besongner avec ceulx dudit paiis de Liège pour
ladicte matière, mais y estoit allé pour aucunes choses qui touchoient le [àit
de justice et I'onneur du Roy, à cause de certaines paroles qu'on disoit avoir
esté dictes et semées par le seigneur de Camois, Anglois, qui lors estoit ondit
paiïs de Liège, et aussi n'estoit besoin que le Roy envoyast par delà pour faire
aliance avec eulx, car toujours les Liegeois ont eu le Rov et la couronne de
France en grant honneurt amour et reverence, et offert plusieurs fois de le
servir à I'encontre de ses ennemis, par quoi le Roy les a et doit bien avoir
en son especiale recommandation. »

Réponse du Roy aux plaintes du duc dans Mathieu d'Escoucby, t I I, p. 4o3.
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Les bons citoyens parvinrent à conjurer pour cette
fois le danger d'un conflit violent avec le prince, qui
déjà bogdait- sa villg__épiscopqlg e! s'était r-e,!i,ré à
Maestricht. A leur demànde, les maîtres, accompa-
gnes de quelques membres du Chapitre, firent une
démarche auprès de lui : ils allèrent le trouver et
I'invitèrent à venir honorer de sa présence les réjouis-
sances populaires de l'Epiphanie (rySg).Cet acte de
déférence méritoire eut un bon résultat. Louis se
rendit à I'invitation et les griefs réciproques semblè-
rent oubliés (r).

Ce fut pour bien peu de temps, et I'incorrigible
maladresse de I'élu vint bientôt fournir un nouvel
aliment aux passions à peine calmées.

Un des hommes qui personnifiaient en quelque
sorte I'attachement au prince déchu, c:ég!:.[ç-ques
de Morialmé, mari d'une fille naturelle de Jean de
H"iir.b..g. Celui-ci I'avait nommé bailli de Thuin et
châtelain d'Agimont et, quelques années plus tard,
échevin de Liège. C'est cet important personnage qui
fut accusé un jour d'avoir voulu faire assassiner
Louis d'Enghien à l'instigation de son beau-père (z).
Arrêté à Huy, en 1458, Morialmé nia tout: ses servi-
teurs, accusés avec lui, entrèrent en aveu quand on
les soumit à la torture, mais se rétractèrent aussitôt
après. L'accusation manquait de fondement; de plus,
Ia Cité de Liège intervint, invoquant ses privilèges,
qui ne permettaient pas de distraire un de ses bour-

{r) Adrien, pp. 53-54; Jean de Looz, p.7, qui donne par crreur la date de
1'Epiphanie r458.

(z) Videlicet de quodam homicidio quod impurabatur quod dominus Jo-
hannes de Heinsberch debuisset fecisse fieri in partibus superioribus clrca
Hannonsiam. Adrien, p. 54.
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geois de son juge naturel (r). Rendu à la liberté,
Jacques de Morialmé assigna ses accusateurs devant
les échevins de Liège; ils ne comparurent pas, et les
échevins déclarèrent alors leur confrère absous de
l'accusation portée contre lui (z). Ainsi croulait le
laborieux échafaudage monté pour perdre un homme
dont le crime principal paraît avoir été le lien de
parenté qui l'unissait à Jean de Heinsberg.

L'élu, ce semble, avait compté sur une condamna-
ti<ln; il ne sut pas cacher son dépit de voir le procès,
qui était pour ainsi dire le sien, se terminer par l'ac-
quittement de son adversaire (3). Dans sa colère, il
commit la faute la plus grave peut-être de son règne :

sans prendre conseil auprès de Philippe le Bon, il
renvoya tous ceux de ses officiers et de ses conseillers
qui avaient gardé des relations d'amitié avec Jean de
Heinsberg, puis se retira à Huy et fut assez fou pour
ôter la verge de justice au mai'eur (r5 juillet 45g)(q).
Du même coup, il s'aliénait d'une manière définitive
nombre de grandes familles et il coupait en quelque
sorte les racines qui l'attachaient au sol liégeois.

Quand on pense que parmi les disgraciés figuraient

(r) Et scripsit civitas Leodiensis Hoyensibus quare tenerent civem suum
captivum. Adrien, p. 54.

(z) Greffe des échevins de Liège reg 25, fol, z8r et passim, Cf. de Bor-
matr, t. t. pp, 273-274.

(3) Ce motif du dépit de Louis de Bourbon, d'ailleurs désigné indirecte-
ment pâr Adrien, pp. 54-55, est plus vraisemblable que celui que donne I$. de

Rorman, t. t, p. 274, d'aprês lequel, la répression de tout acte criminel étant
une source de profits pour le chef de l'État. Louis de Bourbon se serait consi-
déré comme joué parce qu'il relenait les mains vides.

(4) Cette date est ga'rantie par I'acte scabinal publié dans B.L{L, t. XIII,
p.5r. ù1. de Borman. t, l, p.274, corrige opportunément I'erreur d'Adrien qui
place le fait en r458 et qui lui donne pour motif le serment imposé cette année

aux maîrres de ne pas accepter de place dars le conseil du prince.
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les trois hommes qui devaient être, peu d'années
après, les coryphées de la révolution Iiégeoise : Gos-
suin de Streel, Jean de Hornes, dit de Wilde et
Vincent de Buren, on se rendra compte de l'étendue
de la faute commise par Louis de Bourbon.

Cette fois, la Cité se montra plus sage que le prince.
Ses maîtres allèrent le solliciter de rentrer dans sa
ville épiscopale et de rétablir le cours de la justice.
Il s'y refusa. Les maîtres, donnant en cela unepreuve
incontestable de leur bonne volonté. s'adressèrent
alors à Philippe Ie Bon lui-même. C'était la première
fois qu'à la demande de la Cité, le grand duc d'Oc-
cident intervenait en personne dans les affaires lié-
geoises; ce ne devait pas être la rlemière. En recou-
rant à lui, les Liégeois montraient que leur opposirion
à leur prince ne s'inspirait pas d'une irréductible
irostilité à son protecteur bourguignon. Le fait merite
d'être noté, car il rend témoignage de leurs disposi-
tions conciliantes en ce moment.

L'amman de Bruxelles vint à Liège de la parr du
duc; il fut reçu avec honneur, et il obtint que les
maîtres de la Cité assisteraient à une réunion qui se
tiendrait à Saint-Trond. La journée eut lieu; Louis
de Bourbon, déférant au désir de son oncle et pro-
lecteur, y vint, mais ce fut pour demander que I'on
rouvrît l'enquête contre Jacques de Morialmé! Cette
exigence déraisonnable n'frânt pas-éiê accueillie, il
retourna dans sa retraite de Huy et il y convoqua
les États (r).

(r) Adrien, p. 56. Fisen ll, p. zzz, dit que PhilippeJe-Bon blâma la con-
cluite de Louis de Bourbon eu ceci et ett voulu qu'il laissât dormir I'affaire
deJacques de Moriahné. Il n'est pas impossible que, toLlt entier à son dépit,
le jeune êlu ait refusé d'écouter les conseils de son oncle.
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Ce fut au tour de la Cité de se monrer intraitable,
Impatientée de I'attitude du p'rrince, elle prétendit
qr'àn ne pouvait pâs assembler les États ailleurs
qu'à Liège et elle refusa d'envoyer ses délégués à
Huy. Toutefois, sur les instances du Chapitre, les

maîtres consentirent finalement à s'y rendre, mais
ce fut tout ce qu'ot1 put obtenir d'eux. Les Etats
ayant arrêté un proiet de transaction etltre l'élu et la
Cité, les Liégeois en rejetèrent cinq points qu'ils
disaient contraires à leurs franchises. En vain on
négocia pour les faire céder : ils restèrent enfermés
dans leur intransigeance et menacèrent de faire un
mauvais parti à tous ceux de leurs citains qui, aux

États, s'étaient ;rrononcés contre leurs reven dicatior-rs.

Aussi les suspects se gardèrent-ils de reparaitre à

Liège, où on les chansonna, ne pouvant les atteindre
autrement. Les maîtres et les conseillers essayèrent

de calmer la foule; elle avait pris l'habitude de ne

les écouter que lorsqu'ils lui obéissaient, et elle

réclama une enquête contre les prétendus traîtres.
Philippe Ie Bon intervint de nouveau. La Cité f,t

bon accueil à son ambassade : on chanta une messe

spéciale pour la paix, puis les envoyés firent ut-re

enquête sur la situation et partirent après avoir
calmé pour quelque temPs l'effervescence de la
population (t).- 

Mais la situation restait fausse, le cours de la
justice étant touiottrs suspendu. La Cité commençait
â s'habituer à ce régime, car, au dire d'un témoin
impartial, grâce à la sollicitude des maltres et du
Conseil, tout marchait aussi bien et même mieux que

(r) Adrien, pP. 57-58.
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si l'élu avait été Ià (r). Les élections magistrales du
_2i julllet avaient lieu comme d'ordinaire; la foire
annuelle s'ouvrait avec l'éclat accoutumé; une
enquête était ordonnée, à l'instance du métier des
fèvres, sur la çrrocédure irrégulière qui avait amené
à Thuin l'arrestation de Jacgr_es !e_ _!{g!almé. au
mépris des franchises de la'Cité. Mais, avant de la
commencer, les modérés obtinrent qu'il ftt fait une
dernière démarche auprès de l'élu pour qu'il rouvrît
la justice. On se heurta au refus obstiné de Louis de
Bourbon.

Gilles de Metz, que I'on avait envoyé négocier avec
lui, ne put contenir son indignation devant cette nou-
velle preuve d'ineptie polirique. o Seigneur élu, lui
diril, nous avons eu beaucoup de palience et nous en
aurons encore, nrais pas toujours. Vous nous enlevez
la loi, mais ne vous figurez pas que nous vous per-
mettrons de faire de notre Cité un simple village
privé de juridiction, ni qLre nous consentirons à ce
que les criminels restent impunis. Si vous nous reti-
rez le maiêur et les échevins, il nous restera l'avoué,
et avec lui nous élirons des citains qui nous feront
Ioi et justice » (z). Ces paroles sont instructives : elles
nous montrent à quel expédient Ia Cité rêvait de
recourir, si l'élu s'obstinait à ne pas rendre à la
justice son cours régulier. L'avoué, qui tenait son
office en fief héréditaire, ne pouvait pas être suspendu
comme un simple mai'eur; bien que tombée en
désuétude, l'avouerie continuait d'être une institution

(r) Magisffi et consules regebant civilatem, et - - - omnia bene dispo-
nebântur, ita bene vel melius quam si dominus fuisset praesens. Adrien,
p. 58'

(:) Adrien, p. 59.

uI tl
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légale, et les juristes de la Cité estimaient que celle-ci
avait le droit de lui demander une justice que le
prince ne voulait plus rendre. L'homme qui faisait
envisager au prince cette éventualité ne se doutait
pas que sa tête serait la première qui tomberait sous
la hache du bourreau, le jour où la Cité de Liège
aurait réalisé la menace qu'il faisait en son nom à
[,ouis de Bourbon (r).

Cependant, une nouvelle démarche du duc de
Bourgogne - c'était Ia troisième .-- finit par obtenir
quelque résultat, Philippe le Bon avait un intérêt
majeur à rétablir la bonne harmonie entre Louis de
Bourbon et ses sujets (z), et les nombreux efforts que
nous lui voyons faire pour les réconcilier forment un
parallèle instructif avec ceux que le roi de France
faisait pour les brouiller. Après quinze jours de négo-
ciations avec la Cité, les envoyés bourguignons par-
vinrent enfin à lui persuader de s'en remettre à un
arbitre pour toutes les questions qui restaient en litige
entre elle et le prince. Hélas ! aussitôt la Cité choi-
sit. .,. le roi de France et, sarrs attendre I'assentiment
de l'élu, elle notifia son choix à Charles VII.

A cette absence de lact, à ce manque d'égards en-
vers le duc, qui venait de s'employer si activement
pour la paix, on peut juger du niveau où était des-
cendu à Liège I'esprit public. La Cité n'avait rien à
envier à son élu sous le rapport de l'inintelligence
politique : ils étaient dignes I'un de l'autre. et il ne

(r) C'est la réflexion que fait Adrien, p. 59.
(z) Cela tombe sons le sens, et l'on se demande comment Henaux, t. I,

p. 85, peut se persuader le contrairer et croire que Louis dc Bourbon était
« instigué par son oncle » à s'opposer à ses suiets; lui-même est obligé, p. 84,
de constaler le contraire.
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faut pas s'étonner que de leurs maladresses combi-
nées ait fini par sortir, un jour, la catastrophe qui
devait mettre fin à I'existence de Liège.

l)our le moment, toutefois, il y avait encore
remède au mal. L'élu, toujours frivole, avait consenti
à I'arbitrage français; le Chapitre ne s'y était rallié
qu'après avoir protesté. Mais, comme on pouvait
s'y attendre, le duc n'accepta pas le soufflet que lui
donnaient les Liégeois. Rendant affront pour affront.
il ne voulut pas recevoir Gilles de Metz, député
auprès de lui pour lui notifier le choii de la Cité, et
il le renvoya aux membres de son conseil. Celui-ci
fit comprendre aux Liégeois qu'il fallait laisser là le
roi de France et choisir leurs arbitres dans le pays.
Ils s'y résignèrent et convinrent avec l'élu d'une
commission arbitrale à nomrner de commun accord.
Aussitôt que celle-ci fut choisie, Louis de Bourbon,
fidèle sans aucull doute aux instructions de son oncle,
rendit la verge au mai'eur, et la justice reprit son
cours le r8 janvier 146o, après six mois de suspen-
sion(r). Le prince lui-même renra dans la Cité
le r9 août et, à quelque temps de là, les arbitres,
réunis au couvent des N{ineurs, rendirent leur sen-
tence. C'est la Paix des Mineurs, dont nous ignorons
les clauses, le texte, s'il en a jarnais existé un, étant
perdu depuis un temps immémorial (z).

(r) Adrien, pp. 6o-6r. Zantfliet, col. 499.
(z) Sur Ia paix des Mineurs, nous n'avons que quelques lignes d'Adrien,

pp, 63 et 68. Déià Fisen, ll, p. zz4. déclare ne pas en avoir trouvé le terte.
Foullon et Henaux n'en parlent pas; Darisseborneàdire t IlI, p. 336:
« La paix des Mineurs ne fut pas observée par la Cité. » Qu'en sait-il, puisque
nous n'en crnDaissons pas ies stipulations? Sur le rétablissement de la iustice,
v. I'acte scabinal publié dans BIAL, t. XIII, p. 5r et cf. de Borman, t. I,
gp. 274.2,-6 et Adrien, pp. 6o et 6r.
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ll fallut bien que Ies Liégeois s'excusassent auprès
du roi de France, à qui cet incident achevait de
révéler Ie désarroi politique de Ia Cité. Une ambas-
sade de trente hornmes à cheval fut chargée de cette
mission délicate. On pouvait s'attendre à ce que
Charles VII se montrât offusqué du sans-facon avec
lequel venait d'être écarté son arbitrage. Est-il vrai
que, pour désarmer son ressentiment, Ies envoyés lui
aient offert de lui livrer son fils le dauphin Louis,
alors réfugié à la cour de Bourgogne au château de
Genappe (r)? Cela est pour le moins douteux : le roi
de France était trop beau joueur pour témoigner le
moindre dépit à des gens dont la démarche auprès
de lui valait le meilleur des hommages. Il défraya
libéralement l'ambassade liégeoise; il en combla les
rrembres de cadeaux et de caresses, et il n'accorda
pas moins de trois diplômes à la Cité. Par le premier,
daté du ry avril r46o, il la prenait sous sa protection;
par le second, il autorisait les Liégeois à exporter
librement le blé de France et à disposer de leurs
biens quand ils mouraient dans ce pays; par le troi-
sième, il affranchissait leur commerce, pour neuf
ans, de tous les droits d'entrée et de sortie qu'on
prélevait dans le royaume (z). C'est ainsi que Ia
France ne cessait de resserrer les liens de sympathie
qui rattachaient à elle le pays de Liège, à I'heure où

(r) Adrien, p,5o. Chastellain, t. IV,p. fo, d'aprês lequel ce bruit aurait
causé quelque émotion à la cour de Bourgogne. Cf. du Fresne de Beaucourt,
t. VI pp. 285-287.

(u) Adrien, p. 63 ; Zantfliet, col. 499; Fisen, II, p. zz4, Cf . Thomas Basin.
t. II, p. zg5. Ces divers diplômes étaient encore conservés aux archives dc la
Cité du temps de F'isen, qui les analyse; aujourd'hui nous ne possédons plus
que le prernier, dont le texte se trouve dans de Ram, pp. 4t3z-484.

th / 0
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le prince légitime se cornplaisait à y serner les germes
de Ia défiance et de la désaffection.

Philippe le Bon, cependant, ne voulait pas cor-rsi-
dérer la partie comme perdue. Avec cette ténacité
qui est un des côtés les plus remarquables de son
caraclère, il continua de s'employer pour maintenir
la paix entre Louis de Bourbon et son peuple. Encore
en juillet 146o, nous voyons ses agents arriver à Liège
pour apaiser le différend (r). Mais il était trop tard :

Ie traité du 17 avril sortait ses effets; la Cité, qui
gravitait désormais dans I'orbite de la France, n'était
plus sensible aux efforts du duc. Ett-e.lle d'ailleurs
été capable de résister à son enthousiasme gallophile,
elle trouvait dans Ie gouvernement de Louis de
Bourbon de sujets de mécontentement pour se récon-
cilier avec lui d'une manière durable.

Parmi les abus les plus invétérés et les plus insup- tl. . , ,.,

porterbles du régirne ecclésiastique, il y avait, lroLls ,^ ,: ,..1! ({t-.j

l'avonsdéjàdit,lesexactionsdesproCureursdeI,oIfi-
cialité, qui, déjà sous Jean de Bavière, avaient fourrri
aux hédrois un de leurs griefs les plus forrdés (z). Ces
abus n'avaient jamais fait I'objet d'une répression
sérieuse, et il semble bien que les édits d'Aclolphe de
La Marck et de Jean de Bavière fussent restés
lettre nrorte. On se ;rlaignait particulièrement dans le
comté de Locz, mais, rnalgré toutes les démarches
faites auprès de I'élu et de sou conseil, malgré les
protestations qui s'étaient élevées dans les journées
cl'Etats, aucun remède n'était apporté au mal. Fina-

/r) Chambre desComptes, no r{J68 : Compte de Robert de Beauvais, fol.44o
aux Àrchives dn Royaume, cité par Henrard, p. 8.

(:) Voir surtout à ce su,jet les plaintes de Henri de Merica. pp, r38-r39.

ü^lkil lq6o
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lement, comme il fallait s'y atlendre, les populations
perdirent patience.

Dans tout Ie comté de Looz et dans les régions
avoiiïÀânfes, il se forma des bandes de jeunes gens
armés de gourdins qui, sous le nom de fustigeants
(cluppielslaghers), parcoururent Ie pays en ameutant
les populations contre les concussionnaires détestés.
Tongres, Looz et tout :ôn èômté furent témoins de
scènes de désordre. Lorsqu'il arrivait à un procu-
reur de se trouver en face des émeutiers, il courait
un vrai danger de mort. On le battait, on le jetait à

I'eau, on le forçait à se racheter, on brtlait les
archives des cours ecclésiastiques, on endommageait
les propriétés des procureurs. Les ;'ouvenceaux qui
s'étaient improvisés justiciers s'amusaient à parodier
Ia juridiction ecclésiastique : ils nommaient un offi-
cial, des procureurs fiscaux auxquels ils donnaient
les noms des principaux coupables, puis citaient des
gens devant ce simulacre de tribunal : les prévenus
versaient une somme d'argent et étaient acquittés à la
grande hilarité du public qui assistait à ces folies (r),

Ce n'étaient encore là que des désordres faciles à
réprimer. Mais la chose prit un caractère de gravité
inquiétante lorsque les villes lossaines, y compris
Tongres et Saint-Trond, y participèrent à leur tour
et se fédéLèrgn! pogr réslqqeg à la luridiclion de I'offi-
ciaÏité (z). Alors, à défaut dü prince qui, préoccupé
eiclusivement de ses plaisirs, restait plongé dans
I'apathie, Ie Chapitre s'émut, et la Cité à sa suite.
Dans une assemblée ca,pitulaire à laquelle furent

(r) Adrien, pp,6+-62; Jean de Looz, pp.8-ro.
(z) V. l'acte du rz avril 146r dans Plot, Cartulaire de Saint-Trond, t. ll,

P.33t



RIVALITÉS }'ITANCO-BOUIT.GUIGNONNES A LIÈGI'. 167

convoqués l'élu et les deux maîtres, on décida que
.lui et la Cité feraii:nt chacun leur enquête sur les
ubor 4tglgq,uçql§,ûscaux. Ainsi Louis de Bourbon
étàit parvenu, par la plus impardonnable de tôutes
les négligences, à provoquer l'intervention des laïques
dans une affaire qui ne les regardait en aucune
manière et qui relevait exclusivernent de la juridic-
tion ecclésiastique.

Mais ce n'est pas tout. Le prince avait, dès lors,
lellement perdu son prestige que ses enquêteurs
furent chassés de Tongres, où ils avaient débuté,
tandis que les maîtres de Liège, opérant avec leurs
collègues des bonnes villes, furent accueillis partout.
Il fut établi par leur enquête que, depuis 1456 jus-
qu'en 146r, c'est-à-dire pendant le court espace de
cinq ans, les procureurs fiscaux avaient, dans le seul
comté de Looz et dans les villes de Tongres et de
Saint-Trond, extorqué au public plus de cent mille
florins rhénans, c'est-à-dire environ trois ou quatre
millions de notre monnaie actuelle, sans compter la
multitude des sommes inférieures à sept florins, dont
il n'avait pas été possible d'évaluer le montant (r).

A la suite de ces constatations, les maitres de la
Cité procédèrent au jugement des coupables. Cela
devenait grave, car, bien que les procureurs fiscaux,
en leur qualité de laïques, ne fussent pas couverts
par les privilèges de cléricature, le clergé, à cause

(r) Adrien, p.fu.On n'apas I'idêe du sans-gêne avec lequel Darist. III,
p. 34o. croit pouvoir se débarrasser de cette constatation : (( L'énormitê mémc

de la somme qui avait été extorquée aux petits et aux pauvres, comme disent
les historiens, et l'acte même de la confédération ( ? ) rend la chose improbable.
L'enquête ne mérite aucune confl.ance, dit l'évêque (non, l'élu !) dans l'acte du

z9 octobre r46t; des têmoins ecclésiastiques et laiques ont été contraints, Pâr
dàs voies obliques et Prohibées, à déposer d'aprés les désirs des enquêteurs. >r
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de la contiguïté entre eux et lui, voyait dans l'inter-
vention de la Cité une rrenace pour ses propres
immunités. Il pressa donc vivement le prince d'as-
sister en personne aux séances du tribunal de la
Cité, pour veiller à ce que celui-ci ne sortît pas des
limites de sa compétence.

Louis de tsourbon se rendit à ce conseil, mais la
manière dont il comprit son rôle ne répondit guère à
l'attente de §es conseillers. Il commença par se

plaindre de ce que la Cité lui enlevait toute sa juri-
diction, puis il se laissa si bien circonvenir par les
maîtres que, dès le lendemain, il participa à leurs
sentences et les couvrit de toute son autorite epis-
copale et princière. Dans I'ardeur de son zèle de
néophyte pour Ia répression des abus, il alla plus
loin, et, au mépris des privilèges ecclésiastiques dont
it était le gardien, il fit citer comme témoins les
principaux personnages de sa cour: garde des sceaux,
chancelier, official, notaires. etc.

On eut alors un spectacle nouveau dans les annales
de la principauté : sous les yeux du prince, des
dignitaires ecclésiastiques durent comparaître devant
des juges séculiers et reconnaitre leur juridiction. La
chose était tellement ir:ouïe que Ie narrateur de la
scène croit devoir nous apprendre qu'il y a assisté;
personne, ajoute-t-il, n'osait protester contre cette
violation du droit, parce que le prince l'exigeait.

La condamnation de vingt-deux procureurs, qui
furent privés de leurs emplois et durent payer de
fbrtes amendes (r), ne parut pas suffisante à Louis

(r) V. la senrence rendue par le maieur, les maîrres de la Cité et les éche-
vins le 19 avril r.1or, dans Straven, t. I, p. 45o.

{( tui!-
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de Bourbon : à ses yeux, l'official était le principal
coupable et il insista pour que la Cité le condamnât.
Cetle fois, le sentiment du devoir professionnel se

révolta chez les juges; ils firent valoir au prince qu'ils
n'avaient pas le droit de juger des clercs : tout ce

qu'ils pouvaient faire, aioutèrent-ils, c'était de Iui faire
connaître le résultat de leur enquête et le chiffre de
l'amende dont ils auraient frappé Ies coupables, si
ceux-ci avaient relevé de leur juridiction. Finale-
ment, comme les choses s'embrouillaient grâce à
I'incroyable caprice du prince, I'un des maîtres de la
Cité, Jean Heylmann, jeta tout le dossier du procès
au feu et l'aflaire en resta là (r). Pour que le prestige
de l'élu survécût seulement en partie à de telles
manifestations de son ineptie, il eût fallu chez le
peuple de Liège un degré de patience et de servilisme
vraiment extraordinaire.

Chose risible ! Une fois les coupables punis, Louis
de Bourbon s'avisa de citer à l'Anneau du Palais les

chefs du mouvement populaire qui vettait d'obtenir
satisfaction. Ce fut, cela va sans dire, l'occasion de
nouveaux troubles, Ie peuple ne pouvant rien com-
prendre aux fluctuations de Ia iustice de l'élu. Il y
eut une assemblée générale des bourgeois à laquelle
assista Louis de Bourbon, et là, un agitateur du nom
de,Jean Rigaud se déchaîna avec virulence contre le
prince et ses conseillers. Selon lui, les trente-deux
métiers ne devaient pas tolérer le nouvel empiéte-

(r) Àdrien. pp.67-7, rcf. Jean deLooz, pP. to-r2.Voiraussiunerelation
contemporaine du procès des procureurs dans de Ram, p. 5or et cf. de Bor-
rnan, t. I, p. 278: « Si l'on réfléchit à l'attitude singulière que garda Louis
de Bourbon dans toute cette affaire, on est conduit à se demander s'il agissait

bien sérieusement ». Louis de Bourbon raconte les choses bien différemment;
ct. de Ram, pp. 488 et 5o7.

d r'tt
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nrent de I'Anneau du Palais. Louis de Rourbon ne
dédaigna pas de discuter avec I'agitateur. u Laissez-
moi ma juridiction comme je vous laisse la vôtre,
ajouta-t-il en s'adressant aux citains, et ne vous
mêlez pas du choix de mes conseillers, car certes je ne
les renverraipas pour I'amour de vous ». Il finit tou-
tefois par consentir à suspendre I'appel à I'Anneau
pendant une demi-douzaine de semaines. [-es événe-
ments devaient se charger de le lui faire oublier ( r ).

T'elles avaient été pendant les cinq premières
années les relations de Louis de Bourbon avec sa

Cité : on le voit, il serait difficile de dire de quel côté
les torts étaient les plus graves, et oll ne peut, en toute
justice, que les partager également entre les deux liti-
gants. Maintenant, les événements vont se précipiter,
grâce à I'entrée en scène d'un acteur nouveau qui
jouera le rôle principal dans l'æuvre de sang et de
honte qu'il reste à raconter. Le 22 uillet r46r,
I-ouis XI montait sur le trône de rance

Louis XI n'a pas inventé la politique d'intervention
qu'il a pratiquée à Liège pendant toule la durée de
son règne; il I'a trouvée, nous I'avons déjà dit, dans
I'héritage de son père Charles VII. Mais il s'agissait
de l'adapter aux circonstances. Jusgu'alors, sauf
dans I'aftaire de la soustraction d'obédience, les rr:is
de France s'étaient attachés à gagner l'amitié des

princes-évêques, et leur action avait été pureme,lt
diplomatique. Aujourd'hui que le prince-évêque était
une créature du Bourguignon, ce fut son peuple que
la dynastie française entreprit de gagner. Elle se vit
par là même obligée de modifier ses procédés et de

(r) Aclrien, p. 7r I Jean de Looz, p. rz
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substituer aux négociations diplomatiques les intrigues
souterraines. Les agents français qui venaient osten-
siblement à Liège, chargés de missions temporaires
et publiques, firent place à des Liégeois gagnés en
secret à prix d'or et opérant d'une manière occulte.
Cette nouvelle politique, l'homme qui la personni-
fiait devait la porter d'emblée au plus haut point de
perfection dont elle était susceprible. Ce génie louche
et oblique, par la profondeur de ses calculs et par sa
totale absence de scrupule, réalisait d'avance, dans
un modèle incomparable, le type de souverain rêvé
par Machiavel. Sa manière est restée dans la tradi.
tion diplomatique de la dynastie et l'on verra
Richelieu et Mazarin rivaliser de maîtrise avec le
fils de Charles Vll dans la pratique de cet arr.

Devenu, par .!a force des choses, une espèce d'ar-
bitre naturel entre la Cité de Liège et la Bourgogne,
Louis X[ se servit de sa situation pour Ies brouiller
irrémédiablement, tout en dissimulant son jeu aussi
longtemps que possible. Liège devint une des pièces
maltresses de sa politique, qui défaisait rnaille par
maille, avec une habileté incontestable, l'æuvre de
Philippe Ie Bon. Louis XI, par un jeu savant de
caresses, de flatteries et de protestations d'amitié, sut
exalter jusqu'à I'ivresse I'espèce de dévotion reli-
gieuse que les Liégeois avaient pour la couronne de
France. Ces hommes naïfs et passionnés, convaincus
que le roi était leur meilleur ami, obéirent aveuglé-
ment à toutes ses suggestions et se laissèrent employer
par lui à toutes Ies besognes. Leur rôle principal,
dont ils ne se doutèrent jamais, ce fut d'opérer sur
les flancs du Bourguignon la diversion dont le roi
de France avait besoin, chaque fois que les deux
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pays étaient en lutte. Ils le remplirent consciencieu-
sement, comptant toujours, quand ils étaient menacés
eux-mêmes, sur le secours de leur grand ami, qui les
abandonnait sans vergogne à I'heure du danger, sans
que ses multiples trahisons parvinssent à lasser leur
confiance obstinée. « Toujours, dit un contemporain,
allèrent et envoyèrent devers le roy, qui onques
autre chose n'en fit fors donner paroles et lettres qui
les envoyèrent et boutèrent en fol cuidier (r) ".

L' extrao rd inaire succès des m anoeuvres de Louis XI
à Liège tient aux différences que nous avons signalées
entre sa politique et celle de son père.

D'une part, il opère d'une manière permanente et
non pas seulement occasionnelle. Pendant plus de
vingt ans, ses passes magnétiques, réitérées avec une
inlassable patience, plongent le peuple de Liège dans
une espèce d'hypnose dont il ne sera réveillé que par
Ie coup de tonnerre d'une irrémédiable catastrophe.
On reste stupéfait devant le déploiement d'énergie et
de patience qu'il a fallu pour s'astreindre au labeur
exigé par une pareille tâche.

D'autre part, Ie roi de France se dissimule derrière
des agents pris à Liège même, parmi les meneurs les
plus influents, et qui paraîtront défendre la cause des
libertés nationales, alors qu'ils ne sont que les sti-
pendiés d'une politique étrangère. Au nom du patrio-
tisme, ces hommes entraîneront le peuple de Liège
dans toutes les aventures où il plaira au roi de I'en-
gager, et entretiendront entre la Cité et le puissant
voisin bourguignon l'acharnement de la guerre

( r ) Chastellain , Chronique t. v, p, 323. Il faut lire dans cet auteurr pp. 328-
33r, les considérations stupéfiautes par lesquelles Louis XI est justifié de son
attitude déloyale envers (( la fière villenaille » de Liège.

CHAPITRE XX.
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inexpiable. Sous le fer rouge de ces tortionnaires,
Liège se débattra dans le délire de I'anarchie et dans
la folie de la guerre civile aussi longtemps que vivra
Louis XI; elle n'en sortira que lorsque la mort aura
fait disparaître I'affreux agitateur.

Il était nécessaire de faire connaître la politique
liégeoise du roi de France dans ses lignes maîtresses
au riroment d'aborder l'histoire du drame final : elle
éclaire d'une vive et sinistre lurnière tous les chemins
par lesquels nous allons voir passer I'histoire de la
Cire.

Liège comptait, au moment où Louis XI y chercha
l'homme qui devait être I'instrument de ses plans,
plgs d'un meneur capable de correspondre à ses vues.
I)ans l'atmosphère lourde et malsaine des querelles
civiles s'était développée une engeance de politiciens
qui gardaient jalousement la tradition des anciens
hédrois et qu'on peut regarder comme des agitateurs
professionnels. On en comptait, vers 146o, une quin-
zaine : Louis de Bourbon, qui les connaissait, les
avait récusés d'avance lors du choix des arbitres qui
élaborèrent la paix des Mineurs. Parmi eux, il y
avait le trop fameux Guillaume des Champs, dit de
la Violette. Jean Rigault, que I'on a déjà vu à
l'æuvre, Gérard 

'eâmpsôr, 
patricien égaré comme

plus d'un de ses pairs dans les rangs de la démagogiê,
Raze de Heers enfin, le plus influent de tous ces
aventuriers sans conscience et sans talent à qui
leur seule audace tenait lieu de vertu et d'aptitudes
politiques.

R u rç_ds, le_Bi v"fejg,,. 99i sn e ur de Heers et de Linter
au pays de Looz, offre Ie type acco mp i de ces gen-
tilshommes du XV" siècle qui représentent la déca-
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dence du vieux monde féodal et chevaleresque dans
toute sa laideur. Au moment où comrrença son
rôle public, il avait derrière lui un déplorable passé

d'homme privé. Ses deux principaux exploits consis-
taient à avoir coupé le pied et la main au mari d'une
femme dont il était amoureux, et à avoir volé à

main armée, à son propre père, une somme de quinze
mille florins (r). Vénal, cupide, cruel et impitoyable
dans la bonne fortune, lâche et remblant dans la
mauvaise, dépourvu même de ce courage militaire
qui, chez la plupart de ses pareils, survivait au
naufrage de toutes les autres vertus(z), Raze n'en prit
pas moins, en ces ,ours trolrblés, une position pré-
pondérante à Liège. [,es partis révolutionnaires ne
sont pas exigeants à l'égard des hommes qui les
servent, et Raze avait eu l'art de se rendre populaire
el1 s'emparant de la direction du mouvement lossain
contre les procureurs fiscaux (3).

Son audace, la rondeur de ses manières, ses éter-
nelles protestations de patriotisme, iointes à une
faconde naturelle qui passait pour de l'éloquence, lui
assurèrent bientôt un crédit illimité, La mobile et

impressionnable population de Liège, habituée à se

laisser mener par des gestes et par des mots, fit son
héros de ce gentilhomme bon enfant qui lui parlait
son langage et qui affectait de prendre ses allures. Il

(r) Adrien, P. Q.
(z) Raso, dominus de Heers, vir magniloquus, sed pusillanimis, qui nun-

quam propinquare auderet ubi magnanimorum bellicosa contentio haberetur.
Henri de Merica, p. rtr7, " Messire Rasse de Linter, qui n'avait point la
grasse ne renommée d'estre des plus hardis » Havnin, t. l, p. zz7.

(3) V. l'acte du rz avril r46r par lequel il fait une alliance avec les villes de

ce pa)'s crrntre les Procureurs. Piot, Cartu,l,aàre d,e Saint'Trond., t,il,p.337.
Straven. Inrsentaù'e tles arcldoes tl,e SainïTrcntl,, t. I, p' 448.
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sut d'ailleurs admirablement mettre à profit toutes
les circonstances pour affermir sa dictaiure. S'étant
apercu que, depuis l'affaire des Dathin, le métier des
fèvres avait acquis Ia prépondérance danï li CTte,lf
s'y fif recevoir, et le transforma en une véritable
faction toujours prête à exécuter ses mots d'ordre (r).
Appuyé sur ses forgerons, comme Watier l,avait éié
sur ses houilleurs, mais, à la différence cle l,homme
de N{ontegnée, sachant manier ces natures frustes et
ardentes, il disposait d'une force sans ;rareille avec
laquelle il tenait littéralement la Cité ious Ie joug.
Resté, de plus, très populaire dans Ie conrte J"
Looz pour Ies raisons exposées ci-dessus, il pouvait
compter sur l'aveugle dévouement de ce pays, qui
continuait d'êrre secoué par la fièvre révolulionnuire
depuis I'affaire des procureurs fiscaux. Son influence
s'étendait même sur les villes de Tongres et de Saint-
Trond, trop voisines des bonnes villes l<,ssaines pour
ne pas leur être unies par la communauté des intérêts.
De Ia sorte, il dominait, sans contrôle, toute la partie
thioise de la principauté, tandis que, dans les débuts
tout au moins, les bonnes villes wallonnes se tenaient
sur la réserve, Liège exceptée.

Ce fut cet homme dont Louis XI fit son agent de
prédilection dans le pays de Liège. prorégé, ercou-
ragé, soudoyé par le roi de France, Raze ne cessa,
jusqu'au dernier jour, de mériter Ia cônfiâhce de son
royal patron par I'ardeur avec laquelle il s,employa
à seconder ses vues. Il n'est pas facile de dire à
quelle date précise Louis XI le prit à son service, et
il semble bien que, pendant les premiers temps, il

(r) Sur le rôle des fèvres, v. Henri de Merica, pp r39.r4o,



t?6 CHAPITRE Xx

se soit borné à I'encourager par des caresses et par

des cadeaux. C'est seulement lorsque Raze eut con-

quis I'ascendant et la réputation d'un chef de parti

que Louis X[ I'aura iugé digne de faire de lui son

agent secret à gages (t).
Les premièies relations de ce monarque avec la

Cité f'urent une comédie que le royal acteur joua

avec un art consommé. Dans les débuts de son règne,

il affecta de nourrir contre les Liégeois un ressenti-

ment extrême, à raison des griefs, vrais ou supposés,

qu'ils lui auraient donnés du temps qu'il était brouillé
urr". ,on père. Il fit répandre le bruit qu'il.voulait
tirer d'eui une vengeance éclatante, à moins que

I'on ne se .hâtât de l'apaiser, et il massa sur la fron-
tière méridionale de la principauté un corps de 6oo

« lances , qui devait, disait-on, l'envahir au premier
signal (z). Les bons Liégeois furent très effrayés de

.À détttot strations menaçantes; ils s'empressèrent,

comme le Chapitre et comme la noblesse, de lui
envoyer ,rne ambassade chargée de le féliciter à I'oc-

casion de son avénement et surtout de lui inspirer

des dispositions meilleures à leur endroit'
Tellà était I'inquiétude qui régnait dans la ville,

qu'à peine on trouva des citains qui conseutirent à se

laissei envoyer, et qu'on apprécia comme un trait de

courage la promptitude avec laquelle G=ille-; !e ÙleJz

,"""pü d'êire dà I'ambassade (3). t-ei deputés de

(r) I1 n'existe, cela se comprend, aucune preuve,documentaire du lien qui

,rrrissait Raze à la couroone de !'rance, mais toute l'histoire du temps le pro'

clame pour ainsi dire, et Fisen II, p. r3z, écrit déià : « Annua pensione Fran-

corum regi devinctum (Rasonem) suspicio fuit'
(e) G. ôhastela\t, ùuures, t. IV, pp. 69-7r; Adrien. p' 73' Je ne sattrais

u..ord.. à Henrard p 9, qu'il y ait eu [à autre chose qtr'une comédie'.

(3) Il paralt bien que ceitaini fldèles du prince essayêrent d'exploiter les
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Liège s'attendaient naturellement à un fort mauvais
accueil : ils n'en furent que plus charmés lorsqu'ils
se trouvèrent en présence du roi. Tandis qu'il obser-
vait une attitude assez froide vis à vis des députés du
Chapitre et de la noblesse, et même vis à vis de l'élu
de Liège, qui lui avait apporté ses hommages en
personne, il eut pour les envoyés de la Cité les atten-
tions les plus flatteuses; il se montra particulièrement
aimable polrr ceux d'entre eux qu'il avait déjà vus
autrefois à la cour de France. Il leur ouvrit son cæur
et Ieur exposa ses u griefs » avec une franchise et
une bonhomie qui les rassurèrent entièrement. il fit
plus : il donna I'ordre de chevalerie à Jean de Liers
et à Jean de Seraing; il I'offrit aussi à Gilles de Metz,
qui s'excusa sur son grand âge et sur sônffi-nqüede
fortune.

Touchés et ravis de tant d'indulgence et de
bonté, les envoyés de la Cité ne gardèrent plus de
mesure dans I'expression de Ieur reconnaissance; à
la grande indignation des députés du Chapitre qui,
eux, conservaient tout leur sang-froid (r), ils prièrent
le roi de prendre leur ville sous sa protection, ce qu'il
accorda gracieusement(z), leur confirmant toutes les

inquiétudes des Liégeois : ils voulurent faire rebrousser chemin à leurs
enroyés au moment où ceux-ci entraient à Paris, en leur faisant entrevoir la
captivité et même la mort. Sur cet incident et sur la âère réponse de lean
Le Ruyte, v. Adrien, pp. l+-25.

(t) Rogaverunt Leodienses regem ut acciperet eos sub suâ protectione.
Domini de capitulo hoc altius considerantes dicebant se de hoc nihil habere
in commissis. Dcmini de capitulo male contentabantur de illâ sub.
missione I sed magistri responderunt quod si non fecissent adhuc facerent,
quia in nullo se obligassent etc. AJrien. p. 77.

(z) V. le diplôme de Louis XI du z3 septembre r46r dans Piol, Carkrl.ait'e
de Saint-Trottd,t.ll, p.34o. Henrard, p. ro, aprês avoir raconté l'accueil
aimable fait par Louis XI aux députés de Liège, ajoute que le roi <r voulut

UT l2

4
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faveurs qu'ils tenaient de son père. Leur ivresse fut au
comble lorsqu'il les invita à dîner, honneur qu'il ne
fit ni à leur prince ni à la députation du Chapitre.
On peut dire qu'après cette séance, vrai chef-d'æuvre
de prestidigitation diplornatique, I-iège était absolu-
ment à Ia dévotion de I'auguste comédien; clésormais,
elle ne devait plus'sortir de l'état hypnotique qui la
livrait sans défense à toutes les suggestior-rs de son
dangcreux ami (r).

Au regard de la prodigieuse habileté que Louis XI
déployait pour conquérir les Liégeois, I'extraorcli-
naire maladresse avec laquelle Louis de Bourbon
semblait se complaire à les pousser dans les bras de
son ennemi fait un éclatant et lamentable contraste.
Les envoyés de la Cité avaient rencontré I'élu à Paris,
où, corrrr-r-re eux, il avait apporté ses hommages au
nouvealr roi de France. ils crurent devoir le remer-
cier de s'être employé en leur faveur auprès de ce
sour.erain. Il letir répondit avec une mauvaise
humeur qui était bien peu de mise en pareille cir-
constance. En ontre, croyant faire preuve d'aclresse,

aussi essayer cl'accorder les communes et lerrr évêque. et un président de par-
lement, aprês avoir visiré la cour de Bourgogne, se rendit près des deux
parties. » Le roi se garda bien de jouer un rôle aussi vertr eJx, et Ia naiveré de
IJenrard a de quoi s'éronner. Il s'en rapporte au témoignrge de Jean de
Looz, mais outre que ce témoin est mal informé, il ne dit nullement ce que
Henrard lui fait dire.

(r) Adrien, pp. l3-n I Jean de Looz, pp, rz-r3. L'exposé de celui-ci trahit
une vraie inintelligence de la situation des Liégeois vis-à vis de leur élu, du
duc de Bourgogne et du roi de France. ll se persuade que le duc de Bour-
go6;ne s'est ieté à genoux devant le roi, demandant grâce pour les Liégeois;
que Louis de Bourbon a supplié le roi de le venger de ses sujets; que c'est
lui qrri a conseillé à la Cité d'envoyer une ambassade à Paris pour apaiser
LotrisXI. On loit qne ce brave narrateur. né en r45g comme il nous l'apprend
lui même et enfermé dans son couvent, ne se rend pas ult c(ro.rpte exact des
choses qu'il rûcontc.
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il leur fit un affront dont il devait être seul à pâtir au
bout du compte. Avec la députation liégeoise était
arrivé à Paris Alexandre Bérart, homme de grand
talent et ancien président du conseil de l'élu. Destitué
par Louis de Bourbol"l, en 1459, comme tous les

arnis de Jean de Heinsberg (r), il s'était ieté dans
le parti de la Cité, qui appréciait fort ses services.
Louis de Bourbon parvint, à Paris mêtne, à se

réconcilier avec cet important personnage, et cela
pour ainsi dire sous les yeux des Liégeois stupéfaits
et furieux (z). Jamais ils ne pardonnèrent à Bérart,
et ce qu'ils appelaient sa trahison fut une raison de
plus pour les éloigner de leur prince. Ils revinreut de
France plus brouillés avec lui que iamais.

Personne toutefois, à Liège, ne se serait attendu à

la mesure extraordinaire que l'élu prit aussitôt après
son retour de Paris. Le octobre r r, de Louvain
otr il s'était retiré, il nca 'interdit sur la Cité et le
pays de l-iège. La raison qu'il donnait de cette décla-
frÎîdi de gueire était eucore plus étonnante que
I'acte lui-même (3) : c'étaient les abus de iuridiction
que la Cité avait comniis en faisant condamner par
des juges laïques des prêtres et des clercs. De la part
qu'il avait prise personnelletnent à ces abus, de la
tentative qu'il avait faite de les aggraver encore en
requérant la condamnation de son propre official,
l'élu ne disait pas un mot (4). Le clergé de Liège lui
rappela ses torts avec une courageuse énergie et le

(r) V. ci-dessus p. r58.
(z) Adrien, pp.fi-17.
(3) V. I'acte dans de Ram. pp' 484-19r,
(-1) Daris lui-même, t. III, p, 3q6, ne peut s'empécher d'en fairc l'obser-

1,1 ,,*,!,"
1tt ('l

vation.

-,)
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supplia de retirer une mesure qui allait déchalner
tant de maux sur le pays : il resta sourd à ces patrio-
tiques instances (r).

La protestation de la Cité fut d'une autre nature :

I'un des maitres, Guillaume de la Violette, se jeta
comme nn furieux, en pleine cathédrale, sur le prêtre
porteur de la lettre d'interdit,le saisit par les cheveux,
déchira le document épiscopal et le força d'en avaler
les morceaux (z). Cela ne servit naturellement qu'à
compromettre la cause de la Cité. Si le siège métro-
politain de Cologne, auquel elle en avait appelé de
concert avec les villes thioises, leva l'interdit (3), l'élu
prit son recours à Rome et, en attendant, accorda
tout au plus aux supplications du clergé liégeois une
suspension de trente jours.

Il ne paraît pas que la Cour de Rome ait été sufÊ-
samment renseignée au sujet des débats. La Cité
avait-elle négligé d'y faire plaider sa cause? On
I'ignore, rnais il est certain que le souverain pontife
ne connut que les torts de la Cité. Ceux-ci étaient
incontestables, il est vrai, mais on peut douter que la
papauté eût ratifié Ia mesure prise par Louis de
Bourbon, si elle avait eu connaissance des griefs que
lui-même avait donnés à son peuple. Quoi qu'il en
soit, le ler rnai 146z,le pape Pie U confirma I'interdit

(r) V. les instructions du clergé de Liège aux agetrts qu'il envoya à Louis
de Bourbon, dans de Ram. pp. 4gz-497.

(z) Bulle du pape Pie II dans de Ram, p.5o7.]Le pape ne nomme pas le
maitre en question et se borne à dire alrzrs ea burgintagtsür'is, mais I'acte
est tout-à-frit dans la manière brutale de Guillaume de la Violette, et ie ne
crois pas être térnéraire en lui en laissant la responsabilité plutôt qu'à son
collêgue Gérard Campsor,

(ii) V. I'acte du r9 décembre r46r dansde Ram, pp. 498-5oo. Sur les dèbats
rêlatils à cette affaire dans la diète de Maestricht, v. Henri de Merica. p. r4z
et la note cle I'éditeur. Cf. Adrien, PP. 77-78 et Jcan dc l-ooz, p. r3.
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par une bulle qui est un des prirlcipaux docurnents

pour I'histoire du débat, puisqu'elle coutient un

àxposé cles rnotifs fourui, sans cloute, par le prittc.g

et pouvant être regardé comme le résumé des griefs

de celui-ci (r).
Cependant, Philippe le Bon assistait avec un vif

chagiin à ces incidènts, qui remettaient en question

.onbrr.". Il s'apercevait que le voyage des Liégeois

à Paris et leur seul contact avec le roi ensorceleur

avaient suffi pour tout brouiller. Le duc ue perdit p-as

courage toutôfois, et essaya de réparer à la fois I'eiIet

des perfidies cle Louis XI et des maladresses de Louis
de dourbon. Grâce à d'actives négociations, il parvint
à réunir plusieurs fois les délégués de la Cité et ceux

du princô; I'on fixa de commun accord une iournée
qui devait se tenir à Maestricht, le zo ianvier t+6?'

ôe part et d'autre, on espérait qu'elle rendrait la paix

à Ia principauté.
mà;s Raie de Heers veillait, et il ne lui fut pas difli-

cile de cFeîîre EîVersion qui devait inévitablement
enrayer l'æuvre des pacificateurs. Escomptant le

résuliat de celle-ci, cles conseillers du prince avaient

cru pouvoir se montrer à Liège. Aussitôt, les affidés

cle daze d'ameuter la foule contre ces audacieux qui,
disait-on, bravaient le peuple liégeois, et, dès le len-

dernain, le Palais prononçait contre eux une sentence

cle proscription. ils étaient au nombre de cinq :

Aleiandre Bérart, l'homme le plus haï de Liège,

Gilbot, Jacques Gôrre, Juncis et enfin, on ne sait

pour quelle raison, la femme de Rérart' Comme si

""tt" 
.irg.rlière manière de préluder à la réconcilia-

(r) Dans de Ram, PP. 5o3'5t2.
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tion n'avait p€rs sufï, le rnétier des fèvres, qui,
comme on l'a vu, était à la dévcltion de Raze,
voulut faire quelque chose cle plus : il alla, bannière
déployée, détruire et piller la maison d'Alexandre
Rérart au lâubourg d'Outremeuse. C'était une viola-
tion formelle du droit, I'abatis de maison étant réservé
par Ia coutume liégeoise au prince seul; c'était, de
plus, un acte de brigandage, les pillards s'étant attri-
bilé purernent et sirnplement tout ce qu'ils avaient
trouvé dans la maison abattue. Cette fois, c'était
I'honneur de la Cité tout entière qui se trouvait en
jeu; les deux maîtres eux-mêmes, bien qu'acquis au
parti révolutionnaire, se crurent tenlrs de protester
avec énergie, et le Palais les approuva (r). À[ais que
pouvaient, pour elnpêcher les excès, des magistrats
qui jusqu'alors n'avaient cessé de les déchainer eux-
mêmes? Raze et ses fèvres se riaient de leurs défenses
et faisaient ce qu'ils voulaient.

La conférence de Maestricht eut lieu toutefois

l,t7r*
tk I'L

20 ,anvler I €t, en qu oltverte sous ces déplo-
ra-Ele-§-auqiièë s, elle fut sur Ie point d'aboutir. On
devait prendre pour base la paix des Mineurs et l'on
ne discutait plus qlre sur quelques litiges accessoires.
Tout viut échouer sur Ia question des bannis. Stylés
par les agerlts de Raze cle Heers, les rnétiers de Liège,
avec une inconcevable ténacité, refusèrent absolu-
ment de laisser rentrer dans la Cité les cinq person-
nages proscrits pour leur dévouement à l'élu. Er"r
vain l'évêque de Tourneri, qr_ri était bien vu des
Liégeois, déploya toute son éloquence pour leur faire

(r) Adrien, pp 7g-8o. Cf. pour l'intelligence de ces événements la bulle de
Pie lI dans de Ram. p. 5o8.
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elltendre raison; elt vain le vénérable général des

Carrrtes, Jean Soreth (r), ieta dans la balance I'auto-
rité c1e son caractère et Ie poids de ses raisonnements :

rien n'y fit; après plusieurs iours de délibération du
Palais, I'affaire n'avait Pas avancé d'un pas : les

orateurs qui parlaient dans le sens de la couciliation
se voyaieut interrompus chaque fois qu'ils semblaient
sur le point de gagner I'oreille du peuple, et, travaillés
la nuit par les affidés de Raze de Heers, les métiers
retombaient dans leur intransigeance. Ni les trois
États réunis, ui le nouveau Conseil communal élu
sur ces entrefaites ne parvinrent à triompher de

I'obstination populaire.
Les rrodérés, voyant I'irnpossibilité d'avoir raison

d'une foule en délire, irnagirlèrent alors de se retourner
vers l'élu pour lui conseiller d'abandonner teffrpo-

rairement ses conseillers, lui laissant entrevoir la
possibilité de trouver plus tard un expédient' Il faut
èn conv"nir : le souci de sa dignité et Ie sentiment

de l'honneur défendaient à Louis de Bourbon de

livrer à la vetlgeance d'une foule enfiévrée des

hommes dor-rt le seul crime avait été de lui être

fidèles : il refr-rsa d'accepter I'humiliante combinaison
qu'on lui proposait et il fit bien (z). Et comme' d'autre
part, les Liégeois ne démordaient pas de leurs pré-
ientions, il arriva qu'après environ un al1 de négo-

ciations on se retrouvait au rnême point. Fatigué de

tous ces atermoiements, l'élu finit par lancer un

(r) Sur ce personnage! mort en odeur de sainteté à Angers en 1471, lire une

coirte notice dans Danicl a Virgine Nlatiàr Specultt'n can'ntel'ito''ttun, t' l, p'

:68, no rto8.
(z) Ce n'est pas l'avis d'Adrien, qul écrit avec un optimisme un peu naïf'

p. 8-1 : Hic defecit prudentia. Nam si dominus Leodiensis istud aceePtasset,

omnia ad 6nem bonum venissent.
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1I

nouvel interdit sur la cité et par retire r pour la seconde
. fois la verge au rnaïeur (13 septernbre 146z) (r).

Mais I'abus des armes spirituelles porta'ses fruits
ordinaires : I'interdit ne fut observè que par une
partie du clergé; Ies PrêcheLrrs er les Mineuis conti_
,uèrent leurs ofÊces solrs la cautio' cle la cité et les
Liégeois en appelèrent « au pape mieux informé ».
En même temps, ils sollicitèrent l,intervention de
leur grand ami, le roi de France. C'était comblcr les
væux du renard. On eut alors ce spectacle presque
comique à force de duplicité et cl'hLypocrisiô , ,irr"
ambassade française venant à Liège pour réconcilier
l'élu avec son peuple, et le chef de cette ambassacle
présidant Ia commission des délégués qui devait
élaborer un accord ! Fidèle i,terprète <Ies lnte,tions
de son royal maître, l'ambassadeur trouva le moyen
de proposer des conclusions agréables à la Cite, qui
Ies accepta d'emblée, et désagréables au prince, ciui
Ies-rejeta. Après quoi, il partit, comblé pui l* Cite de
cadeaux et de gratificatiotls pour lui et ses gens
(6 mars 463) : Ie louche négociateur avair atieint
son but et laissait la situation plus embrouillée que
jamais (z)!

Le Chapitrc, dont Ie rôle patriotique penciant tous
ces débats firt au-dessus de tout élo[c, ne perclit pas
courage et continua de négocier. D,accorcl avecles
maîtres, il convoqua les trois États. L'élu, qui sem_

(tl lil.lL, r. XIII, p. 5r ; Àdrien, p. 87.
(:)_Ad-rien, pp. 88-fu. Avec son inintelligence coutunrière, Jean de Looz.pp. r5-r6, s'atrcndrit sur cette arnbassade: ii trour.e que l,ambassatleur fran-

çais a loyalement travaillé pour Ia paix et pour la conàrde pendant les quatre
mois qu'il séjourna dans la cité et il aiouri ces parores qui iont sourire : regr's
,tgotium strenue eæequendo, et praeeipuê in iausts qtiaa ad Ttacem Leocr{en.
§lum eranl,, Ttrout in, comtnissis haS4i1,ù21tegr.um se iitttm et-fid,um eahibu.dt,

Ir".wtl{)
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blait,'a'oir'.ulu s'intcrrlire auculle fnute, dérènc1it
alrx nobles et allx villes de se rendre à cette réunion.
]Iais il était torlbé dans un tel mépris que per-
sonlte ne tiitt compte de sa cléfènsc. Àeunis mjgrélui, les États crureltt devoir faire ullc demière
démarchc auprès dc cc malheureux prince, qui
s'étarit retiré à llruxelles, à Ia cour de tsourgogrie.
L'arccucil qu'il iesen ;t- aux créputés liégeois se reisà.tit
de I'cnrlroit de I'entrcyLle. o Vous rn,avez erbandonné,
lcur clit-il avcc hauteur. v.us iirites ce q.i vous praît;
dc mon côté, je fèrai à mon plaisir. Ét je croii que
c'cst r,.i qr-ri fi,irai par restei Ie rl.ître » (r). II ne
p.uv,it pas plus malaciroitemert raisser e,té,dre à
cles. h,mrrles jaloux à l'e.xcès c.le leur i,c1épe,da,cc
qu'il conrptait les réciuire au moye, cles armées bour-
guignorres. Aussi se sépara-t-o,i fbrt mécorte,ts res
nns cles aLltres.

Il restait une rlcrnière espérance.
A la suite clc l'appel cles Liégeois au pape, pie II

arr-ait écrit à la Cité, Ie rz ja,r,ier 1463, q,.i,if e,ver_
rait prochainement.un-légart chargé .le p.,aciiier le pays
ct de lcvcr I'interdit, le cas échéant tz). tit ",, ËfiË,,
le 3 r rnars, le légat pierre Ferrici était arrir,é ai Aix_
la-Chapelle er avait cité les perrtics clevarnr lui (3). Si
lil ,ille dc Liège, à ler rcquête rlc Iaqlreile fb,ctior-r,ait
Ia juridiction du ligart, avait cornpris l* situartio,, elle
aurait tâché dc mcttre dans scs i,iérêts le relxése,ta,t
clu sou'crai, pontifè, car ir sufhsait d'tur geste cru
fapc pollr L"rriser c1a,s les ,rains de l'élr.i I'ar,re

(r) Aclrien, pp. tig-go.
(z) V. cette Iettre dans de ltam, p. 5rz.

-.(3i Jean de, Looz,p. 16, dit ,46:1, Srr le rôle de lierrici, v. I{enri deillerica, p. r43.
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redoutable de I'interdit. Mais la Cité obéissait aux
suggestiolls de Raze de Heers : c'est assez dire qu'en
bon agent de la'poliiîque française celui-ci cherchait
cle toute manière à entraver I'ceuvre de pacification.
Inspirée par lui, la Cité fit tout pour s'aliéner le légat

et pour rendre sou interventiou illusoire. Dictant ses

volontés à I'arbitre qu'elle-même avait invoqué, elle
exigea qu'il commençât par suspendre I'interdit, pro-
testant qu'autrement elle refuserait de s'eugager clans

n'importe quelle négociatiou. Comme le légat était
précisément chargé de rechercher si I'interdit était
justilié ou non, I'exigence formulée par les Liégeois
paraissait de nature à lui rendre impossible I'accom-
plissement de sa mission.

De peur que cela ne suffit pas pour brouiller irré-
rnédiablement les affaires, la Cité, sans I'ombre d'une
raison sérieuse, irnagina d'élever un appel eu cour de
Rome contre le légat et, comme riouiours, voulut
contraiudre Ie clergé à s'associer à cette démarche ( r ).
Mais comme il fallait de I'agent pour satisfaire cettc
dispendieuse folie, et que les finances contmunales
étaient épuisées, elle dut recourir à l'emprunt. ftgze
,&Jlggl! avait de uombreuses relations à Cologne :

on les utilisa pollr se faire prêter par cette ville uue
somme de z.5oo florins qui fut garantie par la Cité et

par les villes de Saint-Trond, de Tongres et cle

Hasselt (z). La Cité empruntait pour le compte des

(r) Àdrien, p.9r.
(z) V. I(nipping, tlia Kôtner Stadtreclaur,ngen des Mittelallors, t. l, pp.

157 et t4o. « Zo rvissen, dat unsc herren vonme raicle geleent ilaynt deu

steden Luytge, Tongeren, Senltruden ind Hasselt z5oo g. o., zo betzailen

s. Johans missen rreest komende of bynnen 4 rvochen unbefangen. Cette in-
dication figure dans les comptes communâux sous la date du l2 octobre 1464,

mais à titre, sans doute. de rappel, car on verra par la note de la page
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bonnes villes thioises et se réservait de flxer la part
d'intervention c1e chacune dans cette dette, qui devait
être payée le z5 juin 1466 (r). Ce fut un lourd fardeau
de plus pour elle, et elle le porta jusqu'à la catas-
trophe linale sans pouvoir s'en débarrasser, inces-
samment assaillie de réclarnations, de reproches et
de menaces par les Colonais, qu'elle ne parvenait pas
à satisfaire (z).

Ce n'est pas tout. Brürlant ses vaisseaux et décidée
à rendre toute réconciliertion impossible, la Cité irna-
gina d'aggraver la sentence qu'elle avait portée contre
les conseillers du prince, et elle déclara passibles des
rnêmes peines tous ceux qui leur porteraient une
assistance quelconque (3).

Tant de mauvais vouloir ne découragea pas le
légat. Dans I'espoir d'amener une détente, il leva
I'interdit. A cette marque de condescendance les
Liégeois répondirent avec autant de malaclresse que
de grossièreté : comrne la lettre d'absolution était en
latin et que personne parmi eux ne Ia comprenait,
ils la jetèrent à ses pieds, et, sans son empire sur lui-
même, ils auraient changé en un conflit irrémédiable
Lrne mesure d'apaisement et de conciliation (+).

suivaute que l'emprunt cst antêrieure à cette dute. Il c.;t d'ailleurs à rcmar-
quer quc Oologne lendit des relrtes pour se procurcr la somme eu question.

(r) V. dans Straven, Intenlaire des archioes d,c S(Littt-Tion.l, t, I, p.48r.
I'acte par lequel Barthêleury de Luxembourg, receveur de la Citê, donne une
cont e.lettre à la ville de Saint-Trond pour la teuir indemne de ses avances
antérieures

(z) Aux arclrives de la ville rle Cologne, rlans les Kol,ienbticher, ie n'ai pas
compté moios de vir:gt lettres de reclamations pressantes adressées par Co-
logne à la Cité, de 1466 au z aoüt 1468: aprês la destruction de Liêge, elle
rêclamait encore à Hasselt le 19 août r47r.

(3) Adrien, p. 9r.
(1) Adrien, p.9t.

I
1
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A force cle patience et d'énergie, i[ finit par obtenir
un commencement d'accord. Philippe le Bou, d'ail-
leurs, venait d'eufler la voix et avait laissé entencire
aux Liégeois des paroles menaçantes. Voici en quels
terffies, au dire d'un contemporain, il répondit à une
députation liégeoise qui était allée le trouver à
Bruges :

u Je sais bien que vous autres du pays de Liège
» persévérez efi vostre orgueil encontre mon nePveu,
» vostre seigueur et priuce, et tendez à luy faire du pis
» que pouvez, coffIme mauvais, desloyal et rebelle
» peuple que vous êtes, mais, comme vous pouvez
» voir, vous pouvez savoir aussi que encore ne me
» suis eslongié de vous, mais suis icy tout à I'heure
» et à point pour vellger mon llepveu du tort clue

» vous luy tenez. Sy ne doubtez point que, quel-
» congue délibération que i'aie fait d'aller sur les

» ennemis de Dieu, les 'furcs, et que notre Saint-
» Père m'en presse et semond, et que obligé me suis
» par promesse, gardez que ie ne vienne sur vous,
» et Ç|uÊ vous ne soyez les Turcs et la Turquie là oir
, j'adresserai mon voyage, car aussi bien estes-vous

» nnê fausse mauvaise génération, rebelle à Dieu et

» à Sainte-Église, et là otr mon voyage sera aussi

» bieu employé gue sur les infidèles » (r).
Enfin, les l-iégeois consentirent à recounaitre la

juridiction de l'élu, celui-ci, à rétablir la cour de jus-

tice et à rentrer sans les bannis. Mais dès qu'il se

retrouva eu présence de son peuple, les vieilles ran-
cunes se firent iour de Part et d'autre et auéantireut
tout le fruit des efforts pacificateurs du légat : on

(r) Chastellain, t IV, PP.468'47r
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s'expliqua en termes pleins d'aigreur dans une assem-
blée capitulaire, et l'élu fit de nouveau entendre son
dernier argument : I'appel allx armes de son oncle de
Bourgogne. La trève s'écoula sans résultat et Louis
de Bourbon reprit Ie chemin de l'étranger (r).

C'est ainsi que, servi à la fois par. le zèle intelli-
gcnt de sorl agent à Liège et par I'ineptie du prélat
qui y représentait les intérêts bourguignons, Louis XI
prenait une sérieuse avance sur Philippe le Ron dans
la principauté. Son féal Raze venait d'ailleurs de se
f'aire élire maître le zi-jultlét 1463, er, par une de
ces innovations où I'on reconnaît le gotrt de ce corné-
dien politique, il s'était fait conduire au solt cles
trompettes à l'abbaye de SaintJacques pour y prêter
le serment accoutumé (z). Le premier résultat de son
élection fut d'imprimer une allure plus vive au mou-
vement révolutionnaire. Il exigea que le Chapitre
sommât l'élu de rentrer dans la Cité. Il voulut forcer
les églises à adhérer à I'appel contre I'interdit et à
contribuer aux frais; il essaya de faire décréter irar
les trois États la mise sous ,èqr..t." des biens ae ta
mense épiscopale, il multiplia les condamnations et
les proscriptions de prétendus traîtres, enfin, il fit
conclure par la Cité et par les villes thioises ur-r traité
d'alliance avec l'électeur de Cologne (3).

(r) Âdrien, p. gz, Jean de Looz, p. 17,
(z) Anno r463 in festo S. Jacobi facti sunt magistri civitatis dominus Razo

de Linthris et Johanrres }leylmann. eui statim cum buccinis clucti sunt ad
sanctum Jacobum sicut fuit de more, sed non solebat fieri cum buccinis.
Adrien, p. 93.

13) V. I'acte du tr novembre 1463 dans Lacomblet et cf. Adrien, p. 95,qui, à tort, le date de 1464 ety fait intcrvenir le frèredel,archer,êque-cle
Cologne et le duc de Bcrg I peut-étre ces deux derniers reçurent-iis des
lettres d'alliance spéciales.

tcW'- (/ 
lLt6 j
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Quel était le but de cette alliance, qui, d'ailleurs,
resta sur le papier et n'aboutit à aucurt résultat? Il y
aurait cle Ia naiveté à vouloir le clécouvrir. S'il est

pertris d'en juger d'après ce que I'ou sait du carac-

ière de Raze de Heers, auculle peusée sérieuse ue

l'avait inspiÈée--§on seul but était de ieter de la
poudre a.,i yetr* en laissant croire aux Liégeois qu'il
ieur procurait des alliances, et il comptait sur

l'aveugle confiance de sa faction pour faire ratifier
le traité. Cette fois, cepeudant, une lueur de raison

et cf indépendauce brilla dans les villes thioises : elles

hésitèrent à entrer datls ul1e voie qui pouvait

devenir clangereuse, et elles montrèrent des velléités

cle résistance. Raze en eut raison selotl son procédé

orclinaire : il apparut daus les villes récalcitrantes

et, appuyé sllr sa faction, il les força de signer' I-es

r."u.r* àes villes de Tongres, de Saint--I'rorld, de

Looz et de Hasselt sont appendus, avec celui de Ia
Cité, au bas de I'acte du te. novembre 1463' Par cet

acte, les deux parties contractautes se promettent

aide et protection mutuelle, excepté, pour Cologue,

le duc de Juliers et de Berg, et, pour l-iège, le roi de

France (r ).
Cependant les signes de lassitude donnés 1'rar les

villes lossaines ne restèrent pas isolés' Sans parler de

la bourgeoisie modérée, qui voyait I'ordre public de

plus eriplus compromis, beaucoul'r de Liégeois en

vinrent à se clemander s'il valait la peine vraitnent

(r).Adrienêcritp.95:ÀnnoDorninir464intrantesigillataefueruntlitterae
altegationum "o- "l"i-,o 

Coloniensi et frarre eius et cum duce Morrtensi' quas

I-eo.liense-" et Lossenses nolttetunt sigillare' Sed dominus Razo perrexit illttc

et coegit sigillare, Ce passage contient une 
-erreur 

de de date : r464 pour le

,", noi"mbie 1463 et une Ieçon fautive .. Leod,iensrs est écrit potr Trudo-

nenses, comme le montre le brouillon (diarium) d'Adrien'

CHAPITRE XX,

4,n^/' Utt
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d'avoir remplacé l'absolutisme princier par la dicta-
ture révolutionnaire d'un aventurier. Une réaction se
clessinait contre la tyranr-rie de Raze jusque dans le
sein du conseil, et un de ses ennemis voulut profiter
de ces dispositions poLlr essayer de le renverser.

Iierstré Ilaré Su
br ant lglrage CS

rlgl de Chokier appartenait à ce
Surlet, à qui sa sympathie pour la

classe populaire avait toujours valu une place à part
dans les rangs du patriciat liégeois. Son père avait
porté six fois le bâton magistral et lui-même avait été
appelé à trois re;rrises par ses concitoyens au même
honneur. Bien vu du peuple, passionné pour les
choses politiques et doué, ce semble, d'énergie et de
talent, il pouvait se croire mieux fait que Raze pour
cliliger les destinées de sa ville natale. Il supportait
avec impatience la popularité d'un rival donr le clrar-
latanisme politique ne lui inspirait que mépris; il
atttendait I'occasion de le su;rplanter, et il crut I'avoir
trouvée lorsqu'il vit poindre les premiers symptômes
d'opposition que nous venons de signaler. F astré se fit
le patron des partisans de la paix conrre la politique
outrancière et violente de Raze. Encouragés par lr-ri,
ils osèrent tenir tête au dictateur et obtinrent du
Palais que les Trente-Deux seraient chargés d'ouvrir
de nouvelles négociations avec l'élu. Huy, Dinant et
Thuin et les autres villes wallonnes adhérèrent à
l'idée et envoyèrent des députés à Louis de Bourbon;
les villes thioises seules restèrent sous la dictature de
Raze.

Ce fut un moment à peu près unique dans I'his-
toire de la principauté, puisque, pour la première et
la dernière fois, les partis apparurent groupés selon
la langue qu'ils parlaient : les'Wallons autour de
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Baré, Ies Thiois autolrr de Raze de Heers. Il ne fau-
drait pas croire à un antagonisme de race, clont il
n'y a nulle trace dans les annales liégeoises; Ia fièvre
révolutionnaire était plus intense darns le comté de
Looz que dans le reste du pays, et tout le phénomènc
tient à une différence de la température politique
entre le sud et le nord de Ia principauté.

On éprouve une sorte d'impatience àr,oir le prince,
dans son aveuglement, laisser échapper cette suprême
et admirable occasion de reconquérir son peuple.
Les circonstances lui tracaient sa ligne de conduite
avec une netteté indiscutable : s'entendre avec l)raré,
s'appuyer sur tous les désal-rusés de la révolution qui
soupiraient après la fin de I'anarchie, isoler Razeàe
Heers et I'enfermer dans son intransigeance malfai-
sante, tandis que lui, le souverain légitime, rentrerait
dans sa Cité les mains pleines de pardons, c'était un
programme qui eürt dû séduire un prince intclligent
et généreux.

Louis de Bourbon, lui, n'était ni I'un ni I'autre; il
n'éprouvait pas le besoin de regagncr la sympathie
de ses sujets, les armes de son oncle suffisant pour
le rétablir sur son siége; aussi se borna-t-il à répondre
par son refrain coutumier aux Liégeois députés
auprès de lui : « Restituêrrnoi d'abord ma hauteur;
pour le reste, nous verrons après ». Les députés
revinrent découragés, et la Cité, n'attendant plus
rien du souverain légitime, se rejeta dans les bras
des révolutionnaires ( r).

Raze triomphait. Son premier soin fut de se ven-
ger de Fastré Baré, dont l'initiative avait un moment

(r) Adrien, p.96.
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mis en péril sa dictature. Un oncle maternel de
Fastré, Jean_ 4'Are_qdal, châfèiain de Rheydt près
de*N-euàil âvàit fàii prisorinier deux bourgeois de
Hasselt, mais, sur la sommation de la Cité, il s'était
empressé de les remettre en liberté et avait même
offert toute espèce de satisfaction. Les Liégeois étaient
disposés à se contenter de ses offres, n'ayant d'ailleurs
aucull intérêt à faire une expédition pénible et coûr-
teuse qui devenait inutile. Mais Raze en avait décidé
autrement, et il emmena contre Rheydt les milices de
[,1ège, auxquelles s'éraieria jôiîtés ce]les dê Tôirgres
et de Saint-Trond.

Obéissait-t-il simplement au désir d'humilier un
rival détesté, et ne voulait-il pas faire plaisir à ses
alliés de Cologne, en se chargeant de détruire aux
frais de la Cité de Liège un repaire féodal qui gênait
considérablement la grande ville rhénane (r)? Nous
avons lieu de le croire en voyant Cologne offrir dix
foudres de vin aux assiégeants (z), et I'archevêque
venir lui-même à Rheydt pour les féliciter après la
prise du château (3). L'expédition présente d'ailleurs
tous les caractères de celle de r43o contre Bosenove :

c'était, en somme, un ltouveau coup porté par la
civilisation urbaine à une féodalité dégénérée. Le

(r) So was it also stark dat im niemans gedoin en konde. ind dede der stat
Coellen groissen schaden. Koelhoffsche Chronik, p.8o8.

(z) « Die slat van Coellen schenkt den Luitgeren ro soider wins. >> Koel-
hofx:he Chronth, p 8o9 « Geschenckt den herren van Luytge ind rlen an-
dern steiden die mit in wairen ind im dem her laigen, doe s-v Réyde $onnen
ind affbraichen ind in dem neeste vrur;mcr g,s:hiet is, an roytlen ,*,inen 8g5
m. b d, » Kuipping, Die lioelner St«dtrechnungenim. Mittetultert I. p. r57.

(3) Adrien, p, 98 : Electus Coloniensis cum fratre stro et quibusdam nobili-
bus venit videre exercitum l-eodiensem et propinavit eis vinum, sed non in
magnâ quantitate.

rur3
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château capitula au bout de huit iours (4- r r juillet) ( t )

et fut détruit de fond en comble; si la garnison put
partir avec la vie sauve, deux des assiégés, retenus
comme traîtres, furent I'un pendu,l'autre brtlé vif (z).

Les Liégeois voulurent encore s'en prendre au bur'
Braves d'Odenkirchen, qui ne fut sauvé que par
I'intervention de leur allié I'archevêque de Cologne;
ils revinrent enflés de leur succès, qui avait répandu
la terreur de leurs armes dans toute la région du
Bas-Rhin (3).

Ce ne fut pas le seul ennui que I'affaire de Rheydt
valut à Fastré Baré. Les Hutois et les Dinantais
n'avaient point participé à I'expédition, parce qu'ils
avaient été faussement avertis qu'on venait de faire la
paix avec Arendal : une enquête établit que I'auteur
de ce message était un frère de Baré, et, sans l'éner-
gique intervention de Gilles de Huy, qui étouffa les

poursuites, Baré eût été atteint dans son frère comme
il venait de l'être dans son oncle(4). Cela ne suffisait
pas encore à R-aze de Heers : il inquiéta Baré lui-
même au sujet d'une part des biens des Dathin qu'il
détenait du chef de son père et de sa femme. Le fier

(r) Jean deLooz, p. zr, fait commercer le siège 1e 7; j'adopte ladate du

Ko el, hofl sch,e Cltronih.
(:) Nous avons sur le siège de Rheydt deux relations I la colonaise dans le

Koelhollsche Chronih (Chroniken det" d,eutschen Stdd,te, Koeln, t. III' pp.

8o8-8o9). et la liègeoise dans Adrien, pp.SZ-98, à laquelle il faut aiouter Jean

de Looz p, zr ; cf. Onofrio, p. 6 et de Chestret dans Reoue de la numisma'
tique bel,ge,5e série, t. 5 (r873;.

(3) r Uiss dissen vursz. geschichten kreige die stat van Luitge ein groisse

fame ind geruchte van behulplichkeit indbeschirm irre burgere, ind dairumb
vil uiss verrenlanden ir burgerschaffgulden. Daevan den Luitgeren ouch der
moit woisse, dat in niet zo goit quam, as geschreven rvirt anno r468. Koel-
hoffsche Chrottih, p. 8og.

(4) Adrien, p.99.
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patricien dut s'avouer qu'il n'était pas de taille à
lutter contre Raze; il prit le parri de disparaitre
pendant quelque tentps de la scène publique pour
apaiser Ia colère du vindicatif agirateur (r).

Louis de Bourbon assistait irnpuissant à tollt ce
qui se passait. Apprenant que les Liégeois se propo-
saient d'aller en Brabant démolir un château dont
le possesseur était un de ses amis et un des vassaux
du duc de Bourgogne, il s'empressa de prévenir son
oncle, en le priant d'aviser. Philippe le Bon était
alors à Hesdin, où il festoyait Louis XI; il eut avec
ce roi un sérieux entretien au sujet des affaires
liégeoises. Louis XI, pris directement à partie, se
montra beau joueur et offrit de s'employer auprès
des Liégeois pour qu'ils respeclassent désormais les
terres du duc de Brabant. Ce fut I'occasion d'un
nouveau voyage de Tristan I'Ermite à Liège (z).
Comme on peut bien le penser, Ia mission de cet
équivoque persollnage était à double fond : il devait,
pour satisfaire Philippe, détourner les Liégeois des
hostilités, et, pour corres;rondre aux instructior-rs de
I-ouis XI, resserrcr de plus en plus les liens d'affec-
tion et de confiance qui les rattachaient au roi (3).

Les événements s'acheminaient avec rapidité vers
une crise. Reliré à Trèves après l'échec de sa mission,
Ie légat pontifical reconfirma l'interdit le ro septem-
bre 1464 (+) et excommunia les chefs des factieux,

to t,ÿ! 'l+cl

(r) Adrien, pp.96-gS; Jean de Looz, p. zr.
(z) Adrien. p. 98; cf. Chastellain, t. V. p. 16.
(3) « Ce eu avint que les Liégeois rentrêrent à I'ordonnance du roi, qui ce

leur manda, mais conlinuèrent en haulx et 6er langage, sur la fiance du roy,
qui ne I'eussent osé penser, fors sous son ombre. » Chastellain, l. c.

(4) L'un des rnotifs de cette mesurer c'était la prise du château de Rheydt
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c'est-à-dire Raze, Baré Surlet, Heylman et huit éche-
vins (r). De son côté, le prince suspendit pour la
troisième fois le cours de la justic e (z) (24 seprembre).
Quant à la Cité, elle recourait de nouveau à ses
deux expédients habituels : I'appel au pape (3) et
I'invocation du roi de France. Rien de moins sérieux
que cet appel au souverain pontife, dont on venait
de traiter le légat avec si peu de respect. On avait
simplement pour but de faire illusion aux consciences
scrupuleuses; ce qui le prouve, c'est qlr'on ne prit
pas la peine d'attendre une réponse de Rome pour
décider du sort de Ia principauté.

L'invocation du roi de France avait une toute
autre portée : on espérait ottenir l'appui de ses
armes, le cas échéant. Mais le roi de France enten-
dait se servir de la Cité et non la servir. Son fidèle
Tristan I'Ermite, en revenant du pays de Liège,l'avait
renseigné sur les dispositions des citains, qui répu-
gnaient à faire la guerre au duc de Bourgogne; lui-
même ne se sentait aucune envie de se compromettre
pour eux; il avait d'ailleurs besoin de Ia paix pour
négocier le rachat des villes de la Somme et pour
ourdir tranquillement ses intrigues (4). En consé-

contra eorum promissa, quibus etiam iureiurando, sub triginta millium flore-
norum Renensium penis, se obligaverant lite pendente nil innovare. Ono-
frio, p. 6.

(r) M. de Borman, t. r, p. 283, pense que ces échevins sont ceux qui ont
concouru à la condamnation d'Alexandre Bérart et consorts.

(z) Jean de Looz, p. zr.
(3) A cet appel se rapporte une prétendue union entre les églises du pays

de Liège et du comté d.e Looz pour prorester conte l,interdit du légat el por-
tant simplement la signature d'un certain nombre de chanoines parents ou
partisans des chefs révolutionnaires; en lire l'analyse dans Schoonbroodt,
Inuentabe de Saint-Lambert, t. ll, no ro43, p. 329.

(4) Pirenne, t. II, p, 296.
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quence, il fit, selon son habitude, bon accueil à leurs
envoyés, leur prodigua les démonstrations d'amitié,
et leur conseilla de..... prendre palience, c'est-à-dire
d'attendre la mort de Philippe le Bon ! (r)

Et les Liégeois attendirent, puisque le grand arni
le conseillait. Mais Louis de Bourbon n'y gagna
rien.

Par représailles contre la nouvelle suspension de
la justice, les Liégeois imaginèrent de recourir â
l'expédient dont Gilles de Metz avait menacé Louis de
Bourbon : prendre pour justicier leur avoué. On se
rappelle que, primitivement, I'avoué présidait le tri-
bunal des échevins, et, bien qu'en fait il fCrt rernplacé
depuis un temps immémorial dans ces fonctions par
le maïeur, cependant son droit tombé en désuétude
n'avait jamais été aboli; reconnu à diverses reprises,
et en dernier lieu par ur1 record scabinal de r3 ry @),il pouvait être remis en vigueur, semblait-il, à tout
moment. Les Liégeois ne considéraient pas qu'ils
sortissent de Ia légalité en recourant à son offi.ce à
défaut du maïeur. L'avoué de Liège était alors
Jean de la Boverie, dit Le Ruyte, gentilhomme des
plus considérés dans le pays et qui, à deux reprises,
avait porté Ie bâton nragistral. Jean Le Ruyte
consentit à semondre les échevins à la place du
maieur, rnais les échevins refusèrent de siéger sous
sa présidence, étant, disaient-ils, tenus par leur ser-
ment à ne rendre sentence qu'à la semonce du
maïeur. Une dernière fois, Ia Cité s'adressa à l'élu et

(r) Cette phase des négociations de Louis XI avec la Cité reste obscure;
V. Adrien, p. roo; sur la mission de Tristan I'Ermite, le même, p,98 et Jean
de Looz, p, zr.

(z) V. ce record dans de Borman, t. I, p. 45o.
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le supplia de rouvir la justice : il refusa, les échevins
étant d'ailleurs excommuniés.et, par suite, incapables
de siéger. Toutefois, il s'offrit à désigner des pru-
dhommes qui, à la semonce du mai'eur, pourraient
juger à Saint-Pierre de Maestricht ou encore à Huy.

La situation était sans issue, et la population
s'énervait de plus en plus, Iorsque Raze fit entrer en
scène les fèvres. Instiguée par lui, cette puissante
corporation décida de « serrer Ie métier contre toute
la Cité » c'est-à-dire de faire grève aussi longtemps
qu'il n'y aurait pas de justice à Liège. Ce fut le
dénouement. L'avoué et les échevins déclarèrent
qu'ils consentaient, I'un à semondre, les autres à
juger, pourvu qu'ils en fussent solennellement requis
par les trente-deux métiers (r). Cette formalité fut
remprlie, et alors le cours de la justice recommença,
vaille que vaille, au rrois de janvier 465 (z).

Il est inutile d'arrêter I'attention du lecteur sur la
gravité de cette mesure. C'était un principe de droit
public que la )ustice émanait du souverain et que la
juridiction ne pouvait être conférée que par lui. Cette
fois, c'étaient les justiciables qui la conféraient, reven-
diquant ainsi, d'une manière irnplicite, ce caractère
sacré de Ia souveiaineté que la conscience publique
était habituée à vénérer dans I'empereur et dans le
prince-évêque. L'institution du nouveau tribunal

(r) Adrien, p. roz.
(z) Adrien dit que c'est I'avoué lui-même qui demanda de pouvoir fonc-

tionner comme maieur (p. roo), m::is la suite de son récit montre gu'il n'en
est rien, puisqu'il nous apprend lui-même qu'avant de semondre les échevins
I'avoué exigea qu'il fût cautionnê par les 3z mêtiers, ce qui eut lieu (p roz).
À prendre le texte d'Adrien au pied de la lettre, il faudrait croire qu'il n'y eut
que 3o métiers qui donnèrent cette caution, mais ie me persuade qu'il y a ici
une faute de copiste et qu'au lieu de 3o il faut lire 32.
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était le premier acte de la révolution; il allait être

immédiàtemeirt suivi du second, qui était l'électiorl
d'un mambour.

Malgré I'effervescence qui règnait dans la Cité, il
ne devait pas être facile de la pousser à un acte aussi

désespéré. Les Liégeois n'avaient pas oublié qu'un
demi-siècle auparavant, une autre élection de mam-
bour avait déchainé sur la ville et le pays les plus
terribles malheurs. Tous les gens de sens compre-
naient que les brouillons préparaient une nouvelle
éclition âe la tragédie de r4o8. Mais le groupe des

bons citoyens s'éclaircissait de plus en plus : ne

comptant plus sur personne depuis l'effondrement de

Baré Surlet, ils s'étaient réfugés dans l'abstention'

Quant à Baré Surlet lui-même, ne pouvant ni se

résigner à n'êtr" rien, ni être quelque chose rnalgré

Raze de Heers, it u""it ptit t" prttl!:Lgg!& ie se

rallier à ce dern'ièi. Des quil ièparut eu public, ce

f"l_fggtjs1@ d-?r-d_eùf 
-"{9-ee9elq19 aYec le

d ictâteü i:- D6ô imâ iJ:[èi- aèstïneôÀ-a e l-iëge d épen-
'dîFent exclusivement de ces deux hommes, dont
une égde Uqbillon faiyi-1 9- !a lo-i9 des rlvaux
jgloux-ei deJcompfiêè§. 

-Ils -furent, 
par-dessus Ia tête

des maîtres, les vrais chefs de la Cité, Raze ayant
d'ailleurs l'initiative et Baré travaillant à ne pas lui
en laisser l'honneur exclusif.

En conformité de ce partage tacite des rôles, Raze

se mit à délibérer avec Baré sur l'élection du mam-
bour. Ils furent bientôt d'accord, et Raze, selon son

habitude, fit d'abord lancer f idée dans une assem-

blée du Palais par un de ses alfidés. Elle fut accueillie
sans opposition : on n'allait plus au Palais quand on

n'était pas décidé d'avance à ratifier purement et
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simplement par son vote toutes les fantaisies dcs
dictateurs. On ne fit pas même l'honneur au peuple
souverain de lui dire le nom de I'heureux mortel qui
allait être investi du redoutable héritage de Thierry
de Perwez : il suffit de lui notifier que messire Raze
avait son candidat et qu'il se réservait de le faire
connaître quand le moment en serait venu (r). Aussi-
tôt, on décida de convoquer les États généraux pour
délibérer sur la proposition cl'élire un mambour.

Les Etats se réunirent le zl mars 1465. A peine
étaient-ils en séance qu'ils reçurent une lettrè du
comte de Charolais, les priant en termes amicaux de
ne pas prendre de résolution inconsidérée et s'enga-
geant à leur procurer une paix honorable avec leur
prince (z). Cette démarche du puissant voisin donna
quelque espoir aux deux premiers États, qui étaient
opposés à la morion révolutionnaire de Raze et qui
demandèrent qu'on attendit le résultat de l'appel àu
pape avant de prendre une décision. Ils trouvèrent
de l'écho jusqu'au sein du T'iers. La ville de Huy et
en général les bonnes villes wallonnes répugnaient
à la nomination d'un mambour; parmi les thioises,
Maestricht était du même avis. Cette ville, qui,
Jomrne ôù le sait, reconnaissait la double urrtoiité
de I'évêque et du duc de Brabant, jouait d'ordinaire
le rôle du modérateur dans les questions qui parta-
geaient Ie pays de Liège : elle n'y manqua pas cette

(r) Et convocato palatio fuit dictum quod dominus Razo esset provisus de
uuo mamburno, quem nominaret quaudo tempus essct, Aririen, p. ro3.

(z) Porro die sequenti misit Carolus Burgundiae, tunc dux iunior, ad cives
Leodienses amicabites litteras, requirens quod nihil attentareturr neque in-
consulte procederetur, quia pro pace faciendâ spondebat se velle laÈorare,
Jean dc Looz, p, zz,
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fois. Son bourgmestre, Lambert de Canne, ne crai-
gnit pas de combattre ouvertement la proposition de
Raze : " L'expérience, clisait-il, nous a appris com-
, bien sont funestes à la patrie ces prétendus protec-
» teurs nommés contre Ie prince légitime ,. Mais
ces paroles déchaînèrent un tel orage, que les amis
du courageux bourgmestre eurent de la peine à
I'arracher aux mains des furieux qui voulaient le
massacrer.

Telle était la liberté que la plèbe aux ordres de
Raze entendait laisser au corps électoral (r). Devant
ces violences, le pays se tut, et Raze de Heers daigna
alors lni apprendre le nom du mambour qu'il lui

UIS-

SES

Uf,
les deux autres étaient I'archevêque de Trèves et
l'évêque cle Metz. Naturellement, les dissidents ayant
été réduits au silence, qg_ç!oq_fu_t erlregistré sans
opposition (24 mars 1465) : ne fallait-il pas, comme
d-lsaïênt Iës h-ommè§dâRaze, rerrrercier Dieu d'avoir
trouvé un tel mambour ? iz)

C'était, apparemr.lrent, I'avis de Baré Surlet. Il ne
voulut pas se laisser enlever l'honneur d'avoir con-
tribué à l'élection et se fit metrre à Ia tôte de l'arn-
bassade qui se rendit à Metz pour notifier à Marc de
Bade le vote de la nation liégeoise. Il y rencontra
peut-être le héraut que Philippe le Bon envoyait au

(r) Ce détail n'est rapportô qLre pâr Suiïri.lus l,etri, p. r.lr, nrais il est troi;
précis et senrble proverrir d'r:ne trop bonne source pour pouvoir être révoquô
en doute.

(z) Unde bene gaudere deberent quod Deus eis de tali viro providisset,
Adrien, p, ro4.

) l, v,.-
i*t;

destinait. Marc de membre

frères, I'un le
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nollveau mambour et à son frère l'évêque cle Metz,
sans doute pour les dissuader d'accepter le périlleux
honneur qui leur était offert (r\. Jusqu'au dernier
moment, I'active diplomatie du duc de Bourgogne
s'était employée, avec plus de zèle que de succès, à
conjurer le danger qui menaçait la position de sou
ncveu : désormais, il ne devait plus lui rester que le
recours aux armes.

Le roi de France, lui non plus, ne s'était désinté-
ressé de l'élection, rnais il est fort difficile de savoir
quelle fut au juste sa pensée secrète. A vrai dire, il
recommanda aux Liégeois de choisir le comte de
Nevers, cousin germain de Philippe le Bon et pré-
tendant à la succession du Brabant, rnais cette
recommandation arriva à Liège le r7 avril, c'est-à-
dire plusieurs semaines après que l'élection avait eu
Iieu (z). Il est difficile d'admeltre qu'un souveraiu
aussi bien informé des affaires Iiégeoises que Louis XI
ait agi par ignorance; tout nous porte à croire que
son retard était voulu, et sa recommandation de
pure forme. La personne du mambour le laissait
indifférent; pourvu qu'il fût un adversaire résolu du
duc de Bourgogne, le roi de France était décidé à

trouver en lui un ami.
C'est ainsi qu'après de longs et patients efforts,

profitant de toutes les fautes de l'élu et de toutes les

faiblesses des conservateurs, Raze de Heers était
parvenu à créer dans le pays de Liège la situation
qu'il rêvait : à I'intérieur, la guerre civile; à l'exté-

(r) V. Henrard, p. 13.

(z) Adrien, pp. ,o6 et t 13 I Jean de Looz, p. z3' Adrien, p r r4, va même

iusqu'à dire que le 16 mai on ignorait encore à Montluçon, où résidait alors

le roi, gue les Liégeois eussent déià un mambour.
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rieur, Ia guerre imminente avec le duc de Bourgogne.
La malheureuse Cité qui s'était faite l'aveugle instru-
ment de ce pervers n'allait pas tarder à recueillir les
fruits de sa politique de mort.
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ÀIA]\IBOURNIE ET DICTATUITE

Le nouveau mambour n'était pas l'élu du pays de
Liège. ni même du Tiers-Etat : il n'était que l'élu
de Raze de Heers. Seules, la Cité et les bonnes villes
thioises à la dévotion dü meneüiïîâient voié pour
l;intrus; les bonnes villes wallonnes, le clergè, la
rroblesse, avaient refusé de participer à l'élection; Ie
Chapitre fit même èntendre une protestation formelle.
Dinant et Huy, invitées à se rallier, allèrent plus
Ioin; elles répondirent, la première par un refus (r),
I'autre en appelant Louis de Bourbon dans ses

murs (z).

Dans de telles conditions, on eût pu croire que
Marc de Bade refuserait Ie dangereux honneur que
lui offraient les révolutionnaires liégeois, et qu'il
éviterait de se mettre sur les bras une guerre avec le
duc de Bourgogne. Celui-ci faisait auprès de lui et
de ses frères de pressantes démarches pour le décider
à l'abstention (3). Mais Marc de Bade commit la

(r) V. Bormans, Oartul.aïre de Dinant, t. II, p. 87.
(z) Adrien. pp. ro3-ro4; Jean de Looz, pp. zz-23; Suffridus Petri, p. r5r.
(3) Henrard, p. r3, note.
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faute de Henri de Perwez l'ambition, chez lui, fu
plus forte que la prudence. A la suite d 'un conse
de famille tenu r les Llatre e
il f'ut éque Marc acce t la manrbournie
de

ant, les députés qui avaient porté l'appel
des [-iégeois au pape revenaient de Rome. Ils étaient
fort satisfaits du résultat de leur rnission et ils se fai-
saient une fête de le communiquer au peuple. Le
pape avait suspendu I'interdit poLlr quatre mois et
voulait qu'on mît à profit ce temps pour élire dans
les trois ordres des arbitres qui auraient à élaborer
la paix : il avait écrit dans ce sens à Louis de Bour-
bon, au clergé, aux nobles et à la Cité (r). Mais c'est
en vain que les députés demandèrent une réunion
du Palais : craignant que la parole du souverain
pontife ne fût trop bien accueillie par le peuple, les
meneurs eurent I'audace de refuser la convocation;
il fallut que les députés fissent leur rapport à huis
clos devant Ie Conseil, qui était entièrement aux
orclres de Raze. On laissa également ignorer au
peuple la lettre de Louis de Bourbon, se déclarant
prêt à obéir au pape, et celle de la ville de Huy, écri-
vant dans le même sens (z). Voilà sous quelle indigne
tutelle était tombé un peuple libre et fier, qui avait
lrouvé trop pesant le joug de son prince légitime, et
que ses nouveaux maîtres ne laissaient plus même
délibérer sur ses intérêts n:ajeurs !

On lui donnait, il est vrai, d'autres occupations.

(r) La lettre de Paul II à I-ouis de Bourbon (6 mars 1465) est publiée dans
de Ram, p.5r5; celle qui érair adressée de Ia Ciré a disparu. Cf. Aclrien,
p. ro5; Henri de Mericâ, p. r43.

(z) Adrien, p. ro5.
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Tout d'abord ce fr.rt la entrée du mambour
22 AVrl n e reçut avec la plus g ran de SO ennl té,

eîIèiltiëgeo is, en voyant chevaucher à ses côtés son
frère le marquis Charles de Bade, purent se flatter
d'avoir rencontré en celui-ci un allié précieux, car,
le même jour, il signa un traité d'alliance avec eux.
En réalité, ils n'avaient ni allié ni prince (r), et Raze
de Heers restait, après comme avant, I'arbitre unique
des destinées de la Cité. C'est lui qui fut I'ordonna-
teur de la fête et qui y joua le principal rôle; il alla
à la rencontre du mambour jusqu'g Visé avec les
gqt11e_s; il l'introtlù-isir à la catÂéàrale, le clergé
s'âbitenànt, il lui fit prendre place sur le siège àe
l'évêque, il le festoya ensuite dans sa maison, il arrêta
tout le programme de sa joyeuse entrée dans le reste
du pays. ,, Raze conrmandait, dit un contemporain,
et le mambour obéissait " (z). Raze mena Marc à
Dinant et dans les autres villes r,vallonnes, qui avaient
fini par renoncer à leur résistance; Huy seule, comme
au temps de Hugues de Châlons et d'Adolphe de La
Marck, restait fidèle au prince. Le clergé secondaire,
à l'exemple des tréfonciers, refusait, Iui aussi, de
reconnaître le nouveau régent; on le fit compa-
raître dans une séance plénière du Chapitre, où, à
force d'intimidations et de violences, on arracha à
chacun de ses membres individuellement la pro-
rnesse d'adhérer à Ia Cité (3).

(r) Henaux, t. II, p. 94, écrit : « A l'étranger, on applaudit à la révolution
qui venait de se faire » et il cite comme preuve la démarche faite par les villes
brabançonnes, qui déclarent expressément rre pas vouloir intervenir dans les
débats entre les Liégeois et leur prince-évêque.

(z) Tunc dorninus Razo iussit mamburnum ibi ire et statim ivit. Adrien,
P.ro9.

(3) Adrien, p. rrz.
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Cela fait, on se mit à proscrire, comme le veut
tout programme démagogique. Pour élargir I'abîme
entre la Cité et le prince qu'elle avait trahi, on rerlou-
vela la sentence de 146z contre ses conseillers et
contre les échevins fidèles (r). Puis, on dressa de
nouvelles lables de proscription sur lesquelles se
trouve le nom du maïeur Gilles de Huy : il avait eu
le courage de refuser de signer la Leth.e d'alliance;
la verge de juslice tombée de ses mains échut à
Baré (z). Par contre, sept cents aubains et bannis
exclus de la Cité par le régime précédent purent y
rentrer, amnistiés par le màmbour. Ainsi aêUutait Ë
règne de la violence.

Il était facile de prévoir que le Bourguignon ne
laisserait pas impunément destituer le prince qui
était à Liège son protégé et son lieutenant. Mais les
Liégeois ne s'en effrayèrent pas outre mesure, ils
voyaient la Bourgogne sur le point d'en venir aux
mains avec le roi de France : les préparatifs de la
guerre da Bien Public occupaient alors les deux
maisons rivales, et l'appui du roi, aux yeux d'un
peuple si épris de la France, était une garantie suffi-
sante contre la colère du duc. Une alliance française
semblait s'imposer : Louis XI avait le plus grand
intérêt à la faire conclure, et il avait dans la place
un agent audacieux et entreprenant dont le prestige
était sans bornes auprès de la multitude.

CErrles le Téméraire se rendit comp-i^e'du danger :

aes tes piemieiôJ iuriieurs d'un p«iëËain àcéord
entre la France et les Liégeois, il _d.ol^LA*{.1ordres

(r) V. ci-dessus, p.
(z) V. Àdrien, p. rrz. Baréenraen fonctions le rr iuin (Adrien p. rr3).

Cf. de Borman, t. I, p. e85.
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po_111 p.etlre eq élgt Cç def-q!s_e* qes çbê!9quI{forts et
ses villes sur la frontière d9 lq pri.ncipauté et il y ren-
f"Iça *r* garnisons. Il n'étâit plus àe sa dignité de
traiter encore avec les Liégeois après l'échec de ses '

dernières démarches; il n'avait d'ailleurs aucull
espoir de voir réussir des négociations directes avec
des gens qui brirlaicnt de sc mesurer avec lui. Mais
les villes brabançonnes, soit par esprit patriotique,
soit par intérêt, vinrent en aide à leur duc.

Le 16 mai, on vit enlrer à Liège une députation
de huit hommes envoyée par les villes de Bruxelles,
de Louvain, d'Anvers et de Bois-le-Duc. Elle venait
offrir au mambour et aux Liégeois Ie maintien des
bonnes relations, déclarant ne pas vouloir intervenir
dans leur débat avec Louis de Bourbon, et proposant
de terminer à l'amiable les difficultés qui pourraient
surgir entre les deux pays. Si les Liégeois avaient été
livrés à leurs propres inspirations, ils auraient fait
un accueil chaleureux à des voisins dont I'arnitié
leur était précieuse; mais, asservis à Raze de Heers,
ils ne pensaient plus par eux-mêmes, et le treneur,
lié à Ia politique française, avait tout intérêt à repous-
ser les propositions brabançonnes. Il fit traîner les

négociations en longueur et finalement il u'en fut
plus question (r). Le duc de Bourgogne échouait de
nouveau dans sa tentative de mettre sa frontière
orientale à I'abri.

Tandis qu'on éconduisait ainsi les Brabançons à

Liège, on y ménageait une réception enthousiaste aux
envo du roi de France Louis XI avait fait grande-

peuple liégeois il enr.oyaitment ES :au

(r) Adrien, p. rro.
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ùne ambassade en règle, composée du seigneur de
Châtillon, du bailli de Mantes, du président du conseil
de Toulouse et dqson secrétaire. « C'est; disait Raze,
la plus noble missiou que le roi ait jamais envoyée,;
Les Liégeois et les Dinantais coururent jusqu'â
Mouzon à la rencontre de I'ambassade (r). Elle entra
dans la Cité le z3 mai, quelques jours après celle des
vîiiesErabà-ncoiiner. Au Palais, elle proposa formel-
lement aux Liégeois I'alliance contre le duc de Bour-
gogne et le comte de Charolais.

Jamais, depuis que Liège existait, son peuple
n'avait eu à délibérer sur une affaire d'une telle
gravité. il restait encore dans la Cité des patriotes et
des esprits clairvoyants qui ne pouvaient ffIanquer
de faire comprendre aux citains le danger de la
démarche à laquelle ou voulait les eutraîner, et

I'opposition, conduite par un homme de valeur, I'an-
cien rnaître Guillaume de Berlo, avait quelque
chance d'arrêter le pays sur la pente fatale. Mais le
roi de France pouvait compter sur le favori du
peuple de Liège : Raze de Heers était à ses gages.

Baré se laissa-t-il également corrompre? On aime à
croire le contraire : il était riche et il aimait sa patrie,
mais I'ambition et la crainte de n'être plus rien, s'il
ne servait les projets de Raze, l'avaient rallié sans

réserve à l'odieux tribun. Avec un cynisme qui donne
une idée de la situatïon, la faction de Raze et de
Baré décida d'enlever I'affaire au Palais et de la faire
décider à huis clos par le Conseil communal, d'où
rien ne pouvait transpirer et où ils exerçaient la dic-

( r ) Sur cette ambassade, v. Adrien, pp. r r 3- r r4, et Bormans, Cartulaire d e

Dinant, t. II, p.93.
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tature de la terreur. C'était la seconde fois que ces

deux hommes destituaient audacieusernent la Cité et
lui enlevaient un droit auquel ses princes ne s'étaient
jamais avisés de toucher.

Le Conseil, naturellement, vota comme le voulait
Raze, et ainsi le peuple de Liège se vit entraîné à
son insu dans la plus effroyable aventure par des
meneurs sans conscience, qui prenaient leur mot
d'ordre à l'étranger! « Ici, dit un historien, va com-
lnencer un drame terrible dont le premier acte est

la bataille de Montenaeken et le joug humiliant que
le duc impose aux Liégeois vaincus; le deuxième,
Ia destruction de Dinant; le troisième, la défaite de
Brusthem; le quatrième, la prise et Ie sac de
Liège (t) ,.

c-'gg_lg 7 iuin r,+65-gu9 fg,!-121se la résolution
fatdle pâi lâquèiIe-I-iè§à ie jetait dâns les -tjlas du
roi de France. Les deux parties contractantes s'en-
gagent à faire ensemble la guerre au duc de Bour-
gogne et à ne pas traiter séparément avec lui. Le roi
fera entrer des hommes d'armes dans le Hainaut et
en même temps les Liégeois seront tenus d'envahir
le duché de Brabant. Le roi soudoiera deux cents
lances, à trois hommes et à trois chevaux 11 lelce,
dont chacune aura quinze livres tournois de solde
par mois pendant toute la durée de la guerre; le roi
promet encore dc fournir aux Liégeois la poudre
nécessaire et de leur envoyer deux maîtres d'artillerie
pour le tir; il s'engage enfin à ne pas faire obédience
au pape avant que celui-ci n'ait confirmé Marc de
Bade (z).

( r ) De Gerlach e, p. 177.
(z) V, le texte de l'acte dans Gachard, Collcction, t' II, p. r97.
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Après ce succès de la diplomatie française, I'am-
b a ss a d e p a r t i t, a cc o m p a gn é e d e Rçryr d _dg_B_o_llJ-e-f-ol,
qui devait porter au roi I'enga§êrnart de la Ciie et
rapporter le sien (r).

La conclusion de ce funeste traité détermina une
recrudescence des saturnales révolutionnaires dont
Ia ville érait le théârre. Le délai de quatre mois
peldan1-]gqgs] l'in_terdit -q_v_qit é1§_ s-qqpendu allait
expirer Ie 5 iuillet; le clergé, placé entre son devoir
et la fureur populaire, supplia le mambourr de lui
accorder un répit, en attendant qu'on eûrt obtenu de
Rome une nouvelle suspension. u [.e mambour y
consentit, écrit textuellement le chroniqueur qui
enregistre au jour le jour tous les épisodes de ceite
histoire, mais les autres ne voulurent pas ». Les
autres, cela veut dire Raze de Heers et Baré. Ces
deux menelrrs ne cessaient d'enchérir I'un sur I'autre
en violences.

Une enquête faite par le Chapitre en juin 465
nous révèle la maqière dont ils entendâiènt àEGfrir
Ia soumission du clergé à leurs ukases : u Ou vous
chanterez ou vous serez jetés à la Meuse ", lel était
l'ultimatum qu'ils avaient sans cesse à la bouche en
parlant aux chanoines (z). Beaucoup de ceux-ci
prirent le parti d'abandonner Ia ville. Le doyen de
Saint-Pierre, arrêté dans sa fuite, courut grand
danger d'être massacré; amené comme un coupable
au Palais, devant le peuple rérrni, il y fut sournis
à un interrogatoire digne des rribunaux révolution-
naires de r7g3. " Qui, demanda Raze, est I'au-

(r) Adrien, p. r r5.
(z) V. le procés-verbal de l'enquête dans de Ram, pp. 5ry-522,
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teur de cette bulle dans laquelle on ne parle que
des excès de la Cité, et pas des excès de l'élu(r)?
Est-ce le pape en personne qui I'a dictée? - Non,
elle a été dictée par celui dont c'est I'office. - Vous
I'entendez, vous l'entendez, s'écrie aussitôt Jean
Rigaud; ce n'est pas le pape qui a dicté la bulle ,.
Le doyen essaya de faire comprendre que cela
n'empêchait pas que la bulle ftrt valide et que l'inter-
dit fût légitime, mais les clameurs couvrirent sa voix :

« La bulle est fausse ! la bulle est fausse ! L'interdit est
nul! , Et aussitôt les forcenés se ruent à l'assaut des
maisons des chanoines, qu'ils mettent au pillage (z).

Après cela est organisé le culte obligatoire. Toutes
les églises, tous les couvents sont gardés à vue par
des hommes armés, placés 1à dès Ia première heure
du jour pour écouter si l'on y chante l'office et si I'on
y sonne les cloches : dans la négative, le ,, peuple ,
pille les maisons des coupables. On perquisitionne
dans les habitations des membres du clergé : ceux
qui sont trouvés absents ont leur avoir confisqué,
ceux qu'on parvient à arrêter pendant leur fuite sont
jetés en prison (3). Pour couronner cette série d'at-
tentats, le Conseil communal, usurpant la juridiction
ecclésiastique, nomma official le chanoine Gisbert
de Buren : celui-ci, digne de cette origine, ne savait
pas même le latin (4).

On peut voir clairement ici le crescendo de la folie
démagogique. En r4o6 déjà, la Cité s'était donné un

(r) Il y a donc une bulle papale reconfirmant l'interdit. Ce n,est pas la
Pauline, comme le croit de Gerlache, pp. r7g-t8o, puisque celle-ci est du
z3 décembre 1465, v. de Ram, p. 542.

(z) Âdrien, p. rr7.
(3) Adrien, pp. rr7-r18.
(4) Adrien, p. rr9.



bgl r rglnyait, Raze et Baré venaient à la tête de
cents hommes prendre possession de la ville,

NIT\MI}OURNIE ET DICTATURE zr3

pseudo-official, mais elle avait eu alors la pudeur de
le laisser nomrrer par le pseudo-évêque. Cette fois,
elle se débarrassait de tout scrupule et procédait
elle-même à la nomination des dignitaires ecclésias-
tiques.

Les révolutionnaires eurent une autre satisfaction.
Huy, qui avait, comme on sait, accueilli le prince,
finit par n'être plus un asile sûrr pour lui. Le petit
peuple y était acquis à la faction de Raze; deux mé-
tiers se soulevèrent et ouvrirent le quartier d'Outre-
meuse aux révolutionnaires d'Amay, qui aussitôt
appelèrent les Liégeois. Pendant gp. Louis de Bour-

slx
et

rnettaient au pillage les maisons de tous ceux qui
s'étaient sauvés avec le prince. Louis de Bourbou
n'avait plus dans toute l'étendue de la principauté un
seul endroit où il pirt reposer sa tête; il se réfugia de
nolrveau à la cour de Bourgogne. Quant à ses parti-
sans, or1 confisquait leurs biens, dont lc produit était
partagé par moitié entre le mambour et la Cité (r).

En même temps, on se préparait à faire la guerre
au Brabant, conformément au traité avec le roi. Des
agents français étaient venus annoncer aux Liégeois
que -!9_{uc_qvg{_"_qi yaj!_cq è Uontlhery, qu'il était
grièvement blessé à la gorge et qùe toute son armée
était détruite (z). Ces nouvelles flattaient trop les
passions populaires pour qu'on pensât à les révoquer
en doute.

La Cité de Liège commit donc la faute d'entrer en

(r) Adrien, p. rr8.
(z) Adrien, p. rzo.
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gqglpagne contre le Bourguignon au moment où
ceJ ui-ci, victo rie urx d epuis piu§iétis iêma-Iner-àIi aitè-.pluvoir jeter sur ellè t-ôîiês sès Iorces. Rien ne
montre mieux ce qui manquait aux répu6liques
mîini_cipales du màytn-âge pàur lutter avec succès
contre des souverai,s territoriaux. Mal conseillées ct
impâilâitèmànt renseignées, elles n"obéissaient qu,à
des entraînerrents, et les conseirs du bon sens étaie,t
toujours cêux qui avaient le moins de chance d,être
écoutés.

Nous allons voir éclater dans toute leur lamentable
vérité l'anarchie et la décomposition du corps poli-
tique.

Les maîtres auraient voulu attenclre que I'offensive
ftrt prise par I'ennemi, mais nul ne se sôuciait d,eux,
dit. avec son expressive concision le contemporain
qui nous serr de source (r). Il fut donc décidé.i'utta-
quer. Le mambour estimait qu,il fallait marcher
contre le Braba,t, comme le voulait le traité; c,était
aussi l'avis de Raze et du Conseil. Mais ce n'était
pas I'avis du petit peuple, qui, pressé de piller,
entendait que I'on allât d'abôrd saccager le-Lim_
bourg. Comme, au milieu cle ces désa"ccoiâs, fien
nê sê faisait, le métier des vignerolg_jmagina de
partir seul pour c_e p-ays (zj-ào-Ur). Le ôonüil leur
enjoint de revenii : ils refusent. ilaze joint ses ins-
tances à celles du Conseil : ils ref,usent encore. Le
mambour court après eux : ils ne l'écoutent pas
davantage. Baré leur remontre qu'ils doivent d'abord,
conformément au droit de la guerre, envoyer une
lettre de défi au duc : ils ne tiùnent aucun compte

(r) Sed parum curabattrr de eis. Adrien, p. rzr.
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de cette observation et continttent leur chemin. Lettr
exemple devient contagieux : les drapiers s'ébranlent
à leui tour, puis tous les autres métiers; il ne resta

plus aux chefs qu'à les suivre, et c'est à quoi ils se

iésignèrent après avoir, en toute hâte, envoyé à
Phiiipperle{Bon le cartel réclamé par le droit des

gens (r).- 
Visiblement, tout ce peuple a le délire. Aucun

intérêt patriotique n'est en ieu : la haine du Bour-
guignon lui fait perdre la tête. On I'a chauffé à tel

point que la fièvre révolutionnaire se communique
indistinctement à tout le monde sans exceptioll :

l'enfance, on s'en souvient, n'en a pas été préservée,

et I'on verra parmi les soldats liégeois des femmes

qui, vêtues d'habits masculins, se montreront plus

icharnées que les hommes (z). Comment s'en éton-

ner? Elles sont les disciples de la femme de Raze,

espèce de virago çlu'on rencontre partout où il y a

des troubles et des coups de main, excitant les

hommes au combat et donnant à son sexe un exem-

ple qu'en ces jours lroublés on ne devait pas man-
quer de suivre.

Commencée sous de tels auspices, I'expédition fut
digne de ses débuts.fHerve]fut pillé, puis incendié;
les- Liégeois saccagèrêîràême 1'église et profanèrent
les saintes espèces. Ces odieux excès eftrayèrent
I'agent françaii qui avait accompagné l'armée : il la
q.rittu sous prétexte d'aller apprendre au roi, son

Âaître, que les Liégeois « faisaient plus qu'on ne

(r) Adrien, p. tzr. Henrard, p' r5, cite ce cartel d'après le registre de la

Collace de Gand, P. zoo.

(z) Henri de Merica, P. 167.
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leur avait demandé » (r). Quant aux alliés allcmands
de Marc de Bacle, ils furent révoltés; I'un d'eux
protesta avec énergie et réclama le châtiment des
coupables : on le lui promit, mais on n'osa pas sévir
et les scènes de dévastation se reproduisirent dans le
p1ÿ§ de &lhgp et de Fauquemont. Alors les Alle-
mands exéCutèrent leur menace et se retirèrent.

Raze et Baré eurent l'audace de s'en prendre atrr

mambour : ils le sommèrent de faire revenir les
alliés allemands, autrement ils ne répondraient pas
de sa vie. I\{arc de Bade n'avait pas besoin de cette
dernière indignité pour être édifié sur la nature du
rôle qu'on entendait lui faire jouer à Liège. Le
4 septembre, on le chercha vainement : il avait
décampé Ia nuit avec son frère, abandonnant sans
adieux une armée oir les soldats faisaient la loi au
général. Les Liégeois se vengèrent de lui en confis-.
quant ses biens (z).

Raze restait le chef avoué du pays; mais, débordé
lui-même, il n'était obéi que lorsqu'il donnait les
ordres que la populace attendait de lui. Se rendant
bien compte que le danger viendrait du côté du
Brabant, il avait fait fortifier Montenaeken à la fron-
tière de ce pays. Mais en vain il insista pour y con-
duire l'armée : on ne l'écoutait pas. La Cité n'était
plus capable ni de commander, ni d'obéir, ni de
délibérer. Elle crut avoir satisfait à la justice en
faisant exécuter quelques-uns des principaux pillards
et en reslituant à l'église Saint-Denis le butin fait
dans celle de Herve. Pour la guerre avec le Brabant,

(r) C'est dn moins ainsi que ie crois pouvoir interpréter Adrien, p. rz5.
De Gerlache, p. r8z, le comprend autrement.

(z) Adrien, pp. r22 et r25. Haynin, t. I, p.49.
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la foule s'en était désintéressée. Raze se rongeait de
dépit et d'impuissance; il se voyait empêché de
réaliser le programme du roi pendant qu'un meneur
de troisième ordre, G.érard Campsor, se substituait
à lui et g1qqle11_q1q Épouv_eag_les _milices_ com mu-
nales dans Ie Limboq.qg, où rien ne les appelait.
OU §éé[e]E d-' unéîa rëi I I ê a n a rchie, I' envoyé frànça is
partit, n'attendant plus rien ni de la Cité, ni de ses
chefs.

Cependar-rt, comme il était facile de le prévoir,
Charles le Téméraire s'était enfin ému des provoca-
tions des Liégeois et avait fait prendre les armes
aux Brabançons, en attendant qu'il vînt lui-même
à Ia rescousse. Le Conseil de Liége prit peur : il
rappela I'armée partie pour le Limbourg, mais elle
refusa de revenir et continua de piller ce pays. On
ne put opposer aux Brabançons que des forces très
inférieures (r). A -Montenaeken, dans les plaines
célèbres par la {iÈtoiîâ-nationàIè que les Liégeois y
avaient remportée, deux siècles et demi auparavant,
sur Ie même ennemi, les deux peuples se retrou-
vèrent en présence. Retranchés dans le village et
protégés par la tour de l'église, qu'ils avaient for-
tifiée (z), Ies Liégeois, malgré leur petit nombre,
auraient pu tenir plus d'un jour en attendant du ren-
fort. Mais, dans leur ardeur irréfléchie, ils se laissèrent
entraîner en rase campagne par un stratagème cle
I'ennemi, et ils subirent une défaite sanglante. Dix-
huit cents des leurs restèrent sur le carreau (zo octo-

l. d,-"*

;1- l\"il,*-

2o o,À-"{u
49çC

(r) Henrard,p. r7, dit, au contraire, que Raze partit avec.l.ooo hommes
et que Ie Bourguignon n'en avait que r.Boo,

(z) Theodoricus Pauli, p. rgz.
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bre r465) (r). Cette fois, I'armée qui assiégeait Lim-
bourg comprit qu'il était temps de veiller au salut dr-t

pays; elle leva le camp, mais elle le fit avec une telle
précipitation qu'elle laissa son artillerie au pouvoir
des assiégés, qui lui donnèrent la chasse (z).

Au milieu de la confusion dans laquelle tous ces

échecs plongeaient la Cité, une nouvelle se répandit
qui produisit I'effet d'un coup de foudre : le comte
de Charolais venait de signer la paix avec le roi
de France (3), et Liège n'était pas comprise dans

le traité ! Louis XI avait essayé de faire croire le
contraire à la Cité; en lui notifiant la paix, il ajou-
tait en termes formels : " Audict appoinctement estes

, comprins comme nos bons especiaulx amis )).

Puis, àprès avoir remercié ses " bons espéciaux

amis , de leurs services, il leur recommandait de

cesser la guerre contre le duc et ajoutait avec une

calàrdise étonnante :

,, Et quant ainsy ne se feroit, veu que de présent
, la guerre cesse par deçà, et qu'il y a appoinctemens
» entre nous et les dessus dits, seroit à doubter que

» grosse armée et Puissance de gens tombast sur
» vostre paiis, dont graves inconvéniens pourroient
» ensuire et à quoi seroit difficile chose à vous de

» résister et à nous de vous secourir " (4).

zr8

de
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(z) Adrien, p. tz7
(3) Traité de Conflans du 5 octobre En voir le texte dans le (lomines

, t. lI, p.

(4) Vaesen etCharavaY, Lettres

(r) Adrien, p. r:6; Jean de Looz, p, z9; Th. Pauli, p. r93' Adrien de

tsuctt (de Ram. p. 363)z Le Liore d,es trahisons cl,e lrrance enoers l'a ntaison

cle Botu'gogne. p. z5 r ; De Clercq, livre 5, ch. 5 r , cité par Henrard ; Thoraas

tsastin, t. ll, p. r33, qui porte à z.5oo hornmes les pertes des Liégeois'

tobre 1465.

d,e Louis X/, t. III, P, z, lettre du zt oc'
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On fut bientôt édifié à Liège sur la valeur de ces
paroles royales. Louis XI mentait '' ler Liégeois
n'étaient pas compris dans la paix, et I'allié qui avait
juré de ne pas traiter avec le duc sans eux les livrait
cyniquement à leur mortel ennenri.

Une terreur folle se répandit dans la Cité désor-
rnais vouée à la mort. Maudite par le Souverain
Pontifè, en révolte contre son prince légitime,
désavouée par le chef même qu'elle avait mis à sa
tête, abandonnée par tous ses alliés à la seule excep-
tion de Tongres, trahie par le roi en qui elle avait
eu une aveugle confiance, menacée par Lrn ennemi
victorieux et irrité, la Cité eut conscience subitement
de son effroyable situation et, par l'intermédiaire des
comtes de Meurs et de Hornes, elle fit demander
une trève au duc. Elle ne I'obtint qu'à la condition
de se soumettre aLr pape, d'observer l'interdit et de
reconnaître l'autorité de Louis de Bourbon. Les
Liégeois, naturellement, se résignèrent à ces condi-
tions préalables (r), puis se mirent à négocier d'une
part avec le prince, de I'autre avec le duc de Bour-
gogne et avec son fils le comte de Charolais.

Louis de Bourbon se montra, comme toujours,
inférieur à sa mission : ce jeune homme infatué
et prétentieux abusait d'une victoire qui n'était pas
la sienne; il consentit finalement, comme on pouvait
s'y attendre, à se laisser apaiser à prix d'argent. Le
duc, ou plutôt le comte de Charolais (car, à partir
de 1465, Philippe avait abandonné la direction des
affaires à son fils) ne fut pas d'aussi bonne composi-
tion. La Cité lui envoya quatre de ses plus impor-

(r) V. l'acte du rz rovembre dans Gachard, Coll,ection, t. II, p.238.

\
I
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tants bourgeois, parmi lesquels un desdeux maîtres;
elle leur donnait pleins pouvoirs pour « faire toutes
» telles offres, traictié, paix et amende honorable et

" proffitable, qu'ilz trouveront estre au cas expé-
» dient et convenable ,; elle s'engageait de plus, iur
I'honneur et sous Ia foi du serment, à ratifier ce
qu'ils auraient conclu (r). Les villes de Tongres, cle
Saint-Trond, de Looz et de Hasselt donnèrent la
nrême mission à leurs délégués (z), et la députation
composée, de quinze personnes, se mit à négocier
avec Charles (3).

Le Téméraire formulait tout un programme dont
I'exécution devait réduire le pays de Liège à un état
de véritable vis-à-vis de la Bourgogne. Les
mollls ngoureuses de ses exigences étaient encore
celle qui ronrpait toute relation entre les échevins cle
Liège et les juridictions brabançonnes qui venaient
chez eux ,. à recharge », et celle qui donnait cours
Iégal à sa monnaie dans toute la principauté. Ces
conditions n'entamaient pas I'autonomie de la prin-
cipauté; il en était tout autrement des suivantes. Les
Li égeois recon naissa ient I e _d uc go_1qpgùag!_ eyo ué
hgfggeflc={g-leur pays; ils lui payaient de ce chef
une rente annuelle de deux mille florins; ils s'enga-
geaient à ne faire ni guerre, ni alliance sans son aveu
et lui remettaient le traité qu'ils avaient récemment
conclu avec Ie roi de France(+); il lui accordaient le

(r) V. la commission donnée par la Cité, sous 1a date du z3 novembre, à
ses guqtre députés, dans de Ram, pp. 533.

(r) V. leurs commissions dans de Ram, pp.535-54r.
(3) Huy et Dinant négociaient sêparément chacune avec le duc; Huy avait

nommê sa commission le zr novembre, v. Gachard, Coll,ection, t. II, p.248;
celle de Dinant est du 26, dans le même, p. z5g.

(4) Cf._sur ce point Chastellain, t. V, p. 324.
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pj§qg-qPq{g-peys chaque fois qu'il le voulait; ils s'en-
gageaient à abattre les fortification de I'Entre-Sambre-
et-Meuse; ils payaient 3oo.ooo florinsd'amendeà phi-
lippe et r5o.ooo au comte de Charolais; ils faisaient
les frais d'une chapelle expiatoire et ils livraient au
duc dix homn:es au choix de celui-ci pour en faire à
sa volonté. Telles étaient les clauses draconiennes de
la paix que Ie vainqueur daignait accorder à la Cité
et au pays de Liège.

Les commissaires des villes signèrent le 15 r1.o_.vem-
bre, à Bruxelles, le compromis qui conienait ces
clauses (r); le r9 4écembre, à Tirlemont, ils s'en-
gagèrent spécialement envers le comte de Charolais
pour la somme de r 5o.ooo florins (z) ; enfin, le zz,

Il s'agissait maintenant de faire ratifierÆflqsrr.é
l'æuvre laborieuse des quinze AêiEgués. CèËsem6tait
relativement facile : Ia Cité ne s'était-elle pas engagée,
sur I'honneur et sous la foi du serment, à avoii pôur
agréable tout ce qu'ils auraient stipulé? Mais on àvait
compté sans Raze et Baré. Ces deux néfastes person_
nages avaient bien compris que la paix ne pourrait se
faire qu'à leur détriment, et, selon toutà vraisem-
blance, ils avaient eu vent, de bonne heure, de la
clause relative aux dix hommes. Aussi avaientils fait
tout leur possible pour entraver la conclusion du

( r ) L'acte du r 6 novembre se trouve dans un des cartulaires de la chambre
des Comptes, à Bruxelles; Gachard en a reproduit le fragment principal dans
sa col'lectiott, t' II, p. 285, note. Il en est parlé dans le tràité de TirleÂont du
rg décembre et dans la Lettre d,'al,ltance dt z3 mars 1466 (De Ram, pp. 53o
et 56o).

(z) Texte dans de Ram, p. 5zg.
(3) Texte dans liormans, Otdonnances, t. I, p.5go, er dans Gachard,

Collection, t. II, p. 285.
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traité. Ils avaient répandu le bruit metlsonger que
Marc de Bade venait d'être confirmé mambour de
Liège par le pape, à la demande de I'empereur et du
roi de France, et cette grossière imposture avait eu
tant de succès que le peuple de Liège, à l'instigation
de leurs affidés, avait pris une de ces résolutions qui
ne coûtent rien aux foules en délire : il avait décidé,
au cours même des négociations, qu'il ne livrerait
personne à merci (r). Les vaincus qui imploraient la
paix formulaient d'avance leurs conditions aux vain-
queurs !

C'est dans un milieu ainsi préparé que les commis-
ç saires de la Cité vinrent, le vingt-six décembre, rendre

compte de leur mission et lire le texte du traité (z).
Aussitôt I'orage éclata : les commissaires avaient indi-
gnement trompé la confiance du peuple liégeois;
c'étaient des traîtres, « des vendeurs de chair chré-
tienne ,. Raze et Baré, oubliant toute pudeur, se

dêmenaient avec rage, au point que Baudouin de
Hollogne leur reprocha en termes indignés les viles
préoccupations que trahissaient leur conduite. Gilles
de tr{etz, I'un des négociateurs du traité, leîrït
observer qu'ils pouvaient, s'ils craignaient d'être
livrés au duc, pourvoir à leur sûreté en s'exilant;
même, dans l'espoir de faire cesser leur opposition,
il oftrit généreusement de partager leur exil et de ne
rentrer à Liège qu'avec eux. Mais Raze et Baré

(r) In die Thomae concluserunt cives quodneminem dareut ad voluntatem.
In hisdiebus seminaverunt per Leodium illi qui nolcbantpacemt quod Baden
ad preces imperatoris et regis Franciae esset confirmatus, et imperator cum
rege poneret eum in possessione episcopatus Leodiensis, et simitia. Adrien,

P,129.
(z) V. la Lettre d,'all,iance dans de Ram, p. 56r et cf. Adrien, p. rz9.

CHAPITRE XXI.
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n'acceptent pas plus I'exil que I'extradition; ils
veulent rester inviolables, il leur plaît que la Cité
périsse avec eux plutôt que de se sauver sans eux.
Appuyés sur une populace qui est entièrement à leur
dévotion, ils continuent leur opposition frénétique au
traité. Les réunions du Palais deviennent des bagarres;
les honnêtes gens les désertent (r).

Toutefois, le mobile des meneurs était si mani-
feste qu'une scission finit par se produire parmi leurs
adhérents : onze métiers, qui ont avec eux les réfugiés
de la campagne, veulent la paix à tout prix et pressent
Ies meneurs de s'exiler, mais la majorité reste acquise
à Raze et à Baré et persiste à se démener contre la
clause des dix hommes. Finalement, les négociateurs
retournent à Bruxelles, et cette fois ils obtieirnent
que (z) Ie duc de Bourgogne renonce à la clause des
dix hommes (3)moyennant une majoration d'arnende
de 8o.ooo florins. Raze et Baré étaient sauvés; ils
laissèrent signer la paix ou du moins n'y firent plus
gu'une opposition de pu re forrne, et Ie traité de Saint-
Trond fut ratifié au Palais, le zz anvier r466

(r) Adrien, p. r3o.
(z) C'est par Haynin, t. I, pp. r3z-r42, que nous apprenons lacontinuation

parallêle des nêgociations et des hosrilités entre les Liégeois et les Rourgui-
gnons depuis le z: décembre iusqu'au z4 janvier r 466 : cf. Adrien, pp. r 29. r 3o.

(3) Les négociations qui ont abouti au retrait de la clause des dix hommes
ont amené la modifrcation du reate primitif du traité de Saint-Trond, et lous
possédons par conséquent celui-ci en deux rédactions. La première a étê re-
produite par M. de Borman à la suite de son édition d'Adriend,ôuàenbosch,
p. z7 q; la seconde, où la clause en question est remplacêe par une majoration
de I'amende, se trouve dans Gachard, hl,l,ection, t. II, p. 285, et darrs Bor-
mans, Ordonnancp..s, t. I, p. 5fr': ilTaut remarquer q,rÀ l" ,o--" promise
au comté de Charolais par le traité de Tirlemont fut également majorée; de
1à, un acte spécial dont le texte est dans Gachard, o. c., t. II, p. 3o5.

(4) Haynin, t. I, p. 146, dit le z4 janvier, et De Clercq, t. lv,p, z4g,le zz,
Ce dernier a raison; c'est en effet le z4 que, de Wychrnael, Charles le Témé-

1l l***^
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Ce fut, dans le langage populaire habitué à donner un
qualificatif à tous les actes publics, la u misérable et
piteuse paix ,.

Le comte de Charolais, qui, comme nous I'avons
dit, avait mené toutes les négociations avec les Lié-
geois à la place de son vieux père, témoigna la plus
vive satisfaction du résultat de ces longs pourparlers.
Il fit le meilleur accueil aux envoyés qui lui appor-
tèrent la ratification de la Cité, il les régala, leur
fit voir son armée, se illontra envers eux plein
d'humour et de bonhornie. Les Liégeois avaient lieu
d'être plus satisfaits encore que lui. Sans doute, la
patrie était humiliée dans son orgueil et atteinte dans
son indépendance, mais enlin, elle échappait à une
extermination totale ( r).

La grande majorité du public se contentait de ce

résultat; c'est elle qui, forçant la main à ses chefs,
avait réclamé la signature de la paix : l'amour de la
conservation I'emportait sur la fierté nationale. Au
surplus, la lutte avait été chaude datis la Cité, car le
parti de Raze n'avait jarnais montré plus d'achanle-
ment et d'audace. Il est vrai qu'il avait dépensé toute
son énergie pour sauver ses deux chefs; il n'en cut
plus lorsqu'il s'agit de sauvegarder des intérêts beau-
coup plus précieux et surtout ceux de la malheureuse
ville de Dinant, que le duc excluait de la paix (z).

raire mande à la ville de Malines : « Nous ont ici envoyé et fait apporter
ceulx de la Cité de Liège les lettres du traictié de paix, scellêes et expédiées »

Gachard, Col,lection, t. II, p. 3zr. L'exposé de Suffridus Petri, p. r57, est

assez inexact.
(r) Adrien, p. r3r; Jean de Looz,p.3rl cf. Henri de Merica, p. r54.
(z) Henrard, il est vrai, croit pouvoir admettre (P. zg) u bien qu'aucun

document n'en fasse mention », que les Liégeois ne ratifièrent le traité
qu'après que Charles se fut engagé à traiter avec les Dinantais, et il en trouve
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La Cité se contenta d'une vaine protestation et

n'eut pas le courage d'avouer la vérité à la ville
sacrifiée. Elle la leurra de promesses mensongères :

,. Nous ne ferons pas de paix si vous n'y êtes com-
pris , tui écrivit-elle Ie z ianvier 1466 (r), et elle
renouvela cette assurance le zz, le jour même où Ie
Palais ratifiait purement et simplement le traité de
Saint-Trond (z).

Pendant que la Cité de Liège traversait ces humi-
liations, un autre coup, non moins terrible, lui était
porté par le Souverain Pontife. Le z3 décembre 1465,

c'est-à-dire le lendemain du traité de Saint-Trond,
le pape Paul Il avait enfin rendu sa sentence (3).

Après avoir rappelé comment, au lieu de profiter de

la suppression de l'interdit, les Liégeois avaient
accumulé de nouveaux torts et avaient finalement
choisi pour leur chef « un aveugle qui guidait d'autres
aveugles ,, Paul II déclarait que l'autorité temporelle
et spirituelle (4; sur le pays de Liège appartenait à

la preuve dans ce fait que, Ie z3 ianvier, Charles lcur accorda une trêve de

huit jours qu'il leur avait iusque 1à opiniâtrement refusêe. Il est vrai que le

zB tévrier la cité proposa à Dinant d'envoyer des .léputés avec elle au comte

de Charolais pouiobienir la modération de la paix (Gachard, Cal'l",ll' 339)'

mais que vaui cela? Dinant reste exclue de la paix, tandis que Raze et Baré

s'y sont fait mettre : voilà le fait qui domine tout.
(r) Gachard, Col,lection, t. II, p.3rz.
(zj Le même, p,3zz. << Il est assez difficile, écrit cet érudit, de concilier

cetie résolution de la ville de Liège avec la ratifrcation qu'elle avait Jonnée

au traité dont les Dinantais étaient nominativement exclus. » un passage très

peu explicite d,une lettre de Dinant, en date du l't mars 1466, laisse entrevoir

iue la paix fut rati6ée par le Palais malgré une opposition qui dut étre assez

motte ei seulement pour la forrne , t< Avons envoié députés en la bonne Cité

de Liêge qui par deux fois ont esté sur la Cité, laquei'le a fait sequell'e que

aeut aôoii l,a paia criée, et l'ont fait crier sur protestattort », etc (sic). Dans

Gachard. Col,lection, t' II, P. 34t.
(3) Ou la trouve dans de Ram, pp. 542-55o.

i+) Verum et plenum dominium, merum et mistum imperirrm' 
r5

1\ dx i"tr
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l'évêque, et non à la Cité et aux bonnes villes qui
l'avaient usurpée. En conséquence, il condamnait
et annulait tous les empiétements que s'étaient
permis la Cité et les bonnes villes, et dont la formi-
dable énumération remplit la plus grande partie de
la bulle pontificale (t). La Pauline - s's51 le rtom
qui est resté à ce document célèbre - constitue le
plus accablant réquisitoire contre la démagogie lié-
geoise et prononce sur elle le jugement de l'histoire
non moins que la sentence de I'Eglise romaine (z).

Le magistrat de Liège fit d'ailleurs preuve d'une
rare mauvaise volonté à exécuter le traité de Saint-
Trond. Malgré les réclamations du public(3), malgré
les sommations de I'>hilippe le Bon, il en ajourna
sans raison la publication, alléguant chaque fois un
prétexte quelconque. Il faut lire la lettre que le

(r) M. Pirenne, t. II, p. zgg, écrit : « Quelques iours après arriva dans le
pays la sentence par laquelle le pape, cond,amnant |es franchises, reconnais-
sait à l'évêque \e oerum et plenum dnminium. Les trois premiers mots souli'
gnés sont évidemment dus à une distraction de l'auteur. Le pape ne condamne

aucune frqnchise, mais seulemeut des excês sur le caractère desquels ie ne

doute pas que le jugement de M. Pirenne soit identique au mien.
(z) Selon Henaux, t. lI, p. ro9, la Pauline « attribuait le pays en toute

souveraineté et propriété » à Louis de Bourbon. « Elle l'autorisait à disposer

sans restriction des offices publicsi elle lui permettait de Souverner sans le
concours des États; elle enioignait aux habitants d'obéir à ses volontés sous

peine d'excommunication »r. Henaux trouve la bulle du pape « burlesque »,

s'indigne que « Bourbon prît au sérieux cette missive étrange » et aioute :

« Les successeurs de Louis de Bourbon (on ne le croirait pas si l'histoire ne
l'attestait) feignirent également de prendre au sérieux les billevesées du pape

Paul IL » Henaux. qui feint de s'indigner, sait parfaiternent que ce ne sont
pas seulement les princes. que c'est la Cité de Liège tout entiêre qui prit fort
au sérieux la Paul,ine; quand elle fut débarrassée de Raze de Heers, elle
déclara vouloir se soumettre à Ia bulle (Onofrio, p, 63); bien plus, sans

crainte de scandaliser son futur historien., elle finit même par offrir au légat de
prendre le gouvernement de la Cité au nom du Saint Père (le méme, p. 68).

(3) Cives petebant quod pax proclamaretur, sed magistri nolebant nisi
causa magistri Aegidii prius expediretur, Adrien, p. r3z.
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héraut Charolais écrit de t,iège au duc son maltre,
sous la date du rr février 466 (r). Il est venu dans 4.1

cette ville, il y a donné connaissance au Conseil de
la lettre du duc, insistant pour que la Cité s'exécutât
à bref délai. Le Palais, mis ensemble, y a adhéré à
I'unanimité, puis, le lendemain, les maîtres de la
Cité viennent notifier à Charolais..... qu'ils se

dérobent ! Le délai fixé pour l'amende honorable
(r6 février) est trop court; on publiera volontiers la
paix, mais on désire que f)inant y soit compris, et
qu'on se soit accordé aussi avec le prince pour que
les deux documents fassent I'objet d'une seule et
même publication. Et, en attendant, on apprend au
héraut que Jean de la Boverie ira trouver son maître
pour obtenir un nouveau délai (z).

Les Liégeois parvinrent ainsi à gagner quelques
semaines. Lorsqu'ils furent au bout de leurs ater-
moiements et de leurs chicanes, il fallut bien qu'il
se résignassent à faire la publication tant difftrée.
Ce ne fut pas sans que les meneurs se fussent
auparavant procuré une suprême et exquise satis-
faction.

Ici se passe quelque chose d'incroyable et que
I'histoire ne saurait enregistrer avec assez de mépris.
Sous l'influence de la faction de Raze et de Baré,
cette même Cité qui vient de signer la paix décide,
avant de la proclamer, de punir de mort ceux qui la
lui ont procurée. Il faut contempler de près ce dou-
Ioureux mais instructif spectacle.

Les quatre commissaires que la Cité avait chargés,

( r) Dans (iachard, Col,lection, t. II, p. 33o.
(z) V. le mandement de Philippe le Bon au héraut Charolais 1z février) et

le rapport de celui-ci au duc (rr iuin) dans Gachard. Col,lecti,»t, t. II, p. 3o.

MAMBOURNIE ET DICTATURE.
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ÿr'{i'

le z3 novembre, de la lourde tâche de négocier avec
le Bourguignon comptaient parmi les personnages
les plus importants de l.iège. L'un, Jean de Seraing,
était le maître en fonctions; deux autres, Gilles de
Metz et Mathieu Haway, avaient, à diverses repiises,
porté le bâton magistral; le patricien Gérard de
Seraing était un échevin de la cour de Liège. euel-
ques iours après, le 9 décembre, on leur avait adjoint
I'ancien maître Jean Heylman (r). Ces cinq hommes,
respectables et intègres parmi tous leurs concitoyens,
avaient commis le crime de causer pendant quàlqrre
temps de I'inquiétude à Raze et à Baré : ils allaiént
apprendre ce qu'il en coirtait à Liège de préférer Ie
salut de la patrie à I'intérêt de ses meneurs.

Encore tout émus à I'idée du danger qu,ils avaient
couru un instant, Raze et Raré n'eurent plus qu,un
rêve : se venger des n vendeurs de chair ôhre-
tienne ,. Disposant d'une armée de fous furieux et
de scélérats qui leur obéissaient aveuglément, ils se
mirent aussitôt à l'æuvre, Comme, ainsi qu'on l,a vu,
les honnêtes gens ne venaient plus guère au palais,
il ne leur fut pas difficile de faire décider d'abord Ia
destitution du maître Jean de Seraing, et ce fut Baré
qui eut l'effronterie de prendre sa place, de même qu,il
avait déjà pris celle du grand-mai'eur I'année prêcé-
dente (z). Puis commencèrent aussitôt les pouriuites.
Quatre des inculpés s'étaient dérobés par la fuite;
Gilles de Metz se disposait à les imiter lorsque, le

(r) V. le texte de sa commission dans de Ram, p,534.
(z) Cela se passa immédiatement avant le zo janvier, puisqu'à cette date on

emprisonnait déjà Gilles de Metz; au surplus, nous trouvons Baré en fonc-
tions comme maître à la date du 5 lévrier 1468, comme le monûe le rapport
du héraut Charolais, dans Gachard, Collection, t. II, p, 333.
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zo janvier, il I'ut arrêté par ordre de llaré. ll devait
payer pour les autres.

Gilles de Metz était un des personnages les plus
considérables de la Cité, au service de laquelle
s'était écoulée sa longue carrière. A cinq reprises
différentes, ses concitoyens I'avaient appelé aux fonc-
tions de premier magistrat, et chaque fois il y avait
recueilli des applaudissements unanimes. Lors de sa

première maîtrise, il s'était vaillamment comporté
dans l'expédition contre les brigands de Bosenove; au
cours de la troisième, il avait reçu les félicitations du
prince pour le rôle qu'il avait joué à la tête des mi-
lices liégeoises aux sièges de Rochefort et d'Agimont.
Il y avait une année à peine que, grâce à lui, les
Liégeois étaient entrés, presque sans coup férir, en
possession du château de Rheydt. Il ne s'était pas
distingué seulement sur les champs de bataille; la
Cité lui avait conflé, plusieurs fois, des missions
diplomatiques dont il s'était tiré avec honneur,
notamment auprès du roi de France, dans des cir-
constances où il fallait quelque courage pour accep-
ter (r). Ce même courage, il l'avait montré chaque
fois qu'on faisait appel à son patriotisme; on se sou-
vient du noble langage qu'il avait tenu à Louis de
Bourbon, lorque celui-ci refusait de rouvrir la justice
à Liège (z). Il avait eu le mérite, plus rare encore,
qui consiste à savoir résister à ses amis et à son parti
quand la conscience le demande; il avait refusé la
maîtrise en 1458, parce qu'il la jugeait incompatible
avec sa dignité(3). Tels étaient les états de service
de Gilles de Metz.

(r) V, ci-dessus,p, 176.
(z) V. ci-dessus, p. 16r.
(3) V. ci-dcssus.p. r53.

I
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Gilles fut arrêté dans sa maison, le zo janvi er r466,
sur l'ordre de Baré, au mépris de la charte qui garan-
tissait aux citains de Liège l'inviolabilité du àomicile.
Affectant d'avoir quelques scrupules, Baré se défit de
sa clef de maître pour n'être pas juge et partie dans
sa propre cause; seulement, il eut soin de ne la passer
qu'à un mortel ennemi de Gilles, le nommé Henri
Rousseau. Ce fut encore une fois l'avoué qui dut, en
I'absence du maïeur et des échevins, assumer le rôle
de grand justicier; on lui donna pour assesseurs
quatre bourgeois que I'on baptisa échevins, et ce tri-
bunal de contrebande reçut pour mission de con-
damner l'innocent. C'est ainsi, par I'ironie tragique
des choses, que se réalisait pour Gilles, uvec une
cruelle exactitude, Ia prophétie qu'il avait faite, en
t459, à Louis de Bourbon : « Si vous nous retirez le
maieur, nous avons I'avoué, et avec lui nous consti-
tuerons un tribunal qui rendra Ia jusrice à la Cité. "Gilles de Metz I'ut-il admis à présenrer sa défense?
On I'ignore, et au surplus il importe peu, la sentence
du tribunal devant lequel il comparut étant rendue
d'avance. Un document émané de Ia Cité sous
l'inspiration des assassins a la prétention de justifier
leur crime juridique; ce misérable plaidoyer pro
domo ne sert qu'à mettre en pleine lumière, aveè le
néant de I'accusation, I'ignominie des accusateurs (r).

Nous retrouvons le malheureux maître au pied de
l'échafaud. Une foule immense vient assiiter au
supplice de I'homme à qui elle a confié cinq fois les
clefs de la Cité, emblême sacré des privilèges et des
droits qu'il n'a pas laissé amoindrir dans sès mains.

(r) V. la Lettre d,'all.ance dt z3 mars r466 et les divers documents y inclus,
dans de Ram pp.558-567.
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Raze de Heers et Baré contemplent le spectacle du

haut d'un balcon et affectent de plaisanter entre eux'

Etvoicisoudainlavoixducondamnéqui-se.fait

"nt"ndr" 
au milieu d'un religieux silence' Qui ne

serait ému de la naiveté cordiale avec laquelle' en

présence de la mort, ce brave homme qui. n'aspire

iàt-a ;"""r un rôle théâtral invoque la pitié de ses

concitoyens :

« Bonnes gens, I'ai servi la Cité pendant cinquante

unr, .t iamaË ie ilai encouru un seul reproche aYa.nt

..ür àiü rnâ f.it auiourd'hui, et que i" "" T-1:l:
point.l" ,oot en prie donc,. veuillez vous souvenlr

àe. services que j'ai rendus à la patrie et Permettez-

moi d'achevâr mes iours chez les Chartreux ou

ailleurs. Je donnerai à chaque métier cent florins du

ili;i; È vous ferai récupérei à mes frais les machines

et les bombardes que ,àot uut' perdues devant Fau-

;;;;;"i, ie ferai i,,l,r, "o"ote 
si vous le décidez ''

L'avoué, emu de pitié, implore à son tour la

multitude :

« Bonnes gens, vous venez d'entendre ge que

Gilles deMetivient de dire; ie vous priede lui faire

miséricorde ,.---Ur"rudevoixl'interromptbrutalement;c'est

celle du misérable Henri Rousseau :

., Ça, dépêchons-nous, crie-t-il au patient' tlous

ne vendons Pas nos franchises "'
Alors Gilles :

« Bonnes gens, puisqu'il le faut, qu'il en.soit ainsi

au nom du"Seigne,,t. Si ie suis 
- 
coupable envers

lu"lqo'on de vËus, ie le- prie de me pardonner

comme je vous pardonne' Je recommande mon âme

à Di.rr,'à la Sàinte Vierge et à saint Julien' pour

qu'i[ la conduise au bon gîte de là-haut »'
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Ce furent ses dernières paroles. Il se débarrassa
lui-même de son manteau, s'agenouilla et tendit la
tête. Le bourreau était tellement ému qu'il ne l,abat-
tit qu'au second coup. Au public qui s'indignait de
sa maladresse, il répondit : « Que voulez-vous ? je
suis tout perdu, je viens de tuer un homme qui valait
mieux que moi ". (r mars 1466).

Aussitôt I'exécution faite, un drap fut jeté sur le
cadavre, les trompettes sonnèrent, et, ô dérision !

on proclama du haut du Perron la paix que Gilles
avait négociée et qu'il venait de sceller de son sang(r).
La monstruosité de cette scène laissa les spectateurs
indifférents : sous la suggestion incessante des deux
meneurs, ils étaient arrivés à cet état d'hébêtement
et d'inconscienr:e qui est la suite des grandes exal-
tations révolutionnaires. On éprouve toutefois un
soulagement à rencontrer, au rnilieu de Ia stupeur
silencieuse de cette multitude asservie, une prôtes-
tation virile et fière : le soufflet que Ie jeune Berlo
donna de sa main gantée de fer à Raze retentit
comme le verdict de la postérité (z).

Raze savait d'ailleurs ce qui I'attendait, si jamais la
population de Liège reprenait conscience d'elle-
même. Pour se mettre à couvert du châtiment, il
imagina de partager sa responsabilité avec tout le
monde en faisant signer par les bonnes villes, comme
au lendemain de l'affaire Dathin, une Lettre d'alliance
qui contenait l'approbation du crime commis et I'en-
ga8ement de continuer les poursuites contre les hon-
nêtes gens. La Lettre d'alliance fur signée à Liège Ie

(r) Adrien, pp. r3r.r3z
(z) Le même, p. r3z.
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23 mars et successivement par les autres bonnes
villes, excepté celles de Huy, Saint-Trond et Maes-
tricht (r). Cette ignominieuse parodie des mesures
prises en 1433 à l'heure d'un grand danger public
eût, en d'autres temps, soulevé l'indignation et le
dégotrt des Liégeois, mais la tyrannie qu'ils subissaient
Ies avait déjà habitués à tout supporter, et, malgré
quelques marques de répugnance trop légitime, Liège
laissa faire.

Désormais, c'est la démence qui tient les rênes du
gouvernement. Les actes politiques de la Cité donnent
l'idée d'une maison d'aliénés régie par ses pension-
naires. D'urle part, les deux maîtres allaient à Bru-
xelles, accompagnés de six hommes de chaque métier,
faire au duc l'amende honorable exigée par le traité
de Saint-Trond. D'autre part, au retour de cette
humiliante cérémonie, on se remettait à violer
cyniquement la paix. On faisait main basse sur les
biens de tous ceux qui y avaient collaboré, ou qui
avaient suivi le prince à Huy, ou qui avaient manqué
de zèle du temps de Marc de Bade. Une ville qui
regardait comme un de ses privilèges les plus envia-
bles celui qui interdisait la confiscation, rétablissait
cette pénalité avec une ardeur sans pareille contre les
meilleurs de ses citains. Homme de proie en même
temps que de sang, Raze de Heers trouvait son
compte à ces procédés; il s'adjugeait les trésors de
Gilles de Metz (z), de même qu'il s'était fait attribuer
déjà le château de Fallais (3) : son patrimoine s'ar-

(r) E1le est dans de Ram, pp. 558-557.
(:) Adrien, p. r37.
(3) Dominus Razo petivit a civitate pro damnis habitis quod darent sibi

Falaix et fuit sibi concessum. Adrien, p. rzr.

)
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rondissait au fur et à mesure que la Cité courait à sa

ruine.
L'échafaud, en attendant, ne chômait pas, et, pour

maintenir la populace en liesse, on lui offrait de temps
en temps quelque victime de choix. Après Gilles de

Metz, ce fut le tour de Humbert de Vivier, avoué de

Grâce. Le 3r mai, les factieux allèrent le surprendre
dans sa maison près de Huy et l'amenèrent à Liège.
Avait-il commis un autre crime que celui d'être Ie
beau-frère de l'ancien maître Jean Heylman, un des
négociateurs de la paix de Saint-T'rond? On l'ignore
et au surplus il ne paraît pas qu'on ait pris la peine
de l'éclairer à ce sujet. Après avoir protesté de son
innocence, il cita au tribunal de Dieu les pseudo-
juges qui le condamnaient à mort, puis il tendit le
cou à la hache du bourreau (t).

Les scènes burlesques alternaient avec les scènes

odieuses. Nous allons assister à l'entrée des enfants
d-q1s Ia vie politique de Liège. Parmi les innom-
brables folies qui naissaient chaque jour dans les
cervelles échauffées des sectateurs de Raze, il y eut
le rêve de faire revenir Marc de Bade, le mam-
boÙ que le dégotrt avait chassé. Ce- rêve puéril
trouva des interprètes dignes de lui : des bandes de
gamins de sept à dix ans se mirent à parcourir les
rues de la ville avec des bannières, aux cris de Yive
Bade !et de â bas Bourbon ! Telle était la décomposi-
tion sociale à Liège, que celte grotesque armée put
se livrer à tous les excès impunément. Les petits héros
de la rue brisent les vitres, enfoncent les portes,
pillent les maisons des clercs et des chanoines,

(r) Adrien, p. r38.



IVIAMBOURNIE ET DICTATURE. 235

ahattent partolrt les armes de l'élu, courent jusqu'à
Visé faire les mêmes scènes et maltraitent indigne-
ment quiconque veut s'opposer à leurs polisson-
neries (r). En vain les maîres et Raze lui-même,
hümiliés d'avoir de pareils alliés, essayèrent-ils de
les mettre à Ia raison; leur jeune âge ne permettai.t
pas aux mesures pénales de les atteindre (z) et d'ai[-
leurs ils étaient les vrais maîtres de la situation,
puisqu'on- leui obéissait en négociant avec Marc de
Bade.

Celui-ci, ressaisi sans doute par la fièvre chaude
du pouvoir et oubliant ce que sa propre expérience
lui avait appris, n'avait pas hésité à rouvrir des négo-

ciations avec les Liégeois. Son agent fut accueilli avec
transport par I'armée des gamins, qui lui firent cor-
tège depuis la Chartreuse jusqu'au Marché, et qui
exposèrent partout le portrait du mambour, avec des

anges qui plaçaient sur sa tête la mitre épiscopale.
Toutes ces scènes de désordre amusaient trop le petit
peuple des révolutionnaires en herbe pour qu'on pürt

espérer de les voir cesser, si, à la longue, on ne
s'était avisé d'un moyen : on menaça les parenls.
Aussitôt les bandes enfantines se dispersent et ren-
trent dans I'ordre : quelques mères de famille ont
suffi pour pacifier la Cité, dont les chefs sont impuis-
sants à pareille tâche.

I\{ais il restait des éléments de désordre dont il
n'était pas si facile d'avoir raison. Toute la lie de la
population de Liège et des bonnes villes. tous les

(r) Adrien, p. r38.
(z) r\drien. p. r4z : Cum nullus posset eos compescere, quia inlra aetatem

civilem erant, Il taut se souvenir qu'à Liège l'âge de la maiorité était de

guinze ans,
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éléments impurs déposés dans les bas foncls de la
société et que les agitations révolutionnaires amènent
à la surface, tous_les proscrits à qui la paix de Saint-
Trond fermait'le cEêmin dè la eiré attâiènt répan-
dus-dàn§ les iàmiiagne§-et continùàient l,agitation.
Sans foyer, sans abri, manquant le plus souvent de
tout, même de vêtements et de vivres, obligés de
loger à la belle étoile et toujours sur le qui-vive, ces
enfants perdus de la civilisation étaient èonnus sous
le nom de couleuvriniers, à cause sans doute de
I'aim-è qüîIs-EàniaGnt- de préférence, mais leur
sobriquet Ie plus populaire, emprunté aux révolution-
naires gantois, était celui de ii compagnons de la
Verte Tèntè ,, Tô-nt-ïës Liéséois urruj.nt fàit, dans
Ieüi langage, « les .o*prgnàrrs de la Verdurs, (r).
Comme les outlaws anglais du XI" sièle, ils vivaiànt

._ dans leur propre palrie en guerre avec toute Ia
i- société régulière, moitié belli§érants et moitié bri-

gands, faisant, après fout, autânt dê'tort à la cause
liégeoise qu'à celle des Bourguignons.

(r) ce sobriquet de « compagnons de la verte Tente » est bien ancien dans
l'histoire européenne. Il apparaît d'abord pour désigner les camarades de
Itobin Hood, le légendaire adversaire de la conquéte normande; iI fut trans-
porté ensuite sur le continent, peut-être par f intermédiaire des archcrs anglais,
er rendu célèbre par les bandes gantoises en guerre avec Louis de Màele.
Les Gantois le passent aux Thiois du pays de Liège, et c,est dans reur langue
qu'il se répand d'abord (cf. Onofrio, p. r3 : multi Leodiensium amici qios
l,ocaI,t D«,n d,er groener tenten, de viridi tentorio vel tinctura, et Herbei:us,
p. 358' dans de Ram l multi ex primoribus civibus qui se socæs virtr,ur«i
nuncupabant, quod nos vernaculo sermone exponi mus tsan tler g roe nr e tente),
Le mot entra ensuite dans Ia langue des wallons sous la traduction compà-
gnons d,e la Yardure; (voir les deux passages cités ci-dessus et le cri de
rtiement de-s proscrirs liégeois, re g octobre 146g :viaa Liège et à'reràtu.a,
reproduit à I'italienne par Onofrio, p. i3; cf. Anle de-Viterbe, col. 1469 :
vivant Legii dixere simulque virdura. En 1478, on retrouve des comprgno-ns
de la Verte Tente à Cambrai. Dubrulle, C.a,mbrai ù la fin d.u moiei_age,
p. 33o.
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Ils rançonnaient les villages, pillaient les voyageurs,
coupaient les communications des villes entre elles,
entravaient toutes les relations commerciales, au
point que la barque marchande qui faisait le service
sur la Meuse de Huy à Maestricht cessa de circuler
à partir du mois de juillet (r). Pendanr ce remps, la
population des campagnes se réfugiait dans la Cité,
où elle vivait entassée dans des taudis ou même en
plein air dans les rues. Raze et Baré assistaient im-
puissants à tous ces désordres, qu'ils auraient bien
voulu réprimer après les avoir provoqués; en somme,
d'ailleurs, une seule chose les préoccupait : continuer
la guerre insensée contre l'élu avec lequel on venait
de faire Ia paix. Ils empêchaient le ravitaillernent de
Huy, où il s'était retiré, et donnaient la chasse à tous
ceux qui lui restaient f,dèles, clu qui prenaient au
sérieux la réconciliation avec lui.

Vers la fin de l'été, les affaires de Dinant vinrent
foumir un nouvel aliment à I'agitation fiévreuse de
la Cité. Dinant, on s'en souvient, avait été exclue par
Charles ie Téméraire du traité de Saint-Trond i ce
prinie vindicàiif se réservait de tirer un châtiment
exlerirp_fâire de ces fabriiants de chaudrons qui
I'ivaienf osé traiter de bâtard de Heinsberg. Dinânt
était alors livré entièremént, comme Liége, à la
tyrannie de la populace. La bourgoisie modérée et
clairvoyante avait vainement résisté aux meneurs
exaltés qui représentaient à Dinant la politique de
Raze et de Baré; vaincue, elle s'était renfermée dans
une abstention résignée. La situation de la ville était

(r) Abistis temporibus desiit navis ire ad Hoyum vel ad Traiectum, et
nullibi erat tutum. Adrien, p. r4o.
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tragique : vouée par un traité formel au rôle de vic-
time expiatoire, ellè voyait la vengeance suspendue
sur sa tête et tremblait de voir arriver les Bourgui-
gnons. Lorsqu'elle apprit qu'ils étaient en route pour
la châtier, l'épouvante la saisit, et, sans tarder, elle
envoya implorer le secours des Liégeois.

S'il était resté une lueur de sens politique chez les
hommes qui décidaient alors des destinées de la Cité,
cette demande n'efit pu avoir qu'une seule réponse.
On aurait fait remarquer aux Dinantais qu'à violer
du jour au lendemain le traité de Saint-Trond qu'elle
venait de signer, la Cité de Liège ne gagnerait que de
partager leur triste destinée et d'attirer sur tout le pays
la catastrophe qui menaçait les seuls « copères ». Et,
sans doute, on aurait conseillé à ceux-ci de conjurer
Ia colère du Bourguignon, s'offrant à servir d'inter-
médiaire auprès de lui. Mais les masses populaires
n'obéissent qu'à la voix de la passion et du sentiment.
Avec une sponlanéité qui fait honneur à leur esprit de
solidarité nationale, mais avec une iméflexion et une
étourderie déconcertantes, les Liégeois décidèrent de
secourir Dinant, c'est-à-dire de violer Ie traité de
sàin-t-Tiô-nd- -tt àvà;i auffi-p6il-c?lâ Te quelques
pàrolêJ ionores lancées au Palais par les virtuoses
habituels de la rhétorique populaire.

Toulefois, les hésitations et les lenteurs qu'on mit
à exécuter la déCisiôn prise, èn tiahissant à févidence
les suprêmé§ résistances du bon sens public devant
un acte de folie suprême, firent perdre à Dinant le
bénéfice des résolutions de la Cité, sans en enlever la
responsabilité aulr Liégeois. Dinant ne fut pas secourLr
et Liège se cowrpromit inutilemeht.

Voici comment.

238
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Le r9 aorlt t466, on avait reçu à Liège une lettre ,1,1 e*l'
de Dinant, annonçant que le comte de Charolais 4+6(
assiégeait la ville et suppliant avec instance qu'on
vînt à son secours sans tarder. Le lendemain, nou-
velle lettre de Dinant confirmant la première. On
réunit le Palais, on fit des discours et on s'ajourna
au. 25. Le z3 au soir, troisième lettre de Dinant; le
24 ao matin, quatrième lettre de Dinant, de plus en
plus pressante. On décide d'aller au secours des

".opè..r ,, Ie 25. Mais il faut l'étendard de Saint- LÇ M.J-

Lambert, et c'est I'avoué de Hesbaye qui doit le th((
porter : or, le Chapitre de Saint-Lambert est en fuite,
et I'avoué absent. On imagine de confier l'emblême.
sacré à son fils, le damoiseau de La Marck, et on
prie le clergé des églises secondaires de le lui remettre
selon le rite consacré. Mais le clergé refuse d'usurper
une mission qui est celle des tréfonciers; le damoiseau
de la Marck s'excuse et ne veut pas empiéter sur les
attributions de son père. Sur ces entrefaites, le z5
arriva : les vignerons voulurent partir comme c'était
converru, .mais les autres métiers ne se trouvèrent
pas prêts, et l'on remit le départ au 28. Le 28, ce l'l t t"'t'tt
furent les maîtres qui n
et l'on s'ajourna au 3o.
annonce sur le Marché que Dinant est prise. Le
peuple refuse de Ie croire et veut jeter Ie nouvel-
liste en prison. Mais, comme la nouvelle fut confir-
mée, il s'ensuivit bientôt un tumulte effroyable, et la
multitude se déchaîna avec fureur contre les meneurs,
ces traîtres qui I'avaient empêchée de partir. On
courut à la Violette, où les plus exaltés voulurent
défenestrer le maltre Renard de Rouveroy, qui s'y
trouvait; déjà les gens de métier attendaient dans la

e se trouvèrent pas prêts, i. .i.r
Mais voilà qu'à miài on )L o'4\1^

\
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rue pour le recevoir sur Ia pointe de leurs piques;
il ne fut sauvé qu'à grand'peine par un juré des
fèvres.

Guillaurne de la Violette fut moins heureux.
Poursuivi comme un gibier par la foule exaspérée, il
supplia vainement qu'orl lui donnât un confesseur;
il fut percé de cent coups et laissé mort dans la rue.
On courut aussi chez Jean Le Ruyte et chez Raze de
Heers, mais ils avaient eu le temps de se mettre à
I'abri. Finalement, la multitude calmée se ravisa; elle
décida que la reddition de Dinant n'était qu'un faux
bruit inventé par les traîtres, et qu'on parlirait Ie
lendemain pour aller à son secours. Mais avant la fin
de la journée elle fut tirée de cette nouvelle illusion
par I'arrivée d'un maître de Dinant, Jean de Gérin,
qui lui apprit la triste vérité : la ville s'était rendue
dès le z5 août et les armées bourguignonnes tenaient
la campagne (r).

Que faire ? Combattre quand même le duc,
maintenant que Dinant avait succombé, au risque
d'attirer le même sort sur la ville de Liège? Ou se

soumettre à la triste nécessité et, par une attitude
pacifique, sauver ce qui pouvait encore êre sauvé?
Les deux solutions furent défendues. Raze et Baré,
qui s'étaient éclipsés devant l'indigna tron populalre,
n'osaient pas encore reparaître, mais leurs affidés
étaielrt absolgment opposés à la p_aix, qui aurait sans
cloute livré leurs chefs'a la vindiite du Auc de Bour-
gogne; ils prêchaient la guerre, affirmant audacieuse-
ment que le duc n'était lras prêt et qu'il y avait espoir
de le vaincre, D'autre part, tous les bourgeois de sens

(r) Adrien, pp. t46-147

)
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rassis, appréciant Ia situation dans sa vérité, voulaient
qu'on envoyât immédiaternent au duc des proposi-
tions pacificlues Darrs cette incertitr-rde poignante, les

deux tendances opposées se partageaient le peuple de
Liège : en effet, on voit d'une 1'rart les partisans de
Ia paix envoyer des offres de soumission au duc, de
I'autre, les métiers aller au devant des Bourguignons
er camper en face d'eux à Oleye.

. Un grand nombre de citains partaicnt malgré eux,
n'osant désobéir aux agitateurs malfaisants qui les
terrorisaient et tremblant devant Ies meneurs, qui
avaienl reparu aussitôt que I'armée s'était mise en
nrarche. Arrivés à Oleye, beaucoul'r se cachèrent dans
les haies et dans les buissous, et I'on vit alors Baré,
un bâton à la main, les pourchasser et les forcer de
rentrer dans les rangs (r). Telle était la tyrannie sous

laquelle se courbaient ces hommes si ombrageux à

l'égard de leur prince, dont ils ne supportaient rien, et
qui, sans oser regimber, se laissaient bâtonner comme
des esclaves par la main d'un bourgeois comme eux!

A la vue de la florissante armée de Charles le
Téméraire, toute prête à engager le combat, les chefs
liégeois réfléqhirent. Calmant I'ardeur belliqueuse
des plus exaltés, ils préférèrent négocier et dépê-
chèrent au duc I'ancien maître Renard de Rouveroy.
Celui-ci, personnage de distinction bien vu des enne-

mis, qui estimaient son esprit chevaleresque, obtint la
paix grâce à une aggravation du traité de Saint-
Trond. Par celui d'Oleye, la Cité promettait de livrer
au duô-Cinquante otages en garantie du payement de

(r) Dominus Bare habens baculum in manu invenit multos qui dicebant

se veros Leodienses se abscondisse in sepibus et in dumis, quos verberibus
coegit ire ad socios. Adrien, p. t49. 
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I'amende et s'engageait à laisser le prince rentrer en
paix avec tous ceux qui avaient suivi son parti (l).

A peine cette convention conclue, on s'ell repentit
de part et d'autre, Charles et les Bourguignons se
dirent qu'ils avaient manqué une bonne occasion de
mettre les Liégeois à la raison et regrettèrent de les
avoir épargnés. De leur côté, les Liégeois restèrent
convaincus que le duc n'avait pas osé les cornbattre
et qu'ils eussent remporté la victoire si on en était
venu aux mains (z).

/ll luf \.{? I i Ils durent ceçrendant se sournertre. Dès le rz sep-
'u \ u ! " " ternbre, le Palais déclarait reconnaître Hunrbercourt

comlne lieutenant du duc haut votré (3), puis on se
mettait en devoir de fournir à celui-ci les otages reqlris.
Ce fut une scène risible lorsqu'on prit connaissance
de la liste qui en avair été dressée par Louis de
Bourbon. Chacun formulait des conditions ;rour
partir ou alléguait des prétextes pour rester. Celui-ci
déclarait qu'il se constituerait otage si I'on mettait
sor-r fils en liberté. Cet autre disait qu'il partirait à la
condition que Raze partît également. D'autres, évi-
demment stylés par Raze lui-même, protestaient
qu'ils donneraient leur démissior-r de collecteurs de
I'amende si l'on forçait Raze de partir. Raze lui-

(r) Comines, t. I, p ror: Haynin,t. I, p. rLt6; Adrien,p. r49; Chastellain,
t. V, p. 325 ; Olivier de La Marche, t. II I, p. 46-47; Jacques Du Clercq, t. IV,
p, 286: acte du ro septembre dans Gachard, Collection, t. II, p. 4oz, Cf. SuÊ.
fridus Peri, p. r58.

(z) Chastellain, t. V., p. 326 I Cornines, t. I, p. ro3. Celui.ci dit même,
p. I o I : « Aulcuns d'eux (les Liêgeois) eurent envye de nous assaillir ; et mon
advis est qu'ilz en eussent eu du meilleur. » M. Pirenne, t II, p. 3or, par-
tage cet avis : « Charles ne s'attendait pas à être attaqué; ses divers corps de
lrotlpes étaient séparés les r.urs des autrest et peut-étre 1es Liégeois I'cussent-
ils ernpor.té s'ils avaient profitê dr.r moment. ))

13) V. l'acte du r z septenrlrre r46ii, clans Gachard, Collection, t, II, p, 4r l.
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même, enfin, certifiait qu'il était prêt à s'exécuter,
pourvu qu'on lui laissât meltre en lieu sûr sa femme
et ses enfants (l). Humbercourt s'amusait de toutes
ces scènes et tâchait de se rendre populaire elt em-
pruntant les procédés de Renard de Schoonvorst : il
se faisait recevoir dans Ie puissant métier des fèvres,
avec l'intention manifeste d'y contrebalancer l'in-
fluence de Raze de Heers.

Vis-à-vis du prince, par contre, la Cité se montrait
aussi arrogante qu'elle était sournise envers le duc.
Elle acceptait sans réserve toutes les conditions
que lui imposait celui-ci : elle prétendit imposer les
siennes à Louis de Bourbon, tout coûrme si elle avait
pu s'acquitter envers le duc sans reconnaître le
prince. Non seulement Raze et Baré firent donner
un mandat impératif à la députatior-r chargée d'aller
négocier avec lui, mais, par surcroit de précaution,
Baré voulut en être lui-même pour mieux faire
échouer les pourparlers.

Les négociations, menées dans cet esprit, lte pou-
vaient pas être sérieuses, malgré la bonne volonté
que le prince rnanifesta cette fois. On lui demandait
de rentrer à Liège et de convoquer les États pour
élaborer une paix définitive. Le prince ne voulut
pras aller à Liège (z); il offrit de réunir les États à
Hry, où il s'était de nouveau installé après la paix
de Saint-Trond. Les Liégeois ne voulurent pas aller
à Huy et proposèrent Val-St-Lambert ou Seraing.

(t) Adrien. p. r5z.
(z) Y auraitil dans la réponse de Louis de Bourbon une inrention ironique

qu'Adrien p. r5z n'aurait pas compriset « Qui respondit quod in praesenti
venire non auderet propter pestilentiarn quae erat iuxta palatium, sed brevi
veDiret. ))

I



Ce n'étaient là que des chicanes. Ce qui est autre_
ment grave, c'est que les députés de Liège eurent
I'audace d'insister pour que le prince reconnût leur
Lettre d'alliance, c'est-à-dire qu'il ratifiât les sen_
tences de proscription portées contre ses plus fidèles
serviteurs en haine de lui. C'est à deÀ exigences
pareilles que se reconnaît la fbncière bassesse à'â*.
des meneurs qui avaient une première fois compro_
mis la paix pour sauver leurs personnes, et qui la
menaçaient cette fois encore pour avoir le plaiiir de
perdre leurs ennemis. Comme le mauvais débiteur
de l'Évangile, ils refusaient de pardonner au moment
où eux-mêmes demandaient pardon; ils faisaient de
Ia proscription à perpétuité la conditio n sine quâ non
de la paix.

Le prince eut alors une de ces inspirations géné_
reuses qui avaient été trop rares dans sa carriêre :

prenant Ies Liégeois par la main I'un après l,autre,
il leur dit : u Pourquoi donc êtes-voui si obstinés
» avec votre Leth-e d'alliance? Et pourquoi ne vou_
,-lez-vous pas pardonner alors que je pardonne? ,
Mais il ne toucha pas ces cæurs endurôis : Baré le
bâtonneur faisait bonne garde autour de ses com_
plices et il rentra à Liège avec eux, fier de pouvoir
rapporter à Raze qu'il n'y aurait pas de iéconci_
liation avec le prince (ra66) (r).

Les Liégeois n'eurent pas le courage de désavouer
Ies deux hommes qui étaient leurs mauvais génies :

ils ne voulurent pas aller aux États de Huÿ et ils
restèrent intransigeants sur la question des tannis.
Seulement, par un risible ariiliée de prôGdürè]ls

24+

(r) Adrien, p. r53

CHAPITRE XXI.
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imaginèrent d'envoyer à Huy des messagers chargés
de s'informer de ce qui se disait, ad audiendum.
Ce_s agents refusèrent de parler en présence des
« traîtres », c'est-à-dire des conseillers du prince, et
firent mine de se retirer. De nouveau Louis de
llourbon les exhorta généreusement à s'associer à la
paix générale et au pardon mutuel. Ce fut inutile :

tous ses efforts échouèrent devant un implacable
parti pris.

Alors les ecclésiastiques de l'entourage du prince,
bien plus, Philippe et Charles eux-mêmes lui con-
seillèrent de faire, lui, le sacrifice indispensable
à la paix, puisqu'il ne I'obtenait pas des Liégeois.
Après tout, il ne s'agissait que de sacrifier six ou
sept personnes, et l'intérêt supérieur de la patrie
valait bien cette concession. C'était proposer au
prince une iniquité et une lâcheté; c'était, de plus,
encourager I'outrecuidance de sujets vaincus qui
entendaient dicter leurs conditions au prince vain-
queur. Il ne céda pas et il fallut rompre les pour-
parlers (r).

Raze et Baré triomphaient. Liège, violant le traité
de Saint-Trond à peine signé, recommençait la
guerre contre son prince, provoquait de rechef le
puissant Bourguignon, rendait inévitable une nou-
velle conflagration. De son château de Plessis-lez-
Tours, Louis XI devait applaudir à la manière
consciencieuse dont son plan était réalisé à Liège.
De plus en plus livrée au vertige révolutionnaire, la
Cité se remit avec fièvre à sévir. Maintien de la
Lettre d'alliance à tout prix, tel fut le cri de rallie-

(r) Adrien, pp. r53-r54.
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ment de tous les malheureux auxquels Raze et Baré
avaient fàit comprendre que rien n,importait plus
au bonheur de la Cité que la proscription diune
derni-douzaine de ses bourgeois (r).
. On pend en effigie les conseillers du prince, la

tête en bas; on donne la chasse à ses pariisans, ol1
fait périr I'un d'eux pour quelques paroles dites en
sa faveur, on renouvelle l;enqüête aontre les parti_
sans de la paix de Saint-Trond, on en décrètô une
autre, pour être logique jusque dans la démence,
contre les partisans de celle d,Oleye(z); on décide
que ce sont eux qui payeront I'amende due par la
Cité.au Bourguignon, er on les impose à cles .tiff ..
fabuleux : 3oo, looo, l5oo et même zooo florins par
personne. Comme bien on pense, les payemàts
devaient se faire dans Ia -ui.o, de Rare, qui se
substituait aux autorités régales de ra cité avËc un
sans-gêne absolu. Le grand but de ce misérable,
c'était d'empêcher à tout prix Ia paix. pour imposer
silence à I'opinion publiqu., qüi, malgré toü, ,"
prononçait en faveur d'une réconciliation avec le
prince, il avait renforcé son régime cle compression et
de terreur. Le vrai organismJgouveruemental de la
Cité, ce n'étaient plus les maîtrés ni le Conseil, c'était
un comité secret reÉuté par lui et fonctionnant sous
ses ordres. Il I'avait composé d'un homme par
métier et par vinâve et avàit mis à sa tête dôux
individus entièrement à sa dévotion, Gérard delle
Coupe d'or et Collard delle porte. Cet étrange gou_
vernement avait à son service des séides 

-q.,i ."

(t) Adrien, p. r55.
(z) Adrien, pp, r56-157.
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faisaient appeler les yrais Liégeois et auiquels, jaloux
sans doute du bâton de Baré, Raze avait donné des
gourdins plombés « pour la défense des franchises ,.
Quant aux maîtres, ils n suivaient en leur qualité
de chefs " (r). Ainsi, dans une ville qui se croyait
libre, les institutions issues du sullrage populaire
étaient ignorées ou écartées; on plaçait à côté d'elles
un nouvel ensemble d'institutions qui avaient leur
source dans la volonté d'un meneur, et dont les
principes de gouvernement étaient Ie secret et la
violence. La population terrorisée et abêtie laissait
faire.

A la fin toutefois, I'esprit public sembla vouloir se

ressaisir. D'abord, o11 fit circuler des parnphlets
anonymes où Raze était traité de n couard chevalier ,
et où l'on rappelait sa fuite à Montjoie. « Les citains,
disaient les pamphlétaires, ne devaient pas être menés
par ce lâche; il fallait une enquête contre ceux qui
voulaient empêcher la paix et non contre ceux qui
la demandaient ». Puis, ce fut un courageux prédica-
teur qui, dans l'église Saint-Michel, protesta du haut
de la chaire contre le gouvernement de malfaiteurs
établi par Raze. Les partisans de celui-ci n'osèrent
pas sévir contre un homme qui avait I'oreille du
peuple, et se bornèrent à Iui faire des rnenaces dont
il ne tint pas compte. Devant des symptômes aussi
inquiétants, le dictateur recourut aux moyens suprê-
mes et offrit de s'en aller : il va sans dire qu'il se

trouva des gens qui le supplièrent de n'en rien
faire (z). Mais on le sentait atteint. Encouragés par

(r) Adrien, p. r58 : Magistri sequebantur utrumque consilium tamquan
capita.

(z) Adrien, p. r57.
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l'opinion publique, les partisans de la paix s'enhar-
dirent finalement jusqu'à braver le cornité secret en
rouvrant des négociations avec Louis de Bourbon.
Cette fois, le prince montra de la bonne volonté :

pour faciliter les négociations, il offrit même un sauf-
conduit à Raze, qui se garda bien de l'accepter(l).

C'est au milieu du remous de ces deux courants
opposés que nous voyons reparaître, comme l'oiseau
des ternpêtes, l'éternel roi de France. Il s'intéressait,
Ie bon apôtre, au rétablissement de la paix entre les
Liégeois et leur prince : pour y contribuer, il envoyait
à Liège l'évêque de Troyes, Louis Raguier. Celui-ci
vint haranguer le Palais, parla de la grandeur du
roi, de son amitié pour les Liégeois, des bienfaits de
la paix; il offrit son entremise et, pour pouvoir
remplir sa mission de conciliateur, voulut s'informer
des griefs des Liégeois et des engagements pris par le
prince. Bref, il s'employa publiquement pour la
paix et I'entrava sous main, et lorsque après dix-
huit jours passés à l-iège il reprit le chemin de son
pays (8 mars 1466), la situation était plus embrouillée
que jamais (z).

Un des premiers résultats de la mission française
avait été de rendre à Raze tous ses avantages et aussi
toute son audace. Dès le 5 mars, il avait pu recom-
rnencer le cours des exécutions sanglantes dont il
aimait à régaler la population de Liège.

La première de ses victimes fut un maître de
Thuin, qui avait eu le malheur de se prononcer en
faveur de la paix; il fut écartelé, et, selon le hideux

(r) Adrien, p. 16o.
(z) Àdrien, p. 16r.
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usage du ternps, on exposa ses membres srlr diverses
portes de la ville, où ils déterminèrent dès conta-
gions (r). Ensuite vint le tour de Jean Charpentier,
ancien maître de Dinant. C'était un riche batteur qui
avait pu, grâce à sa fortune, acquérir les seigneuries
de Haversin et de Buissonville. Fort considéré de
ses concitoyens, il avait été un des députés envoyés
par Dinant à Louis de Bourbon pour se réconcilier
avec lui (r8 octobre 1465) et il s'était employé plus
tard pour obtenir du duc de Bourgogne une paix qui
aurait sauvé la ville de Ia destruction. Les contem-
porains nous le dépeignent comme un homme sage
et bon, et le louent du zèle patriotique qu'il déploya
au milieu des malheurs de son pays. Mais ce zèle
même était un crime aux yeux des déments qui
étaient alors les maîtres de Liège : ils jurèrent de le
faire mourir comme ils avaient fait mourir Gilles
de Metz (z).

On organisa contre Ie vieillard une véritable chasse,
dans laquelle on mit un acharnement sauvage. On
ne craignit pas de provoquer le terrible duc de Bour-
gogne en violant le territoire namurois pour aller
surprendre la victime dans son château d'Haversin.
Le jour du jeudi saint, les douze individus qui
s'étaient chargés de I'arrêter annoncèrent à Liège
qu'ils venaient de le prendre et qu'ils allaient I'ame-
ner dans la ville. La faction jubila comme à la nou-
velle d'une victoire. Les deux maîtres et Raze de
Heers se portèrent à la rencontre du prisonnier,
accompagnés de cette foule immonde qui prend tou-

(r ü, tit /
(r) Adrien, p. ,6o. .i ÿ t*'z'a l? {l
(z) V. Adrien, p, r 5r ;Iean de Looz, 45 ; Henri de Mericâ, p. r6r ; Bormans,

Cartul,aire d,e Ddnant, t. II. p. 168; le méme, Beigneuries féod,al,es,p. gz,

I
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jours sous sa responsabilité les grands crimes publics.
A trois heures cle I'après-midi,le malheureux vieillard
faisait son entrée à Liège dans la pompe dérisoire
d'un cortège triomphal. On avait tenu à parodier
I'entrée de Charles le Téméraire à Dinant, mais on
n'était parvenu, en ce jour béni, qu'à rappeler les
douleurs et I'agonie de la plus sainte des victimes.
Le prisonnier s'avançait, comme un prince, entre les
deux maîtres de Liège, Fastré Baré et Jean de la
Boverie, qui n'avaient pas craint de prostituer dans
cette exhibition ignoble la première magistrature de
la Cité (r). Rien ne manquait à la fête, pas même les
joueurs d'instruments, pas même les baladins qui,
marchant en avant du cortège, provoquaient la joie
grossière de la foule par leurs extravagantes contor-
sions.

Le prisonnier fut jeté dans les cachots de la Violette
et gardé à vue pendant la nuit. Le lendemain, se

rendant compte de la destinée qu'on lui réservait, il
demanda un confesseur. Mais Collard delle Porte,
le chef des misérables aux ordres de Raze de Heers
et probablement I'auteur de Ia capture, pénétra
malgré les gardiens dans la cellule où le vieillard
s'entretenait avec l'homme de Dieu et chassa ce der-
nier, lui défendant de revenir avant qu'oll I'appelât.
Mis à la question, Charpentier s'expliqua avec une

(r) Les deux maîtres élus le z5 iuillet 1465 étaient Jean de Seraing et Jean
de la Boverie. Adrien, p. rr9. Mais Jean de Seraing fut destitrrê pour avoir
négocié la paix de Saint-Trond et remplacé par Fastré Baré, qui occupait déià
la nraîtrise le 5 février 1466. (V. Gachard, Collectton., t. II, p. 333 et cf. de
Borman, Adrien d'Oudeubosch, note 27, p. 3o3). Mais, dès le rer mars, Baré
céda sa clef magistrale à Henri Rousseau pour se porter accusateur de Gilles
de Metz. (Adrien p. r3r). La reprit-il après I'exécution de celui-ci? C,est
probable.
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force et une dignité qui s'imposèrent au respect de ses
bourreaux eux-mêrnes. Loin de se disculper des faits
qu'ol1 lui reprochait, il se glorifia, au contraire,
d'avoir aidé à faire la paix de Saint-Trond, qui avait
été, disait-il, honorable pour tout le pays; il ne crai-
gnit pas d'accuser les Liégeois eux-mêmes d'avoir
causé Ia destruction de Dinant, parce qu'ils avaient
encouragé la démagogie dinantaise dans son intran-
sigeance funeste; bref, il parut un juge beaucoup plus
qu'un accusé.

Mais sa mort était décidée d'avance : il fut gardé
en prison. Le prince-évêque intervint en sa faveur
et écrivit aux Liégeois de se comporter erlvers lui de
manière à ne pas créer de nouvel obstacle à la paix.
Un pareil argument touchait peu des hommes pour
qui la paix était précisément la seule chose à craindre,
et Raze de Heers trouva, pour infirmer i'effet des
paroles princières, un de ces arguments impurs qui
réussissent toujours auprès des multitudes fanatisées.
u Le duc, dit-il, menace de nous faire repentir, s'il
arrive malheur à notre prisonnier. C'est Ia preuve
des sentiments de celui-ci à notre égard; partant, il
ne faut pas négliger de le payer selon ses mérites » ( r ).

Une prétendue assemblée générale se réunit au
Palais et s'improvise juge de Charpentier au mépris
de toute légalité. EIle cornmellça par décerner une
récompense publique de cent couronnes à chacun
des douze individus qui avaient procédé à I'arresta-
tion, mesure qu'orl appréciera à sa juste valeur si on
réfléchit qu'à cette époque la Cité de Liège était en
pleine §crise frnancière. Ensuite, elle décida que,

(r) Adrien, pp. r6r-162.
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puisque le prisonnier n'avait rien avoué, il serait
mis à la torture une seconde fois et que, s'il persistait
dans ses négations, on entendrait des témoins. Les
sicaires aux ordres de Collard delle Porte se char-
gèrent avec enthousiasme de leur mission de valets
du bourrealr et torturèrent le malheureux vieillard
pendant toute la nuit. Le lendemain, il n'avait pres-
que plus de figure humaine : sa tête. disait-on, était
noire comme une marmite qui vient du feu, et il
avait les côtes à peu près calcinées (r).

Le supplice de Charpentier fut long. Comme,
malgré les fanfaronnades de Raze, on semble avoir
hésité à provoquer trop audacieusement Charles le
Téméraire, on épargna d'abord la vie du prisonnier.
Il y avait plus de quatre mois qu'il était détenu,
lorsque la soif de sang qui tourmentait les vrais
Liégeois ne se laissa plus maîtriser. Collard delle
Porte déchaîna ses séides d'Outre-Meuse. Le r r août,
ils vinrent prendre position en armes sur le Marché;
des individus de Vinâve d'lle et de Saint-Jean-
Baptiste s'étaient joints à eux. u Si vous ne voulez
faire justice, dit Collard à I'avoué Jean de la Boverie,
les gens d'Outre-Meuse s'en chargeront àvotre place ,.

II n'y avait pas à résister à de telles injoncrions.
Jean Charpentier fut tiré de sa prison et amené au
pied de l'échafaud. Lecture fut donnée d'abord du
semblant d'enquête faite contre lui : son crime était
d'avoir été I'un des auteurs de la paix de Saint-Trond,
et d'avoir consenti à ce qu'on livrât des ôtages au
duc. Il demanda de pouvoir s'expliquer là-dessus

avec les maîtres de la Cité. Mais des réfugiés dinan-

(r) Adrien, p. 163.
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tais qui étaient là se mirent à crier : « Livrez-nous le
traître, nous lui ferons son compte ». ÿ6yurlt qu'il
n'avait plus rien à attendre que la mort, Jean Char-
pentier recommanda son âme à Dieu et plaça la tête
sur le fatal billot : elle ne tomba qu'au quatrième
coup de hache. Le corps lut ensuite écartelé et les
mernbres exposés en divers endroits.

Peu de jour avant Ie supplice de Jean Charpentier,
on avait reçu à Liège une lettre des otages gardés
chez le duc de Bourgogne : ils demandaient en grâce
qu'on épargnât le prisonnier, si on ne voulait qll'ellx-
même fussent traités comme lui. Mais Raze fit rejeter
leur supplique : u Manifestement, dit-il, ces gens l1e
sont pas libres; ils écrivent en esclaves (r) ,. Et la
vie de cinquante concitoyens respectables fut sacrifiée
à I'instinct sanguinaire de I'homme qui n'avait pas
l-oulu qu'on livrât dix hommes au duc, tant qu'il
devait en être. Il est juste d'ajourer que Charlei le
Téméraire dédaigna de réaliser les craintes de ses
otages : s'il était, à ses heures, un justicier sans
entrailles, ils laissait aux dérnagogues liégeois le rôle
de bourreau.

'Dans I'intervalle entre la capture et I'exécution de
Jean Charpentier, les supplices n'avaient pas chômé.
Un vieux vigneron avait été jeté à la Meuse parce
qu.'il avait dit que Louis de Bourbon finirait quand
rnême par rentrer à Liège. Le rer juin avaient eL lie,
deux autres exécutions : Raze de Heers aurait bien
voulu sauver l'une des victimes, mais il craignait la
colère de la foule et il laissa faire le bourreau (z).

(r) Adrien, pp. r69-r7o; cf. Haynin, r, I, p, 2ooi Chasrellain, t. V, p 3rr.
(21 Adrien, pp, r64-r65,

/ 
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Tant de représentations mettaient le peuple en appétit
de supplices : pour permettre à tout le monde d'y
assister, on décida d'exhausser l'échafaud, et ce
travail d'utilité publique fut le seul qui marqua la
domination cle Raze (r) ".

Au milieu de ces divertissements sanguinaires, une
nouvelle vint porter au comble I'allégresse de la
populace enfiévrée : on apprit que Philippe le Bon

lr(T était mort le 15 juin. Ce fut dans la Cité et dans les
bonnes villes comme une explosion de joie sauvage.
Ces multitudes qui ne pensaient jamais au lendemain
et qui voyaient le Téméraire trop occupé aujourd'hui
pour penser à eux, se livrèrent à une débauche
d'outrages envers la mémoire du redoutable mort.
f)es n pasqueyes », c'est-à-dire des chansons satiri-
ques retentirent dans toutes les villes pour flétrir sa

mémoire; on alluma de grands feux et I'on y jeta des
mannequins représentant Philippe, pour marquer
qu'il était voué aux flammes de l'enfer (z).

Ce n'était pas assez d'insulter la mémoire du père :

il fallait provoquer le lils plus directement encore, et
I'on n'y manqua pas. Si Charles le Téméraire avait
un ennemi acharné, c'était bien son cousin le comte
de Nevers, qui, déjà du vivant de Philippe le Bon,
avait revendiqué le Brabant comme son héritage, et
qui encouragé par Louis XI, venait de recommencer
ses intrigues. Ne pouvant rien faire en Brabant, parce

(r) Le même, p. 165.

(z) Ordinantes in plerisque oppidis et villis publicos caminos et fornaces
impletas igne, in quos more causae factae (??) proiecerunt animam eius, ac si
daemones ipsam a Deo damnatam, propter commissa in diocesi Leodiensi
proiecissent in infernum aeternaliter cruciandam. Insuper decantabant deri-
soria, ficta et composita per ipsos in derisionem ipsius. Theodoricus Pauli,

P.'95.
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que la noblesse y formait un corps compact entière-
ment dévoué au duc (r), il imagina de se faire recon-
naître dans certains domaines dépendants de ce
duché, notamment_ H-grstal, Wanclre et Bopland,
situés aux portes de Liège. Les Liégeois r-r'âvaient
rien à gagner et tout à perdre à s'associer à cette
puérile équipée : il va sans dire que les hommes qui
gouvernaient la Cité prirent sous leur patronage les
prétentions du prétendant. Le z3 juillet, on vit sortir
des portes de Liège un cortège de cinquante hommes
à cheval, ayant à sa tête deux citains de marçlue,
Ameil de Velroux et Jean de Beausaint. Il conduisait
les fondés de pouvoir du comte de Nevers prendre
possession, au nom de leur maître, des domaines en
question : on alla d'abord à Wandre, sur la colline
de Lottringe (z), où des notaires prirent acte de la
cérémonie en présence des gens de l'escorte qui ser-
vaient de témoins; on alla ensuite procédèr à la
même opératiorr à Boüland et le lendemain à Herstal.
Naturellement, tout se borna à cette vaine démons-
tration, et les terres de Herstal et de Bofland ne
changèrent pas de maître; mais les Liégeois avaient
donné un grief de plus à leur redoutable ennemi, et

(r) Chastellain, t. V, pp,z83-284.
(z) La colline de Lottringe portait alors les ruines d'un château qu'on tiisait

avoir été bâti pa. l'empereur Lothaire I; v. Hubert Thomas, Deiunqris et
Eburonibus, p. 78. « Paullulum infra Jupillam et Harstallum in excelsâ rupe
ruilae visuntur arcis Lotharingiae atque ejusdem nominis oppidi, ut opinor,
propter pontem quem super Mosam habuit, cujus nonnullae adhuc cernuntur
reliquiae, opus autem fuisse reor Lotharii ejus nominis primi, Rausin, Dele-
gatio, f, z, reproduit en substance le renseignement dè Hubert Thomas et
ajoute en parlant du château : << ad Mosae ripam iu rupe excelsâ arcem insig-
nem construxit, quam Lottariam nuncupavit, cujus ruinae adhuc hodie osren-
duntur r.

Cf'. Henr.ard, Lrs guerres, p.5r, et cle llorman tlans son édition d'Adrien
d'Oudenbosch. p. 3o4, note 36.
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c'était une satisfaction qu'ils ne croyaient pas acheter
trop cher (r),

Toutes ces folies, cependant, indignaient la partie de
la bourgeoisie qui avait conservé sor-r bon sens, et les
murmures contre le Cctmité secrel redoublèrent. Les
élections du, z5 juillet portèrent à la maîtrise deux
citains qui n'en faisaient pas partie : Baré Surlet et
Henri Solo. Baré, qui n'avait pas encore pardonné
à Raze de Heers, ne lnanqua pas de faire valoir
contre le rival qu'il détestait le grief de la bourgeoisie
modérée.

Mais I'audace et là iactance de Raze n'avaient pas
de bornes : il se présenta au Palais avec tous les
membres de son comité, protestant qu'il ne s'y faisait
rien que de licite et d'utile à la patrie, offrant d'ail-
leurs aux maîtres de tout leur faire savoir s'ils s'enga-
geaient par serment à ne rien révéler. Baré eut la
bouche close, et, encore une fois, tout le monde se

tut (z).
Au dehors, d'autre part, o_l_1_!ern!3ellçsit_à se fati-

guer d'une tyr-annie aussi imbécile. Lg. p.uy: 4ç Looz,
i gîâit aieô impàiience;
Hu5gry sg peqmit même d'eaé.çg_t-q5_{gux compagnons
de la Verte Tente, et, Raze y ayant couru, on lui
felma iffirte en lui disant que lei affaires de la ville
ne le regardaient pas (3). Huy, depuis longtemps,
avait rompu avec Ja C_it_é, qui formulait la prétention
de la faire contribuer au payement de I'amende,

(r) Adrien, p. 167; Jean de Looz, p, 5r ; cf. Chastellain, t. IV, p. 47r. Cet

épisode a généralement été mal compris des historiens, qui se persuadent
qu'il s'agit d'une prise de possession du pays de Liège au nom du roi de

France et du comte de Nevers.
(z) Adrien. pp. 166-168
(3) Adrien, p. 165.

lq tT



MAMBOURNIE ET DICTATURE. ,52

alors qu'elle n'avait cessé de tenir le parti de Louis
de Bourbon. t--j-Èg_q_jt !!tq qu Hqlols de reconnaître
leur mère. "-Nôus ll'avons d'aùirè mè:reqùé la
Saïfte -Église, répondirent-ils, et nous I'avons tou-
jours reconnue ».

A l'étranger, la Cité jouissait d'un prestige moindre
encore. Elle avait écrit aux villes d'Anvers, de
Malines et de Gand pour demander leur alliance,
mais les Gantois, ses amis d'autrefois, livrèrent le
messager de Liège au duc de Bourgogne (r). Ainsi
I'isolernent se faisait autour de la Cité. Mais elle ne
s'en affligeait guère : n'avait-elle pas un allié qui
valait tous les autres, un ami sfir et fidèle, le gracieux
et puissant roi de France ? Les députés de Louis XI
allaient et venaient de Liège à Paris et de Paris à
Liège; la Cité lui envoyait ambassade sur ambassade :

rlous voyons que le 15 juillet elle lui dépêchait le
maître Gilles de Huy (z); le roi répondait par I'envoi
d'une commission (3).

Quant aux secours sur lesquels les Liégeois comp-
taient, Louis XI se garda de les leur faire parvenir.
Sans doute, le comte de Dammartin était venu
camper à Mézières, sur les frontières de la princi-
pauté, avec des forces nombreuses, et le bruit cou-
rait qu'il venait pour aider les Liégeoi. (+). Il n'en

lr) Haynin, t. I, p. zo5 I cf. Adrien, p. r7o.
(z) V. la lettre de ta Cité à Louis XI dans RC.EE, ze séric, t, VIII, p.98.
(3) BCRH,I. c. P. '62.
(4) ,, Et durant ce que dit est le rov ordonna aler au secours et aide desdit

liégeois quatre cents lances de son ordonnance. dont advint la charge le
comte de Dammartin, Sallegast, Robert de Cenychon et Stevenot de Vignolles,
avec six mille francs archiers prins et esleus de Champaigne, Soissonnais et
autres lieux en I'lsle de France ». Chronique de Jean de Trol'es, dite Chro-
nique samdateuse, éd, Petitot, t. I, p. 36o. Cf. Chastellain, t. V, pp. 354-5.

rr L7
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était rien : le comte avait simplement pour mission
d'observer les événements et d'en tirer le meilleur
parti possible; son principal mandat était d'exciter
sous main les Liégeois ( r ), mais sans se compromettre.
u Sire, écrivait Dammartin au roi le 13 aotrt 1467,
, j'ay pu entendre par les gens de mondit seigneur de
» Liège que llous besognerons à vostre bien et à
» vostre intention avec eux » (z). 1-oujours naïfs et
confiants, les Liégeois prirent au sérieux I'amitié du
roi; encore ie r9 aoùt t467, on les voit renouveler
leur demande de secours contre Ie duc de Bour-
gogne (3).

Echauffés et leurrés par les agents français, ils
ll'eurent pas la patience d'attendre la réponse royale,
qui ne devait pas venir, et ils se laissèrent entraîner
à de nouveaux actes d'hostilité contre le duc. Sur la
frontière limbourgeoise, on ne désarmait guère, mal-
gré la paix de Saint-Trond; lq _lÂ q_gûq, le_s gens de
Vi_sé étaient allés piller le villàgËîô Bei;èâ" er, les
L_lgrpgurgeois s'étant défendus, orr avait appelé la
Cité à la rescousse. Aussitôt une multitude de Lié-
geois, soùs la conduite de Raze, se répandit sur ce
rnalheureux petit pays. Les Limbourgeois se réfu-
gièrent dans la tour de g..qlqleJg mais les Dinantais
y mirent le feu. On put sauver les femmes et les
enfants en les descendant au moyen de cordes; les
hommes furent brûrlés vifs, tués ou pendus. [l se passa
des scènes cruelles. IJne belle jeune femme se ieta
avec ses deux enfants aux genoux de Raze, le suppliant

(r) V. les lettres que les Liégeois lui écrivent sous les dates du r et du ro
aott, dans IICRH, zê sêrie, t. VIII, pp. 99 et ror.

(z) Dans Comines, éd. Lengler-Dufresnnov, t. II, p.63r,
(3) BCRE, ze série, t. VIII, p. roz.

ll u*L lk G
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de la sauver; Raze la repoussa de Ia main. Le chroni-
queur n'ose nous dire, mais nous laisse deviner ce que
devint cetle infortunée créature; son mari, conduit
à Liège, fut égorgé; un de ses fils, un enflant de huit
ans, fut emmené captif par un Liégeois. L'atrocité des
haines atteignait son comble : cornme un génie infer-
nal, Raze les attisait quand elles semblaient sur le
point de se calmer (r).

Il n'eut pas de repos qu'il n'eùt entrainé les Lié-
geois à un coup de 1qqiLUI_HgI,où était réfugié Ie
prince-ér'êque. Cette fois, la provocation était telle-
ment impudente que Charles le Témeraire s'en
émut : il prévint la Cité que I'attaque projetée serait
considérée par lui comrre une violation de la paix de
Sair-rt-Trond. En vain, de leur côté, les otages liégeois
du duc, inquiets de la tournure que prenaient les
événements, avaient-ils de nouveau écrit à la Cité
pour la supplier de ne pas écouter les excitateurs
français. Raze fit écarter leurs demandes avec mépris
et chassa sans pitié leurs femmes, qui étaient venues
invoquer le peuple assemblé au Palais (z). Au duc,
on répondit qu'il s'agissait simplement de faire con-
tribuer les Hutois au payement de l'amende et que
cette affaire ne le concernait pas (3).

Avec la complicité des révolutionnaires hutois,
I'entreprise réussit : les Liégeois pénérèrent pendant
la nuit du 16 aLL !7 septembre t467 dans Ia ville,
d@ùFlè eouiuon eut à peine le temps de se

.s-g1gy-er (+). On pilla la ville, on s'exalta, on illumina
(r) Adrien, p. t7r.
(z) Adrien, p. 167. Selon Jean de Looz,p.5t, on aurait même caché au

peuple la lette des otages !

(3) Chastellain, t. V, p. 3zo.
(4) Haynin, t. I, p. 2rol Chastellain, t. V, pp. 33r etsuivantes.

4é
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à Liège, et il fut convenu qu'on avait renrporté une
grande victoire (r).

Indigné, Charles le T'éméraire rassembla son
armée et reprit le chemin de la Hesbaye, pour châ-
tier de sa déloyauté la ville qui violait la foi jurée.
Un instant, dans son conseil, Ie sort des otages Iié-
geois fut discuté, et il se trouva quelqu'un pour lui
conseiller de les faire périr. Charles eut le r-nérite de
résister à ces suggestions; il mit les otages eri liberté,
se bornant à leur faire promettre, sous peine de
mort, de ne plus porter les armes contre lui (z). Cette
fois encore, l'histoire est tenue de rendre hommage
à la générosité de ce prince, d'autant plus nréritoire
qu'il se voyait plus odier-rsement provoqué.

Il ne manquait plus, pour faire éclater une nou-
velle conflagratiolt, qu'une nouvelle intervention du
roi de France : elle ne tarda pas à se produire. Le
re" octobre, quelques jours après le coup de main sur
Huy, arrivait à Liège, sous l'escorte de Raze, Fran-
çois de Royer, bailli de [,yon et envoyé de Louis_XI.
Il apportait la réponse du roi â-lâ-lemanai; -de

secours que les Liégeois lui avaient adressée le 19
août (3), au lendemain du rnassacre de Bombaye.
Le roi, fidèle à son habitude, répondait, non par des
secours, mais pa1 des encouragements. Pendant un
séjour assez long que le bailli de Lyon fit à Liège, il
distribua à foison les belles paroles et les promesses.
,. Tenez-vous bien; sous peu vous entendrez d'autres

(r) Adrien, pp. t72-174\ Onofiio, p. 16; Jean de Looz, p.52,
(z) Comines, pp. roZ et ro8. Cependant, Henrard. p.6o. fait remarquer que

la sentence ducale du r8 novembre dit que ces otages « de présent sont encore
en nos rrrains » (Gacharrl. Collectit»t,ll. p.442) et que la mémoire fait défaut
ici à Comines.

\3) BCRE,2e série, t. 8. p. 9E.
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nouvelles » et toute sorte de ces propos vagues qui
n'engageaient à rien le prometteur et qui ravissaient
d'aise ses crédules auditeurs liégeois (r).' 

Pendant qu'il amusait de la sorte le peuple de
la Cité, Louis XI faisait auprès de Charles le
Téméraire une démarche qui aurait péniblement
étonné les Liégeois, s'ils s'étaient doutés du double
jeu de leur auguste ami.

Le duc de Bourgogne était encore à Louvain
lorsqu'il reçut une ambassade de Louis XI qui lui
mandait : u Vous ne pouvez pas faire la guerre aux
Liégeois, qui sont mes alliés, à moins que vous ne
me permettiez de la faire au duc de Bretagne, qui
est le vôtre : dans ce cas, je vous abandonne les
Liégeois ». Charles répondit à ces avances avec le
mépris qu'elles méritaient et continua son chemin (z).

L'envoyé de Louis X[ auprès de Charles était
accompagné de I'archevêque de Milan,légat du pape.
Le souverain pontife s'était ému de la destruction de
Dinant et des malheurs de l'Église de Liège, et il
avait donné mission à son légat de mettre fin, si
possible, à la lutte entre Charles et les Liégeois.
Malheureusement, depuis Ia date de cette mission,
avait eu lieu le coup de main des Liégeois sur Huy,
qui avait mis le comble à I'exaspération du duc de
Bourgogne.

Il faut ajouter que le légat, passant par Ia France,
avait commis I'imprudence de se laisser retenir par
Louis XI plus longtemps que de raison, ce qui avait
fait naître des inquiétudes dans l'esprit ombrageux

(r) Adrien, p. r75; Haynin, t, I, p. zz8.
(z) Comines, t. I, p. ro5; f. Chastellain. t. V, pp, 339-346, qui place à

Bruxelles une première entrevue de Charles avec l'envoyé du roi de France.
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du duc. Sous l'enrpire de ces sentiments, il ne voulut
donner audience aru légat qu'à la condition expressc
qu'il ne serait pas question des Liégeois (r).

Rien doncr pâs même I'autorité de Ia religion
n'arrêtait Ie bras puissant levé pour la destruction
de la patrie liégeoise. Mais la Cité ne lrembla pas
devant I'orage qui s'annonçait. Une fois la lutte
décidée, rou! _le _nl_q1rdg s'étair rîllié autour-des
h<lmmes qui exercaient I'autorité ei Ia iésistance
était devenue la cause de tous. ôn ôommènça par
âppèièi le Ciel-au ...ou., de la put.i. menacée, er
ce peuple qui vivait sous I'interdit déploya dans ses
invocations toute I'ardeur d'une piété sincère. On
vénérait à Montenaeken une statue miraculeuse de
la Vierge; c'était- Notre-Darne de Steppes, dont Ie
culte était entouré d'une grande populàrite clepuis la
victoire nationale que Ie pays de t,iège avaii rern-
portée dans ce village en r2r3 sur Ie duc de Bra-
bant. Les Liégeois firent apporter cette statue dans
I'église Saint-Séverin, d'où ils la transporrèrent à
Saint- Lambert dans une procession solennelle, à
laquelle assistèrent les maîtres et les métiers (z). Le
r 3 octobre, jour anniversaire du triomphe de Steppes, .

ils firent placer l'étendard de saint Lamberi 
-sur

I'autel de la Trinité et ils demandèrent au clergé de
constltuer une escorte de chanoines pour accom-

(r) Chastellain, t. V, pp. 35r et suivanres.
(z) .\drien, pp. 175-176. Une statue de Notre-Dame, conservée à Saint-

sôverin avant lâ Révolution, a été, aprês la clémolition de cette église, trans-
portée à Saint-l\{artin, où elle continue d,ôtre entourée d,une grancle vénéra_
tion. << Le caractère archéologique de la starue, dit J. Hebig. La sculpture
e-t l,es arts plastiques au. pay s d,e Lièg e, p. r r 6, n,autorise p". à lui assigner une
époque reculée I elle appartient à la fin du XVe siècle ». Serait-ce la
Vierge de Montenaeken, dont, après la desrruction de Liêge, on aurair refait la
statue ?
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pagner à la guerre ce palladiuru natiollal. Notre-
f)ame et saint Lambert, ils n'en dor.rtaient pas, leur
donneraient encore une fois Ia victoire comtne ils la
leur avaient donnée à Huv!

Mais à qui confier I'emblême auguste de la patrie,
puisque I'avoué de Hesbaye, le seul qr-ri eût le droit
de le porter, n'était pas là? On commit I'aberration
d'offrir cet honneur au bailli de Lyon, apparemment
parce que la campagne qui s'ouvrait était son æuvre;
il eut la pudeur de le refuser, tnais il consentit à

accompagner l'armée. Ce fr-rt alors Guillaume de

llerlo qui se dévoua. Conformélnent aux rites tradi-
tîonnels, il fut armé sous la couronne de lumière de

la cathédrale par les chanoines, qui le revêtirent de

l'armure blanche et lui remirent Ia bourse contenant
cent sous liégeois. Ensuite, il est conduit à I'autel ofr
se conserve l'étendard, et il jure de rapporter ce

gage sacré, à uoins qu'il ne soit mort ou prisonnier.
Puis il monte sur un superbe cheval blanc couvert
d'un caparaçon de même couleur, reçoit des mains
du grand prévôt la bannière nationale et, au son de

la bancloche, il se met en route, suivi des métiers en

armes.
L'armée liégeoise, grossie des contingents de Ton-

greièt-des villes lossaines, comptait environ f*Cp
hôrnmes (r); elle était abondamment pourvue d'artil-
lerie et de matériel de guerre. A la voir défiler, on

eûi pî Ciôirè que C'était une procession plutôt qu'une

(r) Van clen Ryn, p. 358, dit r7 à 18 mille hommes; ave*:4 à-5oo ch-evaux

Halewyn, p. 36o, parle de 14.o6 lrôrÀmè's.te sôit deux iémoins octtlaires

absolument dignes de foi et dont les é'raluations, par leur modération même,

doivent êrre préférées à celles de Haynin, t. I, p. zz3, qui parle de z4 à z5

miile homrnes, et de Comines, t. I, p. ro9, qui en suPPose 3o,ooo. Henattx,

t. I, p. r48, trouvant ce chiffre iusuffisant, le porte d'autorité privée à 35'ooo.
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armée, car un cortège ecclésiastique formé de quatre
tréfcrnciers et d'un chanoine de chaque collégiale se
groupait en tête, autour de la bannière de saint
L_a14be1 portée par Berlo, et ta itatue clè là Vièîge
de Montenaeken, portée sur les épaules des soldats,
émergeait cles rangs qu'elle semblait bénir. C'était la
Cj1é entière qui parrait avec tour ce qu'elle avait de
chefs : dans les rangs, on remarquait les deux maîtres,
Baré Surlet et Henri Solo, I'avoué Jean de Ia Bove-
rie, Eustache de Streel et Raze de Heers. La seule
famille Surlet était représentée par trois de ses
membres : Baré et ses frères Roland et Jean, tous
deux chanoines de Saint-Lambert (r r. Le bailli de
Lyon n'avait pas voulu abandonner les hommes que
son rnaître envoyait à la boucherie, et il marchait
avec les métiers. Une seule figure gâtait Ia grandeur
solennelle du défi|é : c'était la femme de Raze de
Heers, qui, à cheval sur le passage des soldats, Ies
exhortait à se bien conduire. On eürt dit que cette
amilzone, cligne de I'aventurier qui était son époux,
faisait de l'expédition son affaire à elle et ne voyait
dans ses compatriotes que les instruments de sa mal-
saine ambition.

Charles le Téméraire était occupi au_ siège de
s aint-r ià, d;Aéfdiliîst"r"ure m e 

" 
i pr a l' àcien

1,mqît19 de L!ège, Renard dè-Rôuvéroy, Iorsqu'il
apprii I'arrivée dès-IGgeoi!. Aussitôt, 

-laissani 
rn

corps d'observation devant la ville, il se porta à leur
rencontre jusqu'à Brusthem (z). Ils y occupaient

( r) Haynin, t, l, p. zzq.
(:) Sur la bataille de Brusrhem, nous avons la letrre de Charles le Téméraire

aux magistrats d'Ypres et celles que quelques part.iculiers (Van den Ryn,
Van Halewyn, De Cuupere) écrivirent du champ de bataille même à leurs
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une position des plus avantageuses. Leur front était
défendu par des haies devant lesquelles s'étendaient
des fossés profonds renrplis d'eau; sur leurs flancs,
des marécages empêchaient de les prendre à revers
comme à Othée (r). Les maîtres étaient d'avis d'at-
tendre le lendemain pour combattre (z). Mais les
Liégeois donnèrent de nouveau I'exemple de cette
indiscipline qui avait causé le désastre de t4o8 : ce

furent les Tongrois, commandés par Jean de Wilde,
qui, dans leur impatience, engagèrent l'action vers
les quâtre heures de l'après-midi.

La lutte fut chaude et courte. Tandis que l'artillerie
liégeoise faisait rage, mais avec plus de bruit que de
résultat, ses projectiles passant en général par dessus

Ia tête de I'ennemi, le duc décida de passer à l'offen-
sive. Jamais, au dire d'un témoin. Charles le Témé-
raire, qui n'était pas un grand stratégê3z, ne prft < f
d'aussi bonnes dispositions qu'en ce iour (3). Laissant
à part une réserve de t zoo hommes en prévision
d'une attaque française, dont la crainte chimérique

amis de cette ville I on les trouve, partie intégralement, partie résumées dans

Gachard, Collection, t. I, pp. 168, 178-186, r8z et in esl'enso par Diegerick
dans le Bul,leti.n d,e la Sociélé scienttfrlue et l.ittéraire du Limbotr,rg,t.Y.
(186r) pp. 357-37r, Nous avons ensuite les relations détaillêes de Philippe de

Comines, t. I, pp. ro8-r r t, de Jean de Haynin, t. I, pp. zt4-z3o et d'Olivier
de la l\larche, t. lll. pp. 65-66; il faut 1'aiouler Adrien, p. r78, Onofrio, p. 16;

Jean de Looz, p.5z: Herrri de Mericâ, p. 166; Thierry Pauwels, pp. zo7-zo8;

la Correaion d'es Liégeois, p. 298; Adrien de Budt, p. 368'

(r) Comines, t. l, p. rro, Cf. Henrard, p.62. Croirait'on qu'en dépit de

l'évidence, Henaux t. 1I, p. r49, prétend expliquer la défaite des Lié5e,ois par
un mouvement tournant de la cavalerie bourguignonne, qui les aurait pris cn
flanc comme à Othée? Les sources disent formellement le contraire.

(z) Suftr'idus, p. r 67, croit savoir que les Liégeois forcêrent iusqu'aux prétres

et aux religieux à marcher et qu'ils les placèrent sur le front de leur armée.
Cest là une légende.

(3) Comines. t. I. P. ro9.

I
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paraît I'avoir hanté, il déploya son armée en face de
l'ennemi, jeta des hommes d'armes aux deux ailes,
se plaça lui-même un peu en retrait au centre, et fit
avancer ses archers pour nettoyer les abords du fossé.

[-es archers firent bien leur devoir et criblèrent
I'enfrêmi de traits. Sous cette grêle meurtrière, les
gens de Tongres se débandent et viennent se jeter sur
le gros de l'armée liégeoise, qu'ils manquent d'en-
traîner dans leur déroute. Mais les Liégeois tiennent
bon et chargent vigoureusement I'ennemi, qui a

épuisé ses projectiles : avec leurs longues piques, ils
mettent pendant quelque temps l'armée bourgui-
gnonne en péril " et, dit Comines, branloient toutes
nos enseignes comme gens presque desconfitz , (r).

Mais les archers de Charles étaient bien armés;
(( aprés le trait passé », ils se mirent à faucher
impitoyablement dans les rangs des Liégeois avec
leurs grandes épées. Bientôt, ce fut un sauve-qui-
peut éperdu : il ne resta sur le champ de bataille
qu'un petit groupe d'hommes intrépides, parmi les-

quels Fastré Baré, qui se firent massacrer jusqu'au
dernier plutôt que de fuir (z). La nuit seule mit fin
aux poursuites. Les Liégeois laissaient qgx mains de

l'ennemi toute leirr artillerie : to6 bouches à feu,
tout leur matériel de guerre et onze bannières. Trois
à quatre mille des leurs, Ia plupart houilleurs ou
fèvres, élaient restés sur le terrain (3). Parmi les

(r) Comines. t. I, p. l ro. II est seul à mentionner cei épisode.
(z) Haynin, t. I, P. zz8.
(3) Ilalervyn, p.36o dit 3oo; Van den llyn, p. 364 dit 4,ooo; De Cuupere,

3.6oo; Haynin, t. I, P. z:g, 3,,roo à 4,ooo; mêmes chiffrcs dans la A»rorion'
des Liégeois (de Ram, p. rg8), dans la ComT,lainte de la Cité de l'iège (de

Itarr, p. 332) et dans Jean de Wavrin, t' lI, p. 359. Comines, p- r r r parle de

6rooo hommes mais afoure aussitôt : « qui semble beaucoup à toutes gens gui
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rrorts, il y avait. outre Baré, son frère Roland et
Eustache de Streel. Henri Solo, grièvement blessé,
était parvenu à fuir. Qr-rant à B3fg_d._!lqqrs, dès Ie
début de I'action, voyant la tournure que prenait la
bataille, il avait décidé de se conserver à la patrie en
se sauvant en compagnie du bailli cle Lyon (r ). Sans
la nuTf qüi vint interrompre la poursuite, sans les
marais qui protégeaient de droite et de gauche les
fuyards liégeois, le désastre aurait été plus grand
encore. Les pertes bourguignonnes étaient nrinimes (z).

Telle fut cette bataille, la dernière, dans les Pays-
Bas, q! les milices communales combattirent contre
une -armée régulière (3).

A dix hcures du soir, la Cité consternée voyait
reparaître Berlo, couvert de sang et de poussière,
escorté d'une demi-douzaine de cavaliers, qui rap-
portait à Saint-Lambert l'étendard national brisé et
etéchiré (4). Un vainququl_it{i!_e_ m-a_rchait sur les
trace_s d_eg fUg!1{lèi sê-piàposait de faire payer cher
aux_ !_i-ége_o-i.s_,la violation réitérée de leurs serments.

rue veulent point mentir ». IIenaux, t. l, p. r5o, note, interprète ainsi le pas-

stge de Comines: r< Comines évalue à six millc les tués sur le champ de
bataille et remarque que ce chiffrc, tout élevé qu'il est, cst encore au-dessous
de la réalitf ». En conséquence, I{enaux le porte à sept mille !

(r) « Quant messire Rasse de Lirrtrc, qui n'avait point la grasse ne renotn-
mée d'estre des plus hardis, encommencha a voir le mescltief aparant sur eus
et qu'on les assaloit de si grant manierre, il dit ad ceus qui estoite devant :

r Je m'eu vais faire haster et avanchier ceus de derrier » et il pika tout outre
et s'en ala sa voie a sauveté » etc. Haynin, t. l,p. zz7; cf. le même, p. zz8,
pour la fuite du bailli.

(z) Van den Ryn, p. 359, les évalue à une vingtaine d'hommes,
(3) Pirenrre, t. Il, p. iio3.

14) Circa horam X de nocte venit tlominus de Bicrlo cum septem equis,
reportans standerium fractum et dilaceraturn in Leodio, unde facta est lna8na
turbatio in civitate, guia nemo scivit logui de socio suo. Adrien, p. r78.

1



CHAPI'| RE XXI I.

LA DESTRUCTION DE LIÈGE.

On se retrouvait comme au lendemain d'Othée.
Liège n'avait plus d'armée, tout le plat pays était à
la merci des vainqueurs, les murailles de la ville
n'offraient qu'un faible abri contre I'artillerie bour-
guignonne. Le désarroi régnait dans Ia Cité; de ses
deux maîtres, l'un gisait sur le champ de bataille cle
Brusthem; I'autre, grièvenrent blessé, semblait voué
à une mort prochaine. Quant à I'homme sur lequel
pesait la responsabilité du rerrible désastre subi par
la patrie, il avait disparu et il ne restait personne qui
efit assez d'autorité pour le remplacer.

Deux courants opposés se dessinèrent dès les pre-
miers;'ours : D'une part, les révolutionnaires ardents,
formés par Raze de Heers à l'école de Ia lutte à
outrance, étaient d'avis qu'il restait assez de res-
sources pour continuer la guerre; ils afÊrmaient que
I'ennemi serait bien embarrassé de sa victoire au
milieu d'un pays hostile, dans des campagnes détrem-
pées par la pluie et à I'entrée de l'hiver : il suffisait,
disaient-ils, de gagner du temps pour le réduire à
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l'irnpuissance (r). Les autres au contraire.- et c'était
de beaucoup la partie la plus considérable de la
po;rulation (r) - esrimaient qu'après le désastre de
Brusthem il ne fallait plus compter sur Ia fortune
des armes, et qu'à prolonger la lutte on ne ferait
qu'aggraver les condirions de la paix.

Cependant, à mesure que les heures s'écoulaient,
Ies partisans de la résistance reprenaient courage et
retrouvaient de I'ascendant. De petits groupes de
fuyards, rentrant d'heure en heure, venaient grossir
leurs rangs. Puis on vit reparaître la figure sinistre
de Raze de Heers, le lâche fuyard. Il avait logé Ia
veille dans son moulin d'Oreye et allait rejoindre sa
femme et ses enfants qu'il avait mis en streté à
Montjoie, lorsqu'il apprit en route qu'à Liège tout
n'était pas désespéré. Aussitôt, rebroussant chemin,
il rentre dans cette ville, excuse du mieux qu'il peut
la fuite de sa femme et celle de son Colard delle
Porte, et reprend hardiment la direction des affaires.
Le bailli de l-yon était rentré de son côté; il se
l'adjoignit, et ces deux compères, sans mandat
d'aucune sorte, se firent les successeurs des n:aîtres
disparus. Le roi de France, dont ils étaient les agents
à des titres différents, semblait, comme les dieux
d'Homère, sortir de son nuage pour participer à la
dernière phase de la sanglante épopée.

Raze et le bailli déployèrent une aoiviré lîévreuse.

(r) C'est l'avis de Comines, t. I, p, r r8. suivi par de Gerlache, p. zrz. Je
me range pour mon compte à celui de Henrard, p. 68, qui combat viqoureu-
sement celle manière de voir.

(:, Jean de Wavrin est seul à prércndre (t. II, p. 362) que les parrisans ele
la guerre êtaient au nombre de r3 à r4,ooo hommes, ce qui, les partisans de
la paix étant de beaucor.rp plus nombreux, porterair à un chiffie funlasrigue
la population de la Ciré.

L
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lls réquisitionnèrent les chevaux et le blé de la Hes-
baye, ils ordonnèrent des travaux de fortification,
ils convoquèrent Ie Palais et essayèrent d'entraîner la
foule. Digne émule de Raze, le bailli paya d'audace
et voulut expliquer aux Liégeois les causes de leur
défaite : ,, C'est, leur dit-il, volre indiscipline qui a

amené tout le mal; si I'on m'avait écouté, ce malheur
ne serait pas arrivé ,. Terrorisés de nouveall par le
cynisme des deux dictateurs, les partisans de Ia paix
n'osaient ouvrir la bouche; l'avoué Jean de la Bove-
rie lui-même refusait de se prononcer: ,, Vous n'ayez,
dit-il à ses concitovens qui le pressaient de dire son
avis, que deux choses à faire : ou bien résister si
vous vous sentez assez forts, ou bien Îâcher d'avoir
la paix sans retard. Réfléchissez-y et faites pour le
mieux; quant à moi, je me garderai de vous donner
un conseil, de peur que vous ne m'en demandiez
compte par la suite(r) ». C'était agir sagemenl, car le
parti de Raze était prêt à toutes les violences, et un
téméraire qui se permit de rire faillit être jeté dans
la Meuse (z). Au canr du duc devant Saint-Trond,
la rumeur s'était répandue de ces clivlslons et on se

demandait si les Liégeois n'allaient pas faire ull nou-
vel effort (3).

Néanmoins, il ne paraît point que le Palais ait
abouti à une résolution quelconque, car, dès le len-
demain, le clergé intervint, demandant au Conseil
s'il était disposé à négocier. Le Conseil était perplexe :

livré à lui-même, il se fût sans doute soumis à la

(r) Haynin, t, I, p. z4o.
(z) Adrien, pp. r78-r8o.
(3) V, la letlre de Louis Van den Riln aux magistrats d'Ypres le z novembre,

p.36r.
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nécessité, mais la peur de Raze le paralysait; il
se borna donc à répondre qu'il s'abstiendrait de
toute démarche, mais qu'il Iaissait les mains libres
au clergé. Aussitôt celui-ci, se substituant aux repré-
sentants officiels de la Cité, noua des négociations
avec le duc. Elles furent menées rapidement; dès le
9, un sauÊconduit arrivait du camp bourguignon pour
douze envoyés liégeois. Raze avait fait des effbrts
désespérés pour empêcher qu'on traitât avec le vain-
queur. Se voyant perdu, cet homme si fier et si
hautain n'eut plus d'autre ressource, comme Henri
de Dinant et Pierre Andricas, que de s'épancher en
lamentations.

,. Pourquoi ne m'avez-vous pas laissé partir quand
» je vous le demandais? Je serais aujourd'hui un
» grand seigneur, car le roi de F'rance n'estime
» personne autant que moi. Vous m'avez fart, en me
» retenant, un tort de plus de cent mille francs.
, Maintenant laissez-moi au moins sortir en sécu-
, curité (r) ,. On lui promit, comme à Henri de
f)inant, de faire du mieux pour qu'il fût compris
dans le traité, mais il se sentait trop compromis pour
attendre quelque indulgence, et, la nuit, il se sauva
de la Cité, caché dans des bottes de paille. Le bailli
de Lyon s'enfuit de son côté : reconnu et arrêté. il
demanda à genoux qu'on eût pitié de lui et parvint à
altendrir les Liégeois, qui le laissèrent partir (z).

(r) Quia rex Frauciae nullum hominurn desideravir 1aûrum sicut rnc.
.,\dlien, p r8o.

(:) Surla fuite tle l(aze,t'. [Iaynin,pp. 215-246; Adrien,p. r8o. I1 fut
saur'é par un ccrrûiu.lules f)essein qui, de cc chef, fut poursuit'i par orrlre
drr rlrrc porrr avoir donné « un rrauvris exemple >r, f)e llirrrut-Gerlache,
t. II, pp. 726-727.

5 r^4l<,*1"
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Cependant, le duc poursuivait rapidement la
c.grl_qle19_- dg p_qy__t. Sqint-Trond s'était rendu le

z novembre (r) et avait livré à merci douze de ses

notables (z) ; Tongres et T-ooz avaient _cqp!t_u[!g'-6 (3) ;

Hasselt ouvriT-ÈEs portes au vainqueur Ig 8. D-ans

cÏacune de ces villes, la démolitlo4 des murailles fut
la première conditiônimposée poi t..rainqtreur. Déià

les éclaireurs bourguignons se montraieut dans la
banlieue de Liège. Le to novembre, les députés
liégeois, conduits par Jean de la Boverie, arrivèrent
au camp du duc, qui les fit recevoir par son conseil.
On leur signifia que la Cité devait se rendre à merci,
sous la seule réserve qu'elle ne serait ni incendiée ni
pillée. Si dures que fussent ces conditions, il fallut
bien s'y résigner, et, le t_t, trois cent quarante citains
sortaient de la ville pour att{i faiie amende honorable
au ilüè. Comme ils arrivaient avec utt retard, ils ne

le trouvèrent plus au rendez-vous et furent obligés de

I'attendre iusqulau lendemain, à I'abbaye de Saint-
Laurent hors les murs. Ce contre-temps fut l'occasion
d'un incident qu'il vaut la peine de raconter.

Le commandant de I'avant-garcie bourguignonne,

(r) Haynin, t I, PP. 234 et suivantes I lettre de Van den Riin, p. 36r ; acte

de la capitulation dans Gachard, Col'lectiott, t' II, p.4zo.
(z) Les chroniqueurs bourguignons font le plus bel éloge de l{enard de

Rouveroy, qui commandait à Saint-Trond; il défendit courageusement la

ville, obtint un traité honorable et tr s'en alla à Liège à son grant honneur et

monstra bien qu'il estoit chevalier de grant sens et de graride vertu. » Olivier
de La Marche, t. III, pp.67-68, cf., p.64; Comines, t' I. p. ro8, l'appelle

« ung tres bon chevalier ».

(3f Haynin, t. I, PP. 234-235. Ces notables furent donnés au grand bâtard,

Antoine àe Bourgogne, qui les libéra contl'e une rançon de 7.ooo florins'

V. la lettre d'Humbercourt dans le de Barante de Gachard, t. II, appendice,

p.726, « C'est donc à tort. fait observer Henrard, p. 65, note z. que Cornines

àit'qr" Charles fit décapiter ces otages ». Le canonnier seul fut pendu

(Haynin, l. c.) comme l'avait été en r466 celui de Dinant.

CHAPITRE XXIl.

Lvr,tt*U
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Humbercourt, se persuadant que toutes les formalités
de la reddition étaient accomplies, se présenta à la
porte Sainte-Marguerite et voulut entrer. Mais Llerlo,
qui gardait la prorte, la lui ferma et déclara qu'il ne
la franchirait pas, aussi longtemps que Ia vie des
bourgeois ne serait pas garantie. Cette attitude impré-
vue ne laissa pas de préoccuper le Bourguignon.
Seul au milieu des ténèbres - il était neuf heures
du soir - avec guelques ceutaines de soldats, en face
de ces murs derrière lesquels se pressait une popula-
tion intrépide et désespérée, il se demandait avec
inquiétude ce qui allait se passer. Il savait que la
faction de Raze ne s'était rendue qu'en frémissant; il
tremblait qu'elle n'eût repris le dessus dans Ia Cité
et qu'il ne fallût s'attendre de la part de celle-ci à

quelqu'un de ces coups de mains nocturnes où
excellaient les Liégeois.

Les craintes de Humbercourt ne manquaient pas

de fondement. LIn observateur perspicace, Qui se

trouvait dans son camp, nous a laissé un aperçu de

la dramatique soirée dont les scènes se passèrent des

deux côtés de la muraille. Comitles n'a pu assister

aux délibérations des Liégeois et n'en a connu que
les résultats, mais ses elTorts d'induction ont toute la
certitude de l'apiculteur qui devine les combats inté-
rieurs de sa ruche d'après la rumeur qu'il y entend.
Voici, dans un rapide résumé, la relation du célèbre
historien.

Les Bourguignotrs, se voyant forclos à I'impro-
viste, se denrandaient ce qu'ils devaient faire, lorsque
soudain, dans le silence de la nuit, le son de la ban-
cloche qu'on souuait dans la ville arriva itr'squ'à cux

UI r8
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sur les hauteurs. C'est le signe que le Palais va être
rassemblé. Que décidera-t-il ?

Humbercourt craint que ce ne soit une sortie en
armes. .. Si nous pouvons les amuser jusqu'à minuit,
dit-il, nous sommes sauvés, car alors ils seront fati-
gués et ils iront dormir ». Et, pour les occuper, il
dépêche en ville deux otages qu'il avait par devers
lui, en les chargeant de « certains articles assez

amyables ". L'expédient réussit : le message bourgui-
gnon devint I'objet d'une Jongue délibération. La
bancloche retentit de nouveau, « et nous reconnûmes,
dit le narraleur, qu'ilz estoient embesongnez ». fJns
heure s'écoule, les otages ne reviennent pas, mais
à la porte Sainte-Marguerite, en face de laquelle
attendent les Bourguignons, le bruit redouble, quan-
tité de têtes se montrent entre les créneaux, des injures
volent par dessus les murs. C'est signe que le péril
grandit, et que lc courant belliqueux se dessine dans
la foule qui délibère. Derechef Humbercourt envoie
dans la Cité quatre otages porteurs d'un message
écrit, plus amical encore et plus pressant que le
premier. L,es otages partent; ils arrivent au Palais;
nouveau coup de bancloche, « dont nous etmes bien
grande joie, et s'éteignoit le bruit que nous avions
ouï à Ia porte. » Les Liégeois se calmaient et
renoncaient à toute nouvelle prise d'armes (r).
Humbercourt l'échappait belle, car, un instant, les
défenseurs de la porte Sainte-Marguerite avaient
agité l'idée d'une sortie en masse qui aurait coûté la

(r) Comines, t. I, pp. rr5-tr7. Cf. Haynin, t. I, p. 248. Cornines ajoure :
« Et tout incontinenr s'enfouyt de la ville ledit rnessire Ratz de Lintre et toute
sa sequelle. » Il est contredit par Haynin, t. I, p. 245, et par Adrien, p. r8o,
qui placent lous deux ln luite de Rsze le ro novembre.
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vie à tous les Bourguignons. S'ils renoncèrent à ce
projet, c'est en considération des trois cent quarante
Liégeois qui attendaient à Sainrlaurent I'audience
du duc, et qui auraient partagé la destinée des
ennemis (r).

[-e lendemain, la députation des trois cent qua-
raflte, tête nue et à genoux, faisait amende hono-
rable et remettait les clefs de la Cité au duc (z), qui
la tint agencuillée pendant environ une heure (3).
Humbercourt prit possession des portes et l'on coûl-
mença d'abaltre les murailles. Le f7_qqy_qmbre,
Charles faisait son entrée solennel16 a;;. l" ait,i pr.
Ia porte Sainte-Margr-rerite. Toute Ia partie de-['àn-
ceinte entre cette porte et celle de Saint-IIartin avait
été démolie et les fossés comblés, pour donner une
expression ph-rs saisissanle au triomphe du Téméraire.
'I'andis que son armée défilait en grande pompe, Ie
clergé et le peuple, rangés aux deux côtés de la rue,
depuis Sainte-Nlarguerite jusqu'à Saint-Lamberr,
faisaient la haie en portant des flambeaux et des
torches Le sombre vainqueur, « ç6pme un autre

(r) Àrlrien, p, rtiz.
(a) Dans lc registrc r.165-r.163 du Grand Greft'e des lichcvins, I z4.iv,

on lit ceue note rnélarrcolique ; (( L'an XIIIIc et XVII Ie'j,;ur sairrt il,lanin
furent les cleif's <lelle Citeit en paix faisant livreez à Monseignour le duc .le
Bourgogne. ))

(1i) t{a,vnin, t. l, p. :18. Oet auteur ajoute qu'à cause cle la rigueur de ia
tenrpérature on permit aux Liégeois de garder leuls chausses et leurs hou-
seaux, bien qr.r'il eût été couvenu qu'ils viendraient (( en prlr leurs chemises ».

I)'ap1!s la lettrc clr (llrurles (Gachartl, Lb!1, ,t l,lp. r7S-r8o; Dirqericlt,
p. liirgl, cc sciait le ril nc,r'enrbre qrre les I-iégeois lui aliriiicrrr llit a nurrJc
lror:olable. (:cîle ditc étunt en contratliction irvec loute la strite tles Ér'Érrenlctrrs
rt irvec 1c térnoiSinage atilulisé ci-ilcssous, on ctoit supposer q',r'il v a tiarr': ln
Iellre r.ure tiri.rte .lLr coIisle. très erpiicaLJe :;'il e iu r/.trt;, crt t!'ules Icrir.s,
Cont il aura 1àit sauze (-- seize).

44 u'att
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Holophente » ( r ) chevauchait, Ies lèvres serrées, à
lravers cette ville où il n'y avait pas un cæur qui
n'efit pour lui des malédictions. A côté de lui s'avàn_
çait le malheureux prince-évêque, qui rentrait sous
tlpry]S_.lio.g de I'ennemi narioqal clans sa triste Ciré,
aü milieu du morne silence de son troupeau (à). -

L"- rZ novembre, le duc réunit le peuple au palais,
et là, en préserice du prince-évêque, il lui fit donner
lecture de sa sentence, Celle de r4o8 pouvait paraître
clérnente ffi@son. Alors, si l,on metait à
néant les institutions communales, on respectait au
moins l'intégrité et I'indépendance de Ià nation.
Aujourd'hui, ce n'était pas seulement la liberré de la
Cité, c'était I'existence même de la parrie qui recevait
le coup de mort.

2?t5 CHAPITRE xxII.

Toutes les autcrités communales : Conseil . maî-
tres, j ,tr] éta ient supprimécs d'un trait de

ume avec toutes les institutions qui dépendaient
d'elles : les jurés des vinaves, les Dix hommes, les
Vingrdeux com missaires de la Cité, les Trente-deux,
les Six de la Paix, Ies Quatre de Ia Violene. L'en-

pl

ceinte fortifiée de Liège, avec ses tours et ses poîtes;
était détruite « tellement que I'on y puisse pà, tou,
costez entrer comme en ung village ou ville cham_
pestre ,,. Le Pgrrgn, cet emblême sacré des libertés
publiques, était mis à la disposition clu duc. L'exer_
cice des,_métiers deve,ait entièrenrent libre et chacun
pouvait avoir autant de compagnons qu'il voulait.
La cour spirituelle était e,levée à la cité et transférée

(r) Jean de Looz, p, 54.

. (z) Arlrien, p. r833 Hal.nin, p. u5o; Jean rle Looz, p.51; cf. pour la date,
la lettre de Charles le Térnéraire au.magistrat cl.ypres, Ie t-1 noi"embre r167,
<lans Gachard, Col,lection, t, I, p. r8z.
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à Louvain, ii Namur et à Maestricht, trois villes qui
appartenaient au duc, et on laissait prévoir même Ia
translation du siège épiscopal. Douze hommes étaient,
en expiation du meurtre de Charpentier, livrés à
Charles pour en faire son bon plaisir.

Qqant au pays, il passait sous I'autorité du duc,
qui se faisait son hâüt voué héréditaire avec un
traitement annuel de deux rnille florini. Les éche-
vins et le maieur de Liège redevenaient annuels et
prêtaient serment au duc à Louvain; ils ne pouvaient
plus juger selon les coutumes liégeoises, que Ie vain-
queur qualifiait de mauyaises couhtmes, mais selon
la loi écrite, c'est-à-dire le droit romain; ils n'avaient
ptus ael-üîidiôüon ni sur les sujets du duc, ni sur le
comté de Looz, et les appels étaient portés, non
devant eux, mais devant 

'le 
corrseil du prince. Les

parties brabanconnes du diocèse ne relevaient plus
ni du Tribunal de la Paix ni de I'Anneau du paiais.
La constitution nationale était atteinte au cæur par
un article qui disait avec un mépris hautain : Est
a!91_i_9_ la p*lix de Fexhe gt clqs-es semblables. ie
pays ne pouvait plus faire d'alliance sans le consen-
tement du duc et promettait de livrer à celui-ci tous
les traités qu'il avait conclus antérieurement (r). Il
lui était interdit de fortif,er aucune ville sans Ie con-
sentement du duc. Le duc avait le droit de traverser
lg pliqcipauté en armes; sa monnaie y était reçue
co_mm_e- dans ses propres domaines; les bannis âes
terres ducales étaient bannis égaiement de Liège.
Enfin, d'énormes amendes étaient versées par la
Citê êt par les bonnes villes er les biens de toui ceux

(r) Sur l'exécution de cette clause, v. Chastellain, t V, pp. z18 et zrg.

\
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qui qvaient combattu coutre le prince étaient con-
fisluês au profit de celui-ci

Telle était la sentence .dont les quaranre-six arti-
cles, lus à haute voix devant Ie peuple assemblé au
Marché, retentissaient comme un gltrs funtlbre dans
Ie cæur des patriotes liégeois. Lorsque I'interminable
lecture en fut terminée, on demanda au public s'il
acceplait cette sentence et on prit acte de sa ré;ronse
afïrmative. Le surlendemain, au Marché, le duc fit
exécuter neuf des douze hommes qui lui avaient été
livrés en'vertu de sa sentence; les trois autres, parmi
Iesquels I'ancien maître Henri Solo, furent graciés
mais bannis à perpétuité (r).

Les iours suivants furent consacrés à I'ceuvre dc
d é niô iiai on . 1-â-na is q ü t i' o n c o nïnuà iiU'àB al È e I e s
rnurailles de Ia Cité, les,confiscations,suivaient leur
cours; les biens des mérierïétaient adjugés au prince,
ceux de Raze ile Heèrs deîenaient Iè lot de^Hum-
beicciurt, Iieutenant du duc, qui s'installait clans la
n:aison du tribun. Les_ L-iégeois rapportaient chacun
dans Ia chambre de sôn métiài lÈùJs armes, que le
duc distribuait à ses fidèles; lui-même se iaisait
apporter.les privilèges de la Cité et les jetait a.u feu (z).
Ce fut alors, sans doute, que périt plus d'un acte qui
avait survécu au désastre de r4o8. Les Bourguignons

_(r) Âdrien, p. r87; Jean de Looz, p.55; Comines. t.l, pp. lrg-r2o.
celui-ci 

'e 
compte quc cinq ou six victimes, mais Adrien est mieux infocmé.

Nous sa'ons d'ailleurs par comines que les victimes avaienr mérité leur sort :
c'étaient des otages livrés à Charles en verru du traité d,Oleye, et (ue ce prince
avait géiiéreusement remis en liberté contre la promessc de ne plus lui faire
la guerre; mais, à peiue affranchis, ils s'étaiint empressés d-e rompre cet
cDgagement.

(z) Onofrio, p. zr : Dux igitur, ipse iam victor, sublatis et concisis vel
cxustis omnibus civitatis et oppidorum privilegiis

CHAPITRE XXII.
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relièrent la Violette au Destroit par une passerelle

aérienne et en firent une annexe dans laquelle sié-

geait le Conseil du prince (r).
I\Iais de tous ces àttentats à la maieslé de la patrie,

aucull ne dut avoir pour les Liégeois l'amertume que

leur causa lgrlève-ment dq Pqlron. Déià, par un

brutal outragflque rlen ne iuit-ifiaitf le duc avait tenu

à blesser tous lés Liégeois à la source même cle leur
patriotisme en appuyànt au noble monument le gibet

àuquel il fit suspôndt" o. de leurs citains (z)' Main-
t.nârt il leur brisait le cæur en portant une main

sacrilège sur le palladium nalional, que les va.in-

qu",rtJd" r4o8 eùx-mêmes avait resPecté' Il semblait

q'rr'uu". ce symbole chéri c'était l'âme de la patrie

qui était vioiemment arrrachée de son corPs' Ïogt
{u" rien ne manquât à l'humiliation des Liégeois, le

duc voulut que !ê-Perrqrr,ftt Blace a-B-rqg-es devant

I a'Bou rîel-àii. ntt" de I' affluence internation {-q, 9ù
tous les peup-l è. alY!] i§És: . È gf è lt cô nie m pt è r I' o i§uei l-

teui troihdè: Ùn" anrciifti." 91 la.tin 
et en français

comm"ntait le sens de cette exhibition'
Voici ce que la française faisait dire au monument

prisonnier :

Je fus Perron de Lige
Du duc Charles conquis;
Signe estoYe que lige
Fut Lige et le PaYs (3)'

(r) Adrien, PP. ,g8-,99. De même Humbercourt, au Pont d'lle' commu-

niio" p". uo" p"ts"i"tt"-avec l'église des Dominicains' Le même' p' t97'

irl " ft par enssi la ville et le-perron estoient bien mis au bas quant desus

leur marchie et ou plus bieu de làur ville on y fesoit le gibet' » Haynin' t' I'

P, 254,' 
fgi l" rétablis ainsi ces deux vers qui signifiaient : « J'étais signe que Liège

*, f h,"
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Ne soit hons esbalr_v

Se suis chy pour rnenloil.e
Le franc ducq m'y a mis
En signe de victoire (r).

(.^

Quelle fut, au milieu de ces douleurs de Ia pslpis,
I'attitude du prince-évêque? Louis de Bourbon ne
sut pas hausser son cæur au niveau du grand devoir
de miséricorde que lui imposait la détresse de son
peuple. RglttÉ à Liège le 3o novembre er amené
processionnellement à Saint-Lanrbert, il vit se pros-
terner devant lui les maîtres de la Cité et les doyens
des Chapitres qui lui crièrent merci, et il ne voului pas
se priver cle jouer au Charles le Téméraire : au lieu
de leur pardonner de bonne grâce et tout cle suite, il

I o vn^'

et le pays étaient liges, c'est-à-dire, libres. Ce ieu de mots n,a pas été compris
des copistes. l[lle [pp6111 donne :

Signe estoye que Lige
Fut vierge et le pays

ce qui n'a pas de seus. Il en est de méme de la version de Henaux :
J'estoy singne que lige
Estoy ct le pays.

(r) Il exisre de cette i'scription trois versions, l,une, la plus gé,uine, dans
le m, 721 de la Bibliothêque Nationale de paris, fonds Dupuy; l,iurrc, moder_
nisée et altérée, dans un manuscrit du XVIe siècle .onr"ruè àCambrai (BORE,
t IIl, p. zg5). Une rroisième version, également fort altérêe, se trouve dans
u, manuscrit du XVe siêcle décrit par de Ram, p. XX. Les deux premiêres
ont été reproduites par Mltc Dupont dans son édition de Jean de Wavrin, i I I,p 36.5. La troisième a été publiée par de Ram, p. 3o4. Le texte reproduit
par Henaux. t. II, p. r59, est également fort altéré.

Quant à l'inscription lati;re, la voici :

Desine sublimes in auras tollere vultus
Nosce meo casu perpetuum esse nihil.
Nobilitatis ego Leodis venerabile signum
Gentis et invictae gloria nuper eram;
Sum modo spectaculum ridentisturpe popelli
Et testor Caroli me cecidisse manu.

Adrien dc Budt, Chronicon, dans de Ram. p. 366; dom plancher, t. IV, p. 35g.
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ne le fit qu'après les avoir accablés de reproches, et
perdit ainsi jusqu'au mérite de son indulgence (r).

Le clergé montra plus de grandeur d'âme que son
évêque. Seul au milieu du silence de la consternation
qui régnait dans le pays, il osa élever la voix pour
protester contre les atteintes portées aux libertés
ecclésiastiques par la sentence du duc. Forcé par
celui-ci d'adhérer, il renouvela sa protestation en
secret par devant notaire, en attendant des jours
meilleurs (z).

Tel fut ce désastre dont un écrivain ? {!t_ « Que
o49qùe§ le pà1àii n;àvoit .rie ,r.i n" ouy nà tiôüve-en
liw= ; (3): fl acheva la ruine de Ia Cité, qui succom-
bait sous le poids des amendes. Les Liégeois durent
vendre jusqu'à leur vaisselle et affi bijoux de leurs
femmes, sans d'ailleurs parvenir à s'acquitter (4), et
les agents bourguignons déployèrent une rigüeur
extrême à faire rentrer les termes en retard (5). Il
fallut que le Chapitre engageât tous ses biens pour
venir en aide à la patrie et les églises de Liège ven-
dirent pour 24,ooo florins de rente sur leurs terres en
Brabant (6).

C'est en ce moment d'extrême dépression qu'arri-
vait à Liège lq§Sgt du papg BqUL II, Onofrio de
Sotlg-l!-oçç* -qardinal et évêque de Tricarica en
Bqti!,_ç_Cte, Il avait été question à Rome du traité de
SgfnlIrgnd, dont Charles le Téméraire demandait
I'approbation au Saint-Siège. Celui-ci I'avait refusée,

(r) Jean de Looz, p. 55.
(z) Onofrio, p. zo.
(3) Chastellain, t. V, p. 327.
(4) Le même, t V, p. 316.
(5) Onofrio, p. zz.
(6) Onofrio, p. zr ; rldrien, pp. r89-rg3 I Jean de Looz, pp. 54-55.

k
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le tiaité contenant des clauses qui violaient Ia liberté
de l'Église, mais le p1p9 lyaii chargé son légat de
réconcilier, le prince-évêque avec son peuple et
d'exhorter le duc à respecter les droits ecclésiastiques.
Onofrio avait fait récemment ses preuves â Mayence,
où il avait heureusement apaisé les troubles causés
par Ia rivalité de deux conrpétiteurs au siège archi-
épiscopal; de plrrs, il connaissait déjà les affaires
liégeoises, ayant été le collaborateur du précédent
légat Pierre Ferrici (r). Le peuple de Liège attendait
plein d'espérance le pacificateur qui lui était envoyé
par Ie Saint-Siège,

L'entrée du légat dans la Cité fut une de ces
cérémonies émouvantes et presque liturgiques dont
la majesté faisait une impression indélébile sur les
populations d'alors Le z7 a,v_ti! r_468, venu de Maes-
tricht, il avait logé à la Chartreuse. I,e,3o-- avril, le
clcrgé alla en procession à sa rencontre. Lorsque le
légat passa sous la porte d'Amercæur. il donna sa
bénédiction à la ville : aussitôt, un guetteur placé
sur Ia muraille fit un signal, et à I'instant toutes les
cloches de la Cité, silencieuses depuis trois ans, se

mirent à sonner en signe d'allégresse. Par les rues
somptueusement parées, jonchées de fleurs et de
verdure, au milieu des acclamations et des pleurs de

ioie d'un peuple réconcilié qui se pressait, des torches
allumées à la main, autour du porteur de la bonne
nouvelle, le légat s'achemina sous un dais jusqu'à la
cathédrale, où il chanta un Te Deum d'action de
grâce. La journée du lendemain mit le comble à la

ll u.uu{

4kt i
9a ar,vt:l

fête les Liégeois assis tèrent à la première messe
solennel le dê leùr-pïnôe, devenu enfin leur eveque

(r) Onofrio, pp. 6 et r4, el c[.l'introduction de M. Bormans, p. IV
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Il semblait que des jours nrcillcurs allassent sc lever
enfin sur la patrie et sur la ville tant éprouvée 1r).-foutcs les espérances reposaient sur le légat.
I-orsque, le 8 juin, il partit pour Bruges,.gir. il devait {
arr,ôir sa prenrière conférence avec Charles le Ténré-
raire, le prince et la Cité lui confièrent chacun la
rléfense de ses intérêts auprès du r1uc. La Cité lui
deilar.rdait instamment cl'obtenir que Charles lui
rcndit ses franchises et qu'il suspendît la déntolition
clc ses murailles; le prince se f,t, lui aussi, l'avocat
dc cette dernière calrse et se plaignit en outre de ce

que les Bourguignons de Liège ne seml-rlaient pas
s'apercevoir qu'il existât (z;.

L'entrevue du Téméraire ct du légat ne donua pras

cle rôàultats, le duc insistant pour qLre le Saint-Siègc
ratifiât puremellt et sirnplement le traité cle Saint-
'frclnd et Ia scnteuce de Brusthent, le légat, all coll-
traire, faisant des réserves quant aux droits de
l'Église et suppliant le duc de ne pas consenlir à ce

qu'ils fussent diminués. Charles, au sur;rlus, était
occu;'ré par les préparatifs cle son mariage , qui devait
ôtrc suivi in'rmédiaternent d'une nouvelle gllerre
avcc la France; il finit toutefois par promettre de
lirire un sérieux exalrlen des griefs exirosés par le
légat et lui donna rendez-vous à Bruxelles vers le
zo aotrt. Il y avait convoqué aussi le prince-évêque de
Liège, et, dans une séance intime à lrois, les destinics
de la Cité furent mises en delibération.

Le légat s'apercut avec doulelrr que deux mois de
réllexion n'avait pas disposé le cluc aux concessions

(r) Onolrio, p. 33; Adrien, p. r91;.{nge de Viterbe, col. r4o3 et r4o9-r+t rt
Jean de Looz, pp. 56-57.

(z) Onofrio, pp. 34 et 38; Piccolomini, P. 37+; AngedeViterbe, col. t4r.1.
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indispensables. Vivement pressé par le légat, Charles
crut faire preuve d'adresse en demandani au prince_
évêque si lui aussi réclarnait. Connaissant la faiblesse
et I'inconsistance de son jeune parent, il comptait
sur une réponse négative qui lui aurait suffi, peniait-
il, pour fermer la bouche au légat. placé 

"ritr. 
.on

devoir d'évêque et la crainte de déplaire à son puis-
sant protecteur, le pauvre prince se trouble, balbutie,
mais toutefois a la force de parler selon sa conscience,
disant qu'il s'en rapportait à ce que lui conseille-
raient les principaux de son Église et les Trois États
clu pays. Le duc s'emporta; il mit la main sur la
garde de son épée et jura qu'il ne céderait sur rien,
puis il finit par se laisser calmer et leva la séance en
priant Ie légat de lui soumettre ultérieurement les
points sur lesquels les Liégeois demandaient cles
adoucissements. Reltr_é à Liège le zz aoûrt, le légat
réunit le Chapitre et ré{ge_a avec lui un mémoIre
contenan_t I'indication des points sur lesqnels une
revision du traité était dernandée (r).

Louis de Bourbon n'avait pas attendu Ia f,n de
cette enquête : il Çtai1 palr! dè1_le z5 -aoûrt pour
Àtqestricht, où il_ devait assisrer à une joùrnée des
Etats. Ce malheureux prince n;avait pas reconquis
la con,fiance de ses sujets, qui le renclaient seul
r.*p6niubt" de tous les deuils'de la patrie. Rien de
ce qu'il faisait n'échappait à la critiqùe d'un peuple
naturellement frondeur, et dont le caractèré eàit
aigri par ses infortunes. On ne pardonnailpas au
priqge de s'être enrichi de§ depoirilles des .éti..r;
on se scandalisait du luxe de sa cour, cle ses francs

284 CHAPITRE XXII

(r) Onofrio, pp,34-35; Herbenus, p.358.
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archers, de ses musiciens, de ses bouffons; or-r s'indi-
gnait de lui voir abattre des maisons de pelletiers
et de barbiers qui obstruaient les abords de son
palais(r). Son départ pour Maestricht ne fur pas
I'objet de commentaires plus bienveillants qr" ion
séjour à Liège : on affecta d'y voir une excuision de
plaisir : sonJ?cht_Étu.tt_lfop luxueux au gré des
cellseurs; il emmenait des musiciens, et ii partait en
qra_r1de liesse peridant tqe la parrie éraii dans le
deuil (z)!
Ïâ Cite était abandonnée.
Depuis Ie commencement d'août, le gouverneur

bou rguignon I! gq bercolllrr,_ralpgle _pal I e duc, éta it
allé rejoindre §dn iouverâinl5fi^i-e nouveau mareur,

(r) Adrien, p. r97,

_- 
(:) Déjà Adrien, p. ,gZ! er piccolomini, p.374, parlent avec cete injustice.

Qu'e, est-il toutefois du fameux yacht? Ecoutons Âdrien lui même , . Fr.tu
etiam una navis curn tabulis ligneis camerata pro domino reodiensi ad transeun-
dum supra Mosam, in cuius mali summitate apratus fuit locus ub.i quatuor mimi
cum buccinis et musicis instrumentis canere deberent. Haec na,r,is ie crastino
Bartholomaei de foris cum viridi colore depingebarur, quia dominus leodien-
sis eodem die in eâ ad rrajectr,rm ire debebat. , Ir n'1' a rà rien de luxueux, et
peu de princes d'aujourd'hui consenriraient à uoyuge" dans un yacht qui aurait
été mis en couleur le iour même. cela n'empêc-he pas les hisiorie,s riégeois
cle parler de ce bareau en rermes indignés. De Gerlache, p. zz, d,ordinaire
si calme, semble vouloir disputer à Henaux ra pahne de l'acrimonie : « Dans
cette vilie infort.'ée qui ressemblait à un vaste désert, il (Louis de Bourbon)
imagina de 

.clontrct" 
utze féte. A cet eftèt, il fit construire une barq.e élégan.te,

une espêce de yacht, churgée de pei,tures bizan es. où it ménagea un" îrrr"odi
élet:ée.potu- ses a,ctew"s et ses musiciens; s;y étant placé lui-mêrne avec les
gens de sa suite, il se laissa descendre dans cet upp"..il de Liège à Maes*icht,
uuû sotls cl"ttne harmortie joyeuse, à ra aue de tout tm pàrytre ttésoré ett
indigné. » Voilà de quoi rendre Henaux jaloux; il ne le resie p-as longtemps,
car il découvre mieux que certe partie de plaisir, t. II, p. ,0, , " Ani.ni pr.
ces énormes déprêdations, il (Louis de Bourbon) se créa une cour; z7 se doirta
tles femmes, il eut des chanteurs et des joueurs d,instrumerrt » etc. Je ne me
porte pas garant des mæurs de Louis de Bonrbon, sur lesquelles je ne suis
pas renseigné, mais ie déclare que les mors gue je viens de souligner sont une
invention de Henaux,

(3) Adrien, p. rg8.
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Jacques de Nlorialrné, veuait à peine d'entrer eu
fonctions (r); de..n-raîtres'de la Cité, il n'y en avait

;rlus depr-ris la journée de Brusthem; quant à la dic-
tature de Raze de Heers, on sait comment clle avait
fini. L'occasiorr était propice pour un coLrp de main.
Les nombreux proscrits qui rôclaient dans Ies cam-

Iragnes ou sur les frontières ne la laissèrent pas
échapper.

On les vit apparaître sur plusieurs points du pays

ll ( t

aï la fois, s'atta uant de référence aux chârteaux-
ftr$_ pg!r_ü _prqc,utpt-_t+!19fuge. Montfort sur
I'Ouilhttomba en leur pouvôir dans les pretniers
jours d'août. ils échouèrent dans leurs tentatives sur
Bouillon et sur Franchimont, mais, lg-Lt.p_t"*bt",
ils se rendirent ma1gql_{q§ereln-g*gt.du passage de
la Méüse. Établis ii a proiimîiê-dêlâ--eTiè;ll:j'o-
jeiâîent, avec I'aide des complices qu'ils avaient dans
la place, d'y surprendre_e_t massacrer daris Ieurs lits
tous les partisans du nouveau 1Çgime. Si ce projet de
matines liégeoîses fu.t dénoncé à temps, ils ne renon-
cèrent pas à celui de rentrer dans leur ville natale.
L" g sqp!g!rb-5e,,._.ûsJ- pén-étrareü au-qL d'g_!!u_e le

Ro{ie;-
Éâves, décharnés, la barbe et les cheveux incultes,

les vêtements en lambeaux, ces tnalheureux, dont
beaucoup étaient armés de bâtons seulement et qui
périssaient de misère, n'étaient guère plus de deux

(r) O'est ce môrle Jacqucs de Morialnré qne I-<.ruis rle lJourbon poursuivit

clc son resseutinrenl comnre gendre de Jern dc Lleiusberg, et qui auiourd'iltli,
réconcilié ave; le prince. étair aopelé par lui à remplacer le maietlr ELtstlche

de Hosden, destitué ou ne sait pourquoi. Adrien, p. r97.

(.:) Adrieu, p. zoz I Onofrio, pp. 49-5o; Jean de Looz, p, 56: Havnin, .t. I I'
p. 67: tlenri de N{ericâ, p. r7r. Ce dernier est seul à placer l'évênement :ru

Z septembre; il est suivi pat le Magnwn Chrontcott llelgiarin, p. 4zz.

a
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cents au début et, avec un peu d'énergie, il aurait été
facile d'avoir raison d'eux. Mais leur audace ût
perdqe la tête aux autorités. Le mu'r'âi. fut der pre-
miers à déserter son poste; les échevins, les nobles,
les fidèles du prince, tout le mônd9 prit la fuire
devant une poignée de désespérés. gieniOt les rangs
de ieux-ci se grossirent d'une multitude d'autres
prôscfits accourusau bruit de leurs succès; les Fran-
chimontois, les Rivageois, les gens du comté de Looz
leur formèrent toute une armée; le petit peuple se
groupa autour d'eux, et ils se trouvèrent êtie au moins
dix mille hommes résolus à tout plutôt que de se
laisser de nouveau chasser de leurs foyers (r).

A leur tête étaient trois hommes dont le nom reste
indisioiubiement uni au souvenir de la tragédie
dans laquelle va sombrer la Cité : ce sont Gossuin
de Streel, Jean de Hornes, dit de Wilde et Vin-.-ènt
@_ren. Ils.voni jotiéi lè clernier acte de ce drame
sqqglg-q1let c'esr pourquoi il ôonvieirt dè lèa piésenter
au lecteur.

Gossuin de Streel, Jean de Wilde et Vincent de
Buren appartenaient tous les trois à cette noblesse
féodale des Pays-Bas, dont I'histoire rrous offrè-tant
de types curieux et caractéristiques. Ce qu'on remar-
que tout d'abord en eux, c'est Ie développement
excessif d'une personnalité vigoureuse et sans scru-
pgles, qui ne veut connaître aucune entràve à ses
volontés et qui se plaît à imposer les siennes par la
force. In_capables de vivre dans une société régülière,
où la liberté elle-même est obligée de connaître ses

\

(r) Adrien, p. zoz; Jean de Looz, p.58; Onofrio. p. 5o
p. .i74; Herbenus, p. 358.

Piccolomiui,
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limites, ils étaient à leur aise et respiraient largement
dâns I'atmôàphère ardente des gùerres civil"es, oùr

leur audace, ièur énergie, leur foi en eux-mêmes
leur assurèrent bientôi le premier rang. Avaient-ils,
comme Raze de Heers, un but d'ambition persoll-
nelle, ou pollrsllivaient-ils des vues politiques ? Il
n'y paraît point; ils obéissaient à l'impétuosité de
Ieur tempéramenl; ils lilti-cifllint à la fièvre patrio-
tique et à I'exaltatiou révolutionnaire qui entraînait
tout le pays; màis, doués d'un courage fabuleux, ils
iorp rimaient le cachet de I'héroisme à toutes leurs
entrepilses,
spé6âlè tes

et l'histoire a toujours mesuré à une aune
gens qui savent donner leur vie pour

)

leur cause.

&p:llù_qg§119TJ le plus jeune des trois, dês-
cendait d'une lignée qui possédait depuis le XII["
siècle l'avouerie du hamearr de ce nom, près de
Fexhe-lelHalut-Clocher, au centre de la plantureuse
H-esbÙe: Sim ônele, Jean de Streel, était un des
personnages les plus considérables de la Cité, qui
l'avait appelé trois fois à la maîtrise; son père,
Eustache de Streel, avait succombé en combattant
vaillammentà la bataille de Brusthem(r), et.soî,frère
Eustache était ce chanoine de Saint-Lambert que les
tréfoirôie-is âvâiejnt préférâ, Gn tÉ;, â Louis de
Boîibôn frl:rcn co?"p'i.na I hosiiTfiildê-G prince
coniiè une farnille qui lui avait valu son premier
affront. Gossuin, lui, ne faisait rien pour regagner
sa faveur; au contraire, convaincu de I'inutilité de
ses efforts, il s'était jeté de bonne heure dans les
rangs des révolutiounaires, et il y avait joué un rôle

(r) V. ci-dessus, p. 267.
(z) V. ci-dessusr p. t29.

I
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assez en vue pour que Charles le Téméraire I'exch)t
nominalement de la paix qu'il avait accordée après

Brusthem aux villes lossaises (r). Au surprlus, ieune,
spirituel et joyeux, il était l'idole des [.iégeois,

qu'amusait sa verve de bon enfant (z).

A la différence de Gossuiu, issu- de* la Hesbaye

rva I lon ne /i ea rr de Wi t à e etfu i rrcè nî âË Èg1"ni étaient

,l".rx cheiEÏers thiois conr'me Raze iui-même. Leur
maturitè né i"-èAAâit 

-pas 
en énergie et en courage â

la jeunesse de leur compegnon d'armes, de même

qu'elle ne créait pas une grande différence entre eux

au 1',oint de vue des qualités irrîellectuelles et morales'

C'étaient de vrais ct-rqfs de partisans I'un et I'autre,

uu.i lô qùalité.s et les défauts que suppose ce titre'
Le premiàr, seigncur de Kesselich en Juliers, apPar-

t.,.,uit à celte biânche de l'illtstre maison de Hornes

dont tous les membres portaient, comme leur ancêtre

commun, le surnom de-de Wild-9 c'est-à-dire le Sau-

vage. Neveu de Jean de Hein§berg, il était par le

(r) Bormans, Ot'dotznances, t' I, p. 6r4.
(r) Les historiens ont enlevé à ce hâros soll nom et son Prénom' De Çer-

roÀ", p. zzo, l;appelle Georges ou.losse; Demarleau, p' 83, Josse; Henrard'

p. 97, ô,r...,*. t-" no. de Gosrvinus (parfois abrêgê en Goes) est garanti par

i'uiârimité des sources : Onofrio, PP'+9, 6u. 8r, 8:. 98; Adrien' PP' ?91'
rr3 et't Ii; Ànge de Viterlre, ltassim; Herbentts, dans de Ratr' p' 35tt'

it^ynin, ,. if , pi. 8z et 88, est seul à l'appeler Wincelin' mais montre aussi

par'la ma'ière'dont il parle de lui que c'est à peine s'il connaît son exislence.

Pour ce qui concernè le nom patonymique, c'est-bien Streel, qui s'ortho-

g.uphiui, uri moy"n_âg" straile ou strailhe. La famille de streel est parfaite-

i,.it.oooou. SiHerbenus, p. 35g. appelle notre hêros de Vivariis, c'est peut-

étre à cause d'un fief qui aura aPPartenu à Gossuin' Je ne saurais donc adhérer à

l'opinion de M. de lJôrman q.ii. arn. son êdition d'Adrien, p' 363' co,teste à

Gossuin son lignage pour la ieule raison qu'Onofrio, p' ag' qui l'appelle Stra-

Ien, le dit losài"lçg:ging de stralen cum fratre, nobilibus lossensibus). Mais

cetie légêre e.r",*â;ii-7ôi;ffiiist étranger au pays et qui a fort bien pu

se'trom"per sur'le site de Streel' lequel est d'ailleu.rs à quelques 
-lieues seule

-"nt ao p"yt de Looz, ne saurait prévaloir contre I'ensemble des faits coonus'
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fait mênie voué à l'opposition. Carritaine des Ton-
groiq en r465,il avait été de l'expédition contre Huy
et il avait assisté à-la bataille de Brnsthem, où Ia
folle ardeur de ses troupes avait été Ia cause initiale
du désastre des Liégeois. Si cette bataille ne révéla
pas chez Jean de \Milde de grandes qualités de stra-
tégiste, il devait se faire un renom dans ces surprises
nocturnes où nous verrons les Liégeois passés maîtres
et qui faillirent leur assurer des triomphes inat-
lendus (r ),_ .

qua n t (à V i n ce n t if e 
_B 

u re_n,] c' étqi t u_n g_en t i I h o m m e
d'qrgrrtq guËidi6i-se, dôijile pèrâ1-ÿaït pris parti
pour Adolphe de Berg contre Arnoul d'Egmont,
dans les querelles dynatiques de sa patrie, avait dû
s'exiler et était vq-n_g-s_établir au pays de Liège (z).
Jêân de Heiiisbàig, ioi, parent, iui avait faii bon
accueil et avait pourvu à I'avenir de ses enfants.
f)eux frères de Vincent étaient chanoines de Saint-
Lambert. L'un d'eux, Gisbert, s'était laissé nommer
official par les Liégeois révoltés; pourVincent, il était
partout où I'on combattait le prince. Les Buren
étaient trop attachés à leur bienfâiteur pour ne pas
in_spiqer de I'ombrage à Louis de Bourbon; aussi se
jetèrent-ils dans I'opposition.

Tels étaient les trois personnages qui venaient de
jeter dans la balance des destinées de Liège le poids
de leur farouche égeqgie et de,l_eg1_fqoldg intrypidité.
Autour <l'Luî rË grorpâi.;i iè;liùs ré:iqlgsfle ces

(r) Sur Jtan de Wilde, v. l'anicle de lvl. de Chestret dans BI.1Z, t. XIII,
(r877). Ange de Viterbe et Herbenus, p. 35i1, l'appellent Johar:nes Àrnoldus;
c'est en réalité son père qui porta le nom d'.\rnoul.

(z) Le château de Buren, une des principales forteresses de la Gueldre,
était situé dans la Betuwe, enrre Tiel et W1k re Duurslede. Il érait le siège
d'un comté du même nom.
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innonrbrables proscrits que la sentence du r8 no-
veur[',re r467 avait i1r'ivés de Icur patric et cle leurs
loyers, et qui i.taient conrlemnés à rôJer cortrntc des
loups rlutour .'-lu sc'ul licri oir il leur I'ürt irossible rle
vivrc. C'était I'artuée ciu c1ésespoir ct cle la ntisère,
cotntttan.lEc ft,ir'ùrre trinité de eh..fs qui n-réirrisaient
la mort.

Certes, on a le drriit de blâmcr lcur entrei)rise.
En rentrant à [-iège, ils attiraient la ftrudre sur lu
,'r.,[11.,".,."r-qc Cité, et ils ]a faisaicnt périr û\,ec eLlx.
Ilais avec quelle inclulqer-rce il triut cnvisager I'acte
clc ccs iirftrrtr-rnés qr-ri, n'ir),ant plus quc Ie choix
cl u genrc dc mort, veulctrt rnourir iru n-rtlins les
ûrntcs ii la ntain, cn défèndant contre uu enuenri
sans pitié les tornbeaux cle leurs pères et lcs berceaux
de leurs enfants !

Et comment auraient-ils pu se résisner à rester
loin dc ler.trs foyers, quanci ils voyaient sllbitemcnt
la patric s'ouvrir et quancl, clt y rentrant, ils pou-
l'aieut espérer cl'y organiser une résistancer efficace ?

[,'espoir était chimérique sans doute et ils devaien,;
Ic constater c-lès le lendenrain. mais, s'ils furent cou-
Pables, leur cotrrage ennoblit leur faute et I'hislorier-r
a pour dcvoir cle proclamer leur héroïsmc en nrêrne
tcmps que leur folie.

[-a rentrée des proscrits r-rc s'était pas effèctuée
sans effLrsion de saug ct, dans les prentières heurcs
d'effcrvescence, cleux ccnts homnres avaient péri sous
Ieurs coul'rs \1ais, bicntôt, ils se préoccLrpL\rcrrt de
réorqattiscr la vic Irirbliclue e1 cl'a.ssurer la ,-l,,iflltse . ! .es
nrétiers se rccor-r:ilitucnt en quelque sortc spontuirj-
nlent; les électerrrs se rassenibler-rt ct l'cssuscitent la
maîtrise, supprimée depuis Ia journée de Brusthem.

\-, _
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A ce poste d'honneur et de danger, ils appellent les
anciens maîtres Ameil de Velroux et Gi!fes de Lens(r).
"lA-mêil n'érâif 

'point 
parmi Ieï revoiutionnaires exai-

tés; même il avait été des premiers à prendre la fuite
lors de la rentrée des proscrits, mais. arrêté par eux,
il dut leur promeltre d'embrasser leur parti, et il se
trouvait leur chef malgré lui (z). Mais les vrais
maîtr-es de la Cité, c'élaient les capitaiôèiqui avaienr
râmene les proscrits. Vincent de Buren èt Jean de
Wi!!e,_instailés au Palaiildiiigéaiènr les rravaux de
défense, faisaient relevcr les murailles abattues et
envoyaient âèiiânaer un secoul-s de cent lances à
Louiii XI. L'audàce et I'entrain des chefs animent
tous les courages, leur ardeur fébrile se communique
à la foule, de nouveaux renforts affluent tous les jours

(r ) Je suis obligé ici de coml.attre l'arrtorité d'Àdrien, d,aprês leguel, p. ro4,
c'est seulemenr le r t octobre que le légat créa rnaîtres, Ameil de Velroux et
Gilles de Lens ([n die Remigii hora IV ordinavit legatus Aegidiurn de Lens
et Amelium de Velleroux in magisrros civitaris l-eoJiensis). Cette assenion
semble conflrmée à premièr.e vue par un passage du mémoire d,Onofrio lui-
même, p. 8r, où nous lisons que le légat parrit le rerocrobre pour l,entrer,ue
avec I.ouis de Bourbon. (( commisso duobus primoribus civibus, Amelio et
Aegidio, qui apud populum rnagnae auctoritatis eranr et ad pacem inclinati,
ut opus cocprum ad pacenr sernper dirigereut et populum ab rebus inliciris
continerent et incursionibus, hàc tis auctorttate cotzcr:ssâ, atl, lrgati et epis-
copi bent plar:ihtm, » Mais.déià le to seprembre. au lendemain de l,écha.f-
fourée, Ameil érait le porie-parole d e Liégeois dans leur enrrevue avec le légat,
et celui-ci à cette occasion l'appelle « civis leodiensis iuter eos primo coniti-
tutus ». Et le 3o septembre, quirtant Liège nne première fois, le légat avait
donné mission à Ameil de velroux, en qualité de prtmariu.s crres, de ieter en
prison tous les pertubateurs (Ooofrio, p. Z;). Voilà bicn l,exercicc rles folc-
tio.s magistrales! I-'acle du reroctobre aura clonc été une reconnaissance
publique par le légar du mandat d'Ameil et de cilles. et rien de prus. Ir est
d'ailleurs fort peu probable que res Liégeois eussenr rardé vingt iou.s à
réorganiser le gouverrrement de la cité, alors que les métiers étai."nt recons.
titués. Àu surplus, la maîtrise d'Ameil et de Gilles esr implicitement reconnue
à la rlate du I r octobre par Humbercourt lui-même, leur envoya't, ainsi qu,à
Jean de \Milde, un sauf-conduit po.r allcr négocier avec lui (Onofrio, p. rio;,

(z) Adrien, pp. 2or er 2o2.
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dans la Cité. Et dé,ià, préparant les voies à son
funeste épcux, Pentecôte de Grevenburg, fèmme de
Raze, reparaît au rnilieu d'un 1'reuple dont il a été Ie
rnauvais génie (r).

Il est facile de se figurer la consternation du
légat, qui voyait son æuvre de pacificateur irrémé-
diablemer:t colnpromise par le coup de main des
proscrits. [,'explica-tio-r1, qu'il eut Ie lendemain avec
leurs chefs ne le rassura que faiblement : ils pro-
tesGient, il est vrai, qu'ils voulaient se soumettie à
leur prince, et ils le prièrent de leur servir d'inter-
médiaire auprès de h.ri, mais ils déclarèrent en même
temps qu'ils entendaient reconquérir leurs franchises
et défendre la Cité contre la tyrannie de l'étranger(2,1.

Il n'y avait pas moyen d'en douter : c'était, pour la
malheureuse ville, une nouvelle guerre avec le duc
de Bourgogne; c'était, dans l'état de faiblesse et
d'épuisement où elle se trouvait, la ruine et la des-
truction à brève échéance : le sort de Dinant était là
pour montrer à quoi il fallait s'artendre de la part du
redoutable adversaire dont on provoquait la ftrreur
à plâiaii. La peiplexité du légàt était terrible. S'il
Sêouait la poussière de ses souliers sur la Cité, il la
vouait à une mort certaine; s'il y restait, il prenait
la responsabilité des derniers événements et attirait
sur lui-même I'indignation de Charles le Téméraire.
Dans cette alternative cruelle, l'hésitation était bien
légitime. Celle du légat ne fut pas longue : il resta.

Que ce parti fût le plus généreux, c'est ce qui ne
fait pas de doute. Fut-ce également le plus sage, c'est-

(r) Jean de Looz, p. 59.
(z) Adrien, pp, rg8-zoz; Onofrio, pp. 49-50; Jean de Looz, p. 58,

to.4À'lfth
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à-c1ire r:elui qLli promcttilit le mcilleur résultat ?

Malgré I'échec subi en dernier lieu par la cliplorratie
du légat, tout pertret de répondre à cette questiotl
par I'affirmative. Il faut remarquer en effei que le
Iégat avait pour mission cle réconcilier les Liègeois
avec Ieur prince, non avec Ie duc: or, les voici qui
se déclarent prêts à cette réconciliatior-r : comrnént
donc pourrait-il, lui le pacificateur, repousser leurs
avances. ;rour la raison qu'elles contraricnt la poli_
tique d'un tiers qui n'a rien à voir dans leur qu..èll.?

Il est vrai que ce tiers est le puissant duc àe Bour-
gogne; il est vrai encore que les Liégeois viennent de
yinl:r la paix de tsrusthem, er de donner Ie plus
légitime.des griefs à cette nature violeute et exaspé-
rée. Mais c'est cela même qui exige entre eux et lui
I'action pacifiante d'une autorité qu'ils respectent de
part et d'autre, et qui ne pourra plus s,àxercer si
elle aband<lnne le milieu fiévreux et surchauffé otr
sa présence est Ie plus nécessaire. S,il parvient à
réaliser la ;rremière partie,de son progrimme, qui
est la réconciliation des t-iégeois avec le prince, le
légat se persuade qu'il abordera avec plus àe chance
de succès la tâche de Ies réconcilier ai-ec le duc. Et,
bien qu'il ne puisse se dissimuler les nombreuses
difficultés de I'entreprise, il s'est clit apparemment
qu'entre deux solutions égalernent aléaioires, il n'a
plus que le choix du rnoindre mal.

{o Pl lt,('t 'æuvre sans retard. Dès le même
Une fois qu'il eut pris scn parli, Onofrio se rnit à

.,_Ll_pgIrt portI ou
Maestricht, oir résidait Louis de Bourbqn. La popu-
lation ne le pas s'éioigner avec plaisir lesVO

uns craignaient de se voir abandonnés totalement,
d'autres estimaient qu'il était Lln otage bon à garder,
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et il fallut qu'il s'engageât sous la foi du sertnent à

revenir.
Trois barques emportèrent le 

-lég_a! -ei 
la députation

liégeoise qui I'aEiompagnait. Le quai de la Goffe,
d'otr ils partaient, était ocôupé par une multitude
innombrable d'hornmes et de femmes qui accla-
maient I'homme de Dieu et faisaient des væux pour
Ia paix en versant des larmes (r). On descendit la
Meuse en passant, de droite et de gauche, devant des

rivages jonchés de cadavres à moitié déchirés par les

chiens et par les oiseaux de proie. A la hauteur
d'4lgg.t1-.-gg,--gll es:suya le feu de ce fort," qùîiêlevait
au- giàbant et dônt les occupants ne consentirent
qu'à $rqg!fql4-e è-!-eiçsqf nos paisibles voyageurs
continüeileur route. On arriva enfin à Lichtenberg
en amont de Maestricht, où le prince s'était pôité à

la renconiiè du légai et où I'on mit pied à terre.
Lgs-_cg1{itions que Louis de Bourbon formula

parurent acceptables à Onofrio : elles se résumaient
dans le ttatu quo antérieur au coup de main du 9.
Les proscrits quitteraient de nouveau la ville et iraient
à Aix-la-Chapelle ou à Reckheim attendre la conclu-
sion de la paix; les Liégeois livreraient au prince
leurs armes et leurs bannières; après cela, le prince
rentrerait dans sa ville pour la gouverner comme
auparavant, promettant d'ailleurs de preudre, d'ac-
cord avec le légat, des mesures d'amnistie et de grâce

telles qu'on n'aurait qu'à se louer de lui. Le légat
rapporta ces conditions à Liège, et un Palais fut
convoqué au Vieux Marché pour le zz- septembre.
Onofrio y assistait du haut du passage couvert qul

(r) Onolrio, p. 55; Piccolomini, p. 376.
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reliait les appartements du prince à la cathédrale (r);
autour de lui se groupait un nombreux cortège com-
posé de gens de sa suite, de dignitaires ecclésiastiques
et même de citains de marque, parmi lesquels
Gossuin de Streel. Du haut de cette tribune, le légat,
par la bouche d'un interprète, exhorta les Liégeois
à accepler les conditions du prince :

,. Ne craignez pas, leur diril, qu'après que vous
aurez déposé les armes vous soyez exposés à être
maltraités. On vous donnera loutes les garanties
nécessaires, et si, par impossible, le prince-évêque
manquait à sa parole, je m'engage à fulminer contre
lui les peines canoniques les plus sévères ,.

Cependant, les Liégeois restaient indécis, et ni Jean
de La Marcli, l'écolâtre de Saint-Lambert, qui parla
dans le même sens, ni Ameil de Velroux, dont l'élo-
quence était appréciée dans la Cité, ne parvinrent à
les entrainer. La foule était houleuse; elle constatait
qu'aucun des orateurs ne faisait mention de ses

libertés et franchises; des colloques passionnés s'éta-
blissaient de proche en proche.

" Le légat y met de bonnes paroles, mais nous,
nous y mettons rlos têtes.

- " Nous ne déposerons pas les armes, nous ne
quitterons pas la ville.

- " Si on nous massacre en trahison, ce n'est pas
le légat qui nous ressuscitera ,.

Soudain. du groupe même qui entolrait le légat,
une voix stridente s'élève.

_ « Bonnes gens, s'écrie avec exaltation Gossuin de
Streel en étendant le bras, tenez bon et défendez avec

(r) Sur ce pàssage couvert, v. ci-dessus.
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énergie vos lilrertés, que vous avez reconquises à la
pointe de l'épée sans I'aide de personne. Le voulez-
vous?

-- , Oui, oui, répondent mille voix.

- , Un instant, dit vivement le légat en s'adressant
aux Liégeois qui I'entourent. Si, par franchises, vous
entendez des dispositions contraires à la sentence du
Souverain Pontife, que vous-mêmes avez acceptée à
l'unanimitê, il n'y a plus lieu de traiter de la paix.
Je ne Iaisserai pas toucher à la sentence.

- , Nous ne voulons pas I'enfreindre, répondent
les chefs, mais, en dehors d'elle, on nous a imposé
quantité de fardeaux que nous ne pouvons plus sup-
porter, et c'est à cela qu'il faut aviser si l'on veut la
paix ».

Là-dessus, requis de se consulter, selon la formule
traditionnelle, Ies métiers se réunirent dans leurs
chambres, où s'engagea la délibération. Les ban_OU

refusèrent de s'exilér de nouveau.
. Nour n'avoàC?t6[iô§ôiitq, dirent-ils, ni par le

Souverâin Pontife, ni par notre prince-évêque, mais
seulement par le duc de Bourgogne, qui n'a pas
autorité sur nous. Il n'y aurait d'ailleurs aucune
sécurité à nous retirer à l'étranger, où rien ne nous
garantirait contre nos ennemis ,.

Toutefois, ils consentirent, par respect pour le
prince-évêq ue, à §e rqll§.Igu_gg qgtie r d' O ut re-M euse
elatlen_dqqt-la-paix, Ils ne vîoiàient pàs n,,n ptu.
quit_ter leurs armes, mais ils s'engageaient à donner
des otages à Louis de Bourbon, s'il se défiait de leurs
dispositions pacifiques. Au surplus, ils Ie suppliaient
de rentrer Ie plus tôt possible, se bornant à lui
demander de ne pas ramener avec lui certaines per-

LA DESTRUCTIoN np ltÈcr.
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sonnes dont la présence causerait des troubles, mais
qui pourraient rentrer plus tard quand les esprits
seraient cahnés (r ).

Onofrio se chargea de porter ces propositions au
prince, auquel il avait donné rendez-vous à Milmorte.
Louis de Bourbon y était venu avec environ mille
hommes impatients d'en venir aux mains avec les
Liégeois et que le légat eut toutes Ies peines du monde
à apaiser. Les négociations suivirent un corlrs assez
favorable : Louis de Bourbon consentit à ce que les
bannis se retirassent Outre-Meuse; pour ce qui était
de leurs armes, puisqu'on ne voulait pas les lui
livrer, il exigeait qu'elles fussent remises au légat.
En ce qui concernait les libertés liégeoises et le
retour des " proclamés ,, il refusait de s'en expliquer,
la Cité n'ayant pas à lui faire la loi (z).

Les lféæpig_sg*sour{.rent à ge,s_ con4it_ions et le
légat alla de nouveau conférer avec le prince à Liers.
Il trouva la situation singulièrement changée : l'en-
tourage du prince faisait preuve des dispositions les
plus belliqueuses; plusieurs des siens attaquèrent les
Liégeois aux portes de la Cité. Louis de Bourbon
lui-même se montrait si rétif que le légat le quitta
indigné, et c'est alors seulement que le prince, I'ayant
rappelé, promit de conclure l'accord avec ses sujels.
Une dernière entrevue du prince et du légat à Vive-
gni-s devait mettre Ie sceau à l'æuvre de pacifi?âiion.

Mais I-ouis de Bourbon ne vint pas au rendez-
vous, et une l91qg_ de Llli. d_glgq du -z_5_.gepte_mQre,
expliquait au légat qu'il était obiigé de s'abstenir :

(r) Onofrio, pp.6o-6+i cf. Adrien, p. zo3.
(z) Onofrio. pp.6a 65. De franchisiis et sexdecim extra civitatem dimit-

tenJis tacerent, cum ipsorum non esset legem domino suo imponere.
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son cousin le duc de Bourgognc'venait dc I'irrformer
qtfit faisait aè tà soumissiàn ries Liégeois son affaire
et qLr'en attendant sa propre arrivée il lui envoyait
des troupes(r). Ainsi ce malheureux prélat, misé-
rable jo_uet {ar-rs_lesrains de son terrible parent, se

dérobait à son devoir, consentait à ce que l'étranger
s'interposât entre h-ri et ses sujets et livrait à leur mortel
ennemi les populations qu'il avait, comme prince er
comme évêque, le devoir sacré de défendre même
au prix de la vie. Jamais, au cours de sa lamentable
carrière, l,ouis de Bourbon n'avait paru si inférieur
à sa tâche et si digne de mépris.

De nourreau, le légat voyait crouler l'æuvre labo-
rieuse à laquelle il avait procligué son inlassable
dévouement et, cette fois, par la lâcheté de celui-là
même qui en devait profiter le premier! Jugeant sa
mission terminée, il décida de se retirer à Aix-la-
Chapelle, mais, avant de partir, il voulut avoir une
dernière entrevue avec le prince. L'entrevue eui lieu
le z8 septembre à Millen, près de Tongres. Conscient
dê§ori rôle et avec toute la majesté que lui donnait
son caractère de légat, Onofrio, en présence d'un
nombreux entourage d'ecclésiastiques et de religieux,
fit entendre à Louis de Bor"rrbon des paroles sévères :

u Tu es térnoin, ltri dit-il, de tons les efforts que
j'ai faits au nom du Saint-Père pour te réconcilier avec
tes su;'ets; tu Érs vu que j'étais parvenu à des résultats
inespérés. Aujqurd'hui, c_e, gç_g,_o,n_t plus tes sujets, c'est
toi. qui-gs-Igfgg.i-q" -19 puir. Si- tu- refuses de te
réÙoncilier avec eux par peur dcs princes étrangers
qùi ont soif du sar-rg de ton peuple, il ne me reste

/ t 1..11' t tt t

(r) Onofrio, pp.65-fu

I
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qu'à me retirer et à voir si je ne dois pas t'infliger les
peines canoniques qu.e tu as encourues pour avoir
laissé dépouiller ton Église ,.

Ce discours provoqua une scène d'émotion et de
larmes; plusieurs des auditeurs s'écrièrent quc Ie
Saint-Esprit lui-même avait parlé par la bouche du
légat; d'autres se jetèrent aux genoux du prince-
évêque en Ie supplianr d'écouter le représentant du
Saint-Siège et de rentrer en paix dans sa ville. Louis
de Bourbon partageait I'attendrissement universel et
ne prenait pas Ia peine de retenir ses larmes, mais,
enlre son redouté protecteur et le Souverain pontife,
cette âme pusillanirne ne savait à quoi se décider.
Enfin, après une heure de délibéiation avec ses
conseillers et amis, il se laissa vaincre par leurs
instances et déclara qu'il était prêt à rentrer clans sa d

ville épiscopuË le surlendemain 3o septembre. Rendu
défiant par I'expérience, le légat ne se contenta pas
de cette promesse verbale; il exigea un engagement
par écrit, qui lui fut remis séance tenante, et, muni de
ce précieux documerrt, il revinr à Liège (r).

Ce fut dans Ia Cité un délire de joie lorsque le
légat y rapporta la lettre de Louis de Bourbon. Cette
fois-, c'était bien la paix, c'était la fin de tant d'épreuves
et d'angoisses cruelles, c'était, sous les auspicàs de la
religion et du Souverain Pontife, l'heureuie réconci-
liation du prince et de son peuple ! Le négociateur de
cette paix tant désirée fut accueilli par la population
comme un sauveur. On l'acclamait, on bénissait son
nom, on baisait ses vêtements et ceux des gens âe sa
suite: il goûta, dans toute sa plénitude, Ia plus haute

(r) Onofrio, pp. fu-26.
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récompense de la vertu civique, qui consiste dans Ia
reconnaissance de tout un peuple. u Encore aujour-
d'hui, écrivait-il plusieurs annèes après, le souvenir
de cette journée fait couler mes larmes " (l).L'allégresse des Liégeois dura vingt-quatre heures,
pendant lesquelles Ia ville tout entière se prépara à
recevoir dignement le prince qui lui étalt iendu.
Partouton nettoyait et on ornait les rues, on préparait
des torches; des drapeaux et des tapis appaiaisiaient
aux facade des maisons.

- Le 3o septembre, après que, dans toutes les églises,
de§ giAnd-m=§es eurenr èté chantées pour la"paix,
un cortège solennel se forma qui devait, Ie légàt en
tête, aller à la rencontre du prince. Au momànt où
Onofrio sortait de la cathédrale, deux chanoines
venus de Tongres lui remirent une lettre qui tomba
comm.e un c(rup de foudre sur ses heureuses illu_
sions : Ie princg_ s'excusait de ne po_uvoir rentrer
av_lltt le dimanche! Désespéré. mais cachant la dou.
leur q.ui I'envahit, le légat fait répondre au prince
que, si le salut de la Cité lui esr clier, il viennè sans
larder, et, 

-comptant sur l,effet de ces pressantes
recommandations, il se met en route avec le peuple
vers midi. Mais il est rejoint par un ,"corrd .r,e._
sage confirmant le premier, protestant qu.il ne peut
rien faire avant d'avoir eniretenu le iegat et lui
demandant une entrevue.

Continuant de montrer un visage souriant, Onofrio
rassure Ia population énervée et déclare qu'il partira
dès le lendemain pour Tongres, où il ôspère faire
cesser le malentendu. Lui-même, dans l'étrit où il

(r) Onofrio, p. 76,

1r



5c)2 CHAPITRE XXII.

nous a laissé I'histoire de ses lahorieuses négocia-
tions, a analysé avec ure grande finesse les mille
sentiments contradictoires qui se partageaienl la
multitude r:ruellement déçue. Ceux-ci ajoutent sim-
plement foi à ce qu'oll leur clit; ceux-là maudissent
le prince; d'autres confondent cians leurs inveclives
son nom avec celui du légat, qui, selon eux, s'entend
avec lui pour leurrer le peuple. Quelques-uns, dévouels
en secret à Louis de Bourbon, justifient ses atermoie-
ments en alléguant que les Liég,-ois n'ont pas tenu
leur promesse de désarmer, puisque leur artillerie
est toujours sur les remparts. Les-plus_perspicaces,
enfin, ont deviné la raison véritable qui retient Louis
de Bourbon loin de sa ville épiscopale, et I'ombre
du duc de Bourgogne, qu'ils voient surgir clerrière
son faible protégé, les remplit d'angoisse et de ter-
reur (r).

Au milieu de ce désarroi, on apprend qu'ugcor;rs
de cinq nrille Bourguignorls, commandé par Hum-

rcoltrt, est dé ààN1cffe,àcin q lieues seulernent de
la i.i té, et livre to r-rt le pays au pillage et à I'incendie
Aussitôt, du set ri de cette foule exaspérée, éclatent des
imprécations furieuses non seulement contre le prince,
mais contre le légat, dans lequel on ne veut plus
décidément voir que son complice. Il s'en fallut de
peu que la vie d'Onofrio ne fût menacée dans sa

retraite de Saint-Jacques, et les principaux bourgeois
cle la Cité, au nombre d'une soixantaine, clurent se

constituer ses garrles du corps Pour le protéger conlre
les attentats des forcenés à qui il fallait une victime.

Le légat sut apai5sr ces malheureux par de fortes

(r) Onofrio, pp.Z6-;8.
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et nobles paroles qui les cclnvainquirent de la droi-
ture de ses intentions, puis, donnant suite à son
projet, il résolut rl'aller ,q fongrgs trouver Humber-
court et Louis de Bourbon eux-mêmes. Il partit de
Liège 19 dimanche z octo-biè, accompagné d'un bon
nombre de Liégeois et sous I'escorte de Vincc.nt de
Buren et de Gossuin de Streel, qui devaient le con-
duire jusqu'aux portes de I'antique ville romaine(r).

La conférence que Ie légat eut alors avec le prince-
évêque ac!9_va de le convaincre que ce dernier n'était
rien qu'un instrument pql_g,t s-iqple dans l-eq mains
du duc de Bourgogne. Charles avait écrit une nou-
vellc. lettre à Louis de Bourbo[: « Je consens, lui
disait-il en substance, à ce que vous vous réconciliiez
avec les I.iégeois par l'entremise du légat, mais je
n'entends pas que vous changiez 1a moindre chose à
ma sentence, et toute infraction de ce genre serait
considérée par moi comme ulle déclaration de
grlerre ». Devant un pareil ultimaturn, qui le glaçait
de terreur, le prince-évêque de Liège était comme
pétrifié : il ne fallait pas penser à réveiller le senti-
ment de son devoir dans cette âme paralysée par
l'épouvante et habituée à tout attendre de la cour de
Bourgogne. Le légat voyait sa mission terminée :

avant de quitter le pays, il voulut tenter un dernier
effort en s'abouchant avec d'Humbercourt, qui ami-
vait à Tongres quelques jours après l'entrevue. Mais,
dès les premières paroles qu'il échangea avec le
Bourguignon, il put s'apercevoir que tout espoir de
ce côté était illusoire : Humbercourt se retranchait
clerrière les volontés de Charles, et celui-ci était

t o-"/-i*
r i ll

(r) Onofrio, pp. 78-8r

I
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résolu à demander la solution du conflit liégeois à
la fôrce (r).

Un coup de théâtre inattendu vint brusquement
renverser la situation. Les Li,égeois avaient vaine-
ment essayé d'obtenir d'Humbercourt un sauf-con-
duit qui leur permît d'aller négcicier avec lui sous
les auspices du légat : Hurnbercourt le leur avait
refusé. Comprenant qu'ils n'avaient plus à compter
sur une solution pacifique, ils résolurent de ne pas
attendre I'arrivée de I'ennemï, mais d'aller le sur-
prendrè à f-o.lgfçq m_ême et d'enlever leur prince
pour [e rq!qs!-qÈ [=,fège avec I,e- l§gat. Voulaient-ils
faire à tout prix la paix avec lui avant I'arrivée des

forces bourguignonnes, ou tenaient-ils simplement à

se procurer en sa personne un otage précieux ? On
l'ignore, et peut-être obéissaient-ils à I'un et à l'autre
mobile à la fois, sans compter le désir tout naturel
d'ouvrir la campagne par une action d'éclat. Comme
ils n'étaient d'ailleurs ni suffi.samment nombreux, ni
assez bien armés et disciplinés pour affronter les
hasards d'une rencontre en rase campagne, ils ima-
ginèrent de demander le succès à une_$ry1ise !oc-
iurne. Ce fut, pendant les vffijour§quanous aéparent
âe Ia destruction de Liège, Ie procédé presque quoti-
dien auquels ils recoururent, on verra avec quelles
alternatives de succès et de revers.

Donc, dans la soirée du dimanche 9 o_c_tobre,iiq,q
nfill_e I-iégeôis3ondùiîs par lean 

-de Wjlde ct par
Gossuin de Strecl, pailjrerr-t pour Tongres. Lcs
rnurailles de càtte ville, démantelées depuis lJrus-
theri, la iaffiiirur venant et l-ouis de

(r) Onofrio, pp. 8r-85
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Bourbon, toujours frivole et sans réflexion, n'avait
pas même pris la peine de Ia faire garder. Quant
aux soldats bourguignons, après avoir passé la plus
grande partie de Ia nuit à boire et à se divertir, ils
venaient de s'assonl'rir du lourd sommeil de l'ivresse
lorsque I'ennemi arriva (r).

Les Liégeois pénétrèrent dans la ville sans coup
férir; ils massacrèrent dans les rues tout ce qui leur
tomba sous la main, et s'emparèrent des personnes
auÉgn1 du prince-évêque, ét d'HüinFercourt tui-
mênre. Celui-ci fut remis en liberté sur parole;
qüânt au prince, ils le ramenèrent à Liège. accom-

fagné du 1egat. Les frârques èiteiiëure§ diiîéîpect
qu'on piôdiguait aux deux prélats ne pouvaient leur
donner le change sur la violence qu'ils subissaient.
Ils étaient en réalité des prisonniers, et le voyage de
Louis de Bourbon rentrant dans la Cité, c'est celui
que son dernier successeur devait faire trois siècles
plus tard de Seraing à Liège, vers le même temps
où la Révolution triomphante ramenait à Paris la
royauté captive et humiliée.

A mi-chemin, on rencontra Vincent de Buren, qui
venait à la rencofltre des triomphateurs avec une
foule évaluée à dix mille personnes et dans laquelle,
comme il arrive toujours en pareil cas, c'était la
populace qui prédorninait. Elle se donna la satisfac-
iioir, 

"r, 
dtt.rldurlt mieux, cle massàcrer en route

Robert de Morialmé, le conseiller et l'ami intime du
prince, que I'ou ramenaiiblessé,lans une litière : les

immondes malfaiteurs déchirèrent littéralement la
victime et, par manière de ieu, se servirent de

(r) Onofrio,p.go; Adrien, pp. zo4'zo5; Haynin, t. II, p.68; Jcau dc

Looz, p. 59; Jean de Wavrin, t' II, pp. 379'38o,

)
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ses membres sanglants pour se Ies ieter à la tête les
uns aux autres (r).

Quelle avait été, dans I'audacieuse entreprise qui
vênait de réussir d'une mauière si inopinée, la part
d'intervention du roi de France? Rien ne prouve
qu'il I'ait conseillée ou encouragée, mais tout autorise
à croire que ses incessantes suggestions n'ont pas été

étrangères à la résolution des Liégeois. Jamais
l'échange de correspondances entre eux et lui ne fut
plus actif qu'en ces jours. Les proscrits rentrés dans
la Cité n'avaient rien eu de plus pressé que de lui
adresser une demande de secours, et il leur avait
répondu par une lettre des plus insidieuses où il cher-
chait à compromettre le Saint-Siège lui-même dans
sa querelle avec Charles. Aussitôt que l'évêque serait
rentré dans sa ville, comme il I'avait promis, le légat
devait écrire au roi pour I'appeler au secours, et
alors Louis XI viendrait eu persorlne. La députation
chargée de cette lettre était arrivée dans la Cité le
ro octobre, et, sans tarder, on présenta au légat les
religieux qui avaient missiou de s'aboucher avec lui
pour obtenir la démarche désirée par le roi. Il est
inutile de dire qu'Onofrio ne tomba pas dans le piège
que lui tendait le maître fourbe. Après en avoir
délibéré pour la forme avec Louis de Bourbon, il
écarta la proposition perfide du roi, et l,ouis XI en
fut pour ses frais (z).

(r) Sur l'assassinat de Robert de Moriahné, v. Onofrio, pp. ro6,ro3:
Adrien, p.2og; Comines, t. I, p. 136. Onofrio accuse de ce crime Vincent
de Buren, r< ob causam fratris sui, quem magister Robertus in permutatione
cuiusdam dignitatis deceperat; » il semble faire allusion au chanoine de
Buren. dont les rêvolutionnaires avait fait un official (v. ci dessus, p. zrr) et
qui, sans doute, avait été destitué après Brusthem à l'instance de Morialmé.

(z) Onofrio, p. ro4. Rescripsit rer et legato - -- - dici mandavit ut mox
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A Liège ce1'retrdant, I'accord semblait rétabli entre
lc prir-rce et ses sujets. Louis de Bourbon ratifrait la
irrise de possession des lbnctions de maïeur par Jean
de Wilcle, qui devenait la prernière autorité judiciaire
du pays; en échanÉîe, on accordait au prince la puni-
tion des assassins de Robert de Morialmé et rnême la
retrtrée des u proclarnés >,. Uit Palais qui se réuuit
le Ienclemain r r octobre ofiiit I'aspect d'une ville I ,: t'')^t

entièrement 1',acifieé : le 1'rrince y paiut, trccompagné '' : !
clu légat et précédé clu rnaïeur, qui portait la verge de
justice; clqrrière lui venaicnt les membres du Chapitre
et les deux maîtres ric la (lité. I-ouis de Bourbon eut,
pour la première fbis, des accents paternels et pieins
de bonhomie : « Mes enfants, rlous avons été en
gLrerre, r'ous c<)ntre moi et moi contre vous, rnais je

reconnais que j'étais rnal informé. Usons désormais
de bon conseil : soyez de bons hls et je vous serai un
bon seigneur; ayez confiance ett moi, car je veux
vivre et mourir avec volrs, mais il faut que de part
et d'autre tor-tt soit oublié ,. On applaudit, on dépose
les insignes français, que I'or-r avait gardés jusqu'à ce
jour, on envoie des députations dans les bonnes villes
polrr y fàire proclamer r comme à Liège, la réconci-
liation du prince et de son peuprle. Pour couronner
tous ces témoignages de bonue volouté, le maitre et
le Conscil de Liège offrirent une fête, le 16 octobre, /: .,1;,';,
au prince et au légat; les métiers y furetrt invités et t, ' ,

participèrer-rt à la réjouissance (r). Jamais encore,

cum episcopus in civitatem esset [reversus?] legalus suis litteris regern requi-
reret ut presidio ipsius assisteret si qui eos vexare temPtassent; polliceri se

personaliter si opus esset ad civitatem venturum, hasque legati littet'as sibi

fore asserebat necessarias ob bonam ct iustail causanl.
(r) Adrien, pp. zoE et zo9,
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depuis le commencement de son règne, Louis de
Bourbon n'avait eu avec sotr peuple des rapports
aussi cordiaux.

Hélas! toute cette joie était prématurée, et ces
démonstrations pacifiques ne parvenaient pas à
cacher la lugubre vérité : la réconciliation, si elle
é!a!1 silc_è1e, yg4ait ltgp tqfd;ôa-r-è-n ce moment le
duc arrivait à marches tbrcées avec I'intention d'en
finir avec ce nicl d'incorrigiblàs perturbateurs qu'était
po_qr lu_i Ia Cité.

On sait ce qui s'était passé. Charles était à Péronne,
se préparant à porter secours à ses alliés francais
attaqués par le roi, lorsque Louis XI alla le trouver,
espérant I'endormir par cette feinte démonstration
d'amitié, pendant le temps même que ses agents
travaillaient les Liégeois. La nouvelle de ce qui s'était
passé à Tongres le 9 septembre arriva au duc dès le
r r, probablement avec un ensemble d'indices qui
nous échappent aujourd'hui, et qui lui permettaient de
voir clair dans le jeu frauduleux de-§ôn hôte. Charles
eut une explosion de colère terrible, qui fit trembler
un instant pour la vie du roi. I-ouis XI ne se sauva
qu'à force de protestations et en s'offrant à marcher
avec le duc contre les pauvres gens qu'il avait lui-
même excités (r). Charles accepta cet engagement
ignoble, qui couvre d'une tache éternelle d'infamie
la mémoire du roi lélon (z). Et, unis comme des
frères, les deux mortels ennemis marchèrent contre

(r) Haynin, t. II. p.7oq Comines, t. I, pp. r48 et r4g; Olivier de La
Marcke, t. III, p.83; cf.Wavrin, t. II, p 382, note,

(z) Quae res inaudita creditur accidisse, et inter eiusmodi temporis miranda
valde reputatur evenisse. Adrien de Budt, p. 366.

Et quod cunctis mortalibus indignissimum visum est - - - rex adversus
tam fideles clientes et promptos satellites, cuius signa gesraveranti auspicia
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la malheureuse Cité. I-ouis affecta de rnettre de I'en-
thousiasme dans l'æuvre de trahison : « Tenez-vous
seur, écrivit-il au grand maître, que je n'allay
oncques de si bon cceur en voiage comme je fay en
cettuy-ci , (r).

L'expédition eut lieu avec une promptitude redou-
table. L'avant-garde de Charles, commandée par
Phili de Savoie et par le sire de Ravenstein,
auxq s se joignit ensuite le maréchal de Bourgo-
gne, arrive à Tongre§__ygrs_la nql:qctgUre. Les. Lié-
geo_i§_§g_pr(p-q19nt li_évreusemerlt à I a résistance ; i ls
font entrer en ville les gens du Rivage et ceux de
Franc-liimont, vaillants montagnards habitués au
service de la Cité, ils exigent que tor.ls les absents
reviennent sous peine d'être lraités en ennemis
publics; cela leur fait un ensemble encore assez
imposant d'hommes en état de combattre. Ils ont
d'ailleurs perdu un peu de leur intransigeance pre-
mière; ils déclarent vouloir la paix avec le duc et
accepter la sentence du r8 novembre 1467, sauf en
ce_ill1 eotc--ejpe lg rentrée des.. bgqqls (z) et l'âban-
don de leurs armes.

Mais déjà les Bourguignons de I'avant-garde, en
attendant le gros de I'armée, se répandent dans les

sequebantur, adorabant maiestatem, hostis accessit. Herbenus dans de Ram,
p. 36o.

Le roi chercha plus tard à se justifier de l'acte ignominieux : << Touchant
les Liégeois, se ie me suis armé contre eux, nus ne s'en doit donner merville,
car il ont fet et contrefet fausse lettre et mon sine et mon seel, et che que ie
ne pensây ne fis oncques, en moy donnant cherge, par quoi j'estoy bien tenu
d'en otant ou plus ferre que ie n'ai fet. » Haynin, t. II, p. 87. C'est un men-
songe de plus : le roi calomnie ies gens qu'il vient de trahir.

(r) Vaescn et Charavay, Lettrcs d,e Louis XI, t. III, p. 295.
(z) Adrien, p. zro. Les Liégeois
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Onofrio, p. r 13

estimaient à zo,ooo le chiffre des bannis, I
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campagnes de la Hesbaye colnme un torrent dévas-
tateur, pillant, brtrlant et massacrant selon Ia pratique
introduite depuis la fin du moyen-âge par les armées
de mercenaires. A cette vue, les Liégeois perdirent
patience et ne voulurent plus écouter les conseils du
légat, qui les exhortait à se tenir sur la défensive, pour
ne pas aggraver leur situation vis-à-vis du duc de
Bourgogne. Le zr octobre, sourds à sa voix, ils se
précipitent tumultueusement hors de Ia ville, sans
chef, sans ordre, sans discipline, chacun au gré de son
ardeur ou de son caprice (r). De six heures à minuit,
il passa environ par les portes 5,ooo hommes, dont
un millier montés sur des chevaux enlevés aux
Bourguignons lors du coup de main de Tongres. Ces
cavaliers novices étaient très fiers de leurs montures,
mais faisaient de fort médiocres soklats. Selon la cou-
tume liégeoise, les chefs avaient été obligés de suivre,
et comme Jean de Wilde, qui désapprouvait cette
imprudente sortie, ne venait pas assez tôt rejoindre
ses hommes, on voulut lui faire un mauvais parti (z)!

Il y eut, ce jour. entre les l,iégeois er les ennemis dis-
persés, une série d'escarmouches dans lesquelles ces
derniers eurent à différentes reprises le dessous. Mais,
le lendemain, Ies Bourguignons, étant parvenus à se
rallier, chargèrent avec vigueur la multitude indisci-
plinée des Liégeois, et alors, malgré son chef Vincent
de Buren, elle se débanda lamentablement, pour-
suivie I'épée dans le dos prap le vainqueur et jonchant
de cadavres le chemin de sa fuite. A Lantin, cinq
cents fuyards se barricadeltt dans l'église et dans les

(r) Adrien, p, zro, dit4.ooo hommes à pied et r.ooo à cheval, Onofrio,
pp. rz6-n7, dit 8.ooo.

(z) Adrien, l. c.



LA DESTRUCTION DE LIÈGE. 3IT

maisons, où ils tiennent bon assez longternps' jusqu'à

ce que, cernés, ils périssent sous les coups de I'ennemi
o.r dunr les flammes de I'incendie. La iournée se

terrnina par une monstrueuse tuerie qui eut p-our

théâtre tô lieu saint; les Bourguignons, au dire d'un
témoin, marchaient dans le sang iusqu'aux genoux'

Quinze cents Liégeois laissèrent la vie dans l'aventure
dà Lantin, et c'eit ainsi que le nombre des derniers
défenseurs de la Cité fondait à vue d'ceil au moment

où I'artnée d'extertniuation s'approchait de ses rem-

parts en ruines (r).
L'alarme était à son comble dans la Cité' On

s'attendait à voir d'un motnent à I'autre les Bour-
guignons y pénétrer pour la livrer au carnage, et, de

toutes parts, on voyàit des gens qui fuyaient la ville
vouée à la clestruciiot , emportant ce qu'ils avaient

de plus précieux. Ce jour et ]es suivants jusgu'au 
.39'

cg-fgt-u-q sauve-qui-peut ininteriollgu, qgi pèuplait
de fqyards les çout.es de 13 France èt de I'Allemagne;
le giôs de la population de Liège ne vécut plus qu'à

la belle étoile ou, comlTle on disait « sous la verte

!§pte », et il ne resta dans la- C1tér,$Ie,9.Ës. hôm,11s

ilirépides qui étaiènt résôlus à tà defendre iusqu'à la

mo,rt, qu unè fàîble partie de ses habitants'
Üaterte avait été tellement vive que, pour échapper

à la vindicte bourguignonne, le légat s'était réfugié

avec le prince dani la grande tour de Saint-Lambert'

(r) Surlecombat de Lantin'ç. Adrien, p.2ro; Onofrio, p' rz7; Haynin'

t, ll, p.7z; Piccolomini, p. 378; Masilles, p' 3r' Ces âuteurs ne s'accordent

pu, ,* f" nombre des Liégeois tués; il est de tloo selon Adrien, de r '5oo selon

bnofrio, de z à 3 mille seion Haynin. Quant à Jean de Looz qui' p' 53' a

ptacé l'échauffourée de Lantin immédiatement après la bataille de Brusthem,

il lu t".ott. une seconde fois, p. 59, à sa date réelle'
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où plusieurs centaines de personnes les suivirent (r).
Ils n'en descendirent que le soir, Iorsqu'ils purent
constater, du haut de cet observatoire naturelr Qüê
I'ennemi se retirait. Si les Bourguignons avaient été
au courant de ce qui se passait dans la Cité, ils
auraient pu y pénétrer et s'en emparer sans coup
férir (z).

Le lendemain, Liège s'évei]la morne et conster-
née. Une funèbre rumeur circulait de proche en
proche : le roi était dans le camp des Bourguignons,
et s'avançait avec eux contre la Cité.

Quelques-uns ne voulaient pas le croire et, avec
un optimisme imperturbable, se persuadaient que le
royal allié des Liégeois était occupé à négocier pour
eux avec Charles le f'érnéraire, mais la foule ne
pouvait plus se dérober à la conviction qu'elle était
trahie, et tout le monde se demandait ce qu'on
allait devenir (3).

Dans ces tristes conjonctures et au milieu du
désarroi universel, le légat voulut faire un suprême
effort. Au Palais, Qui se réunit dans la matinée, il
offrit d'aller avec le prince-évêque trouver le duc
pour tâcher de l'apaiser. Cette proposition devint
I'objet d'une discussion vive et passionnée : beaucoup
craignaient que le départ des deux prélats ne laissât
la ville sans défense, et il y avait une minorité de
factieux qui entendait bien les garder à titre d'otage.
Finalernent toutefois, grâce à l'éloquence cl'Ameil de
Velroux, la majorité se prononça pour la mission du
légat et du prince, et ils partirent avec Ameil sous

(r) Onofrio, pp, rz8-rz9; Adrien, p. zro.
(z) Onofrio, p. rz9.
(3) Adrien, p. zrr; Onofrio, p, r3o.
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l'escorte de Jean de Wilde. C'est à grand peine si
Ies fous furieux qui avaient fait opposition à la mis-
sion du légat et qui se tenaient en armes près des
portes du palais épiscopal purent être teltus en
respect (r).

Le légat nous a laissé lui-mêrne la saisissante des-
cription du dernier pèlerinage entrepris par lui pour
sauver une ville sur laquelle il voyait déjà briller
l'épée de I'ange exterminateur. Les routes étaient
pleines de cavaliers qui rapportaient en croupe le
corps sanglant et mutilé d'un être chéri, et sillonnées
de charrettes remplies de cadavres que des vieillards
ou des femmes ramenaient en ville; et c'était autour
des attelages des scènes toujours renouvelées de
désespoir ou d'angoisse, selon qu'olt y rencontrait ou
cherchait un père, un frère, un époux ou un fils.

En arrivant près de Lantin, le chemin creux était
tellement comblé de morts que les chevaux, saisis
d'horreur, ne voulaient pas avancer; à I'infection de
Ia pourriture se joignait l'odeur nauséabonde des
chairs brirlées, qui partait de la tour de l'église; des
fèmmes, portant des torches, sortaient des maisons
incendiées et venaient en pleurant se jeter aux pieds
du légat et de l'évêque en leur demandant Ia paix.

Les ténèbres étaient tombées opaques, mais à
I'horizon le ciel était éclairé par le rouge flamboie-
ment de Skendremael qui brtrlait avec ses deux cents
maisons. Les prélats, qui avaient renvoyé leur escorte
liégeoise en arrivant près de Lantin, pour éviter un
conflit avec les Bourguignons, se trouvaient seuls au
milieu de la nuit en pays ennemi; un groupe de

(r) Onofrio, p. r3z,
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soldats qu'ils rencoittrèrent les efirllrena loger à
Otl-rée, otr ils clorrnireltt couchés sur deux bottes de
paille I'un à côté de I'autre.

Le lendernain, s'étant remis en rnarche, ils tom-
bèrent sur cl'Argueil, beau-frère cle Louis de llour-
bon, qui, au mépris du droit cles gens et salts respect
pour Ie Saint-Siège, f,t le légat prisonnier, sous prétexte
cle lui sauver la vie, et Iaissa piller et maltraiter ses
ger-rs. Cet attentat perpétré sous les yeux ct ervec la
com;rlicité passive du prince-évêque avait quelque
chose cle si révoltant que I'on en rougit bientôt dans
Ie calnp bourguignon : quelques jours après, olt
déclarait au légat qu'il était libre, er *salls qygil_ pu
joindre le cluc, il se retirait à Maestl!çht (r).

{.insi échouait firralernent l'æuvre Iaborieuse cl'un
homrne aLl cæLrr généreux, qu'ur1 sentiment de pitié
rare à cette rude époque avait incliné pendant si long-
ternps sur les destinées cle l,iège agonisante. Onofrio
pzrrtait abrenr,é cl'amertumes et cl'humiliations ; il
n'arvait rencontré, chez les adversaires qu'il voulait
réconcilier, que ciéliance cl'une part et ingratitude de
l'autre, et il était réservé à la disgrâce d'un maitre
clui ne lui 1'r11ds1lta pas l'échec de sa mission. Le
pape lTIOU rut avant d'avoir été détrompé, et le légat,

a
collsume 'll1 , ne le suivre
dans la tombe, Irt qlle le souvenir cle son
dévouemcnt tombait clans l'oubli à Liègc et qr-r'il ne
restarit rle Ir-ri qu'une mémoire noircie parr Ies calom-
nies clcs Bourguignor-rs.

Mais l'her-rre de Ia justice a sonné pour Onofiio.
Iixhumé rle la poussièrc cles bibliothèqLrcs, Ie rnémoire

I

. (r) Onofrio, pp. r4o-r72.

*
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qu'il a adressé au Souverain Pontife sur sa mission à
Liège ne constitue pas seulemert. utl admirable
docurnent historique, il est aussi la iustification la
plus éclatante du rôle joué par lui dans la tragédie
dont il fut le témoin. L'histoire de Liège inscrira
désormais parmi ses plus grahds noms Ie nom de

cet apôtre de paix et de miséricorde qui, iusqu'au
dernier jour, a disputé à ses bourreaux une ville
infortunée. Quant à la Cité, elle n'o,ubliera pas qu'il
a été son seül am-i à I'heure sombre où la plus
infâme dès iiahîsôns lui aplrrenàit ce que 

"'atii"l'ami-
tiç-1@s iôis.

Pendant que le légat prenait tristement le chemin
de l'étranger, les premières troupes de l'avant-garde
bourguignonne apparaissaient aql pqlg_s_ _Qe lq Ç!1é,
a Sgint-Léonard et a gnis (r). Elles
furent accueillies énergiquement. On se battit pen-
dant trois heures, et I'ennemi, qui, sans doute, avait
trop présumé du désarroi des citains, eut l'humilia-
tion de se voir enlever par eux deux bannières qui
furent rapportées en triomphe dans la ville (z).

Comptant sur I'effet moral de ce premier engage-

ment et profitant de f imprudence des Bourguignons,
gui, comme à Tongres, avaient négligé de faire gar-
der leur camp, Jean cie Wilde imagina de renouveler
le coup de main qui_ avait si lteureusemertt réussi

( r ) (l'est ce qui résulte de tous les térnoignages. Herlrard, p. 85, note, r'eut,
pour des raisons stratégiques qui tte sauraient Pré\'aloir contre le téuroignrge
très forrnel de Haynin, t. I l, p. 73, que l'avant'garJe soit vcnuc carnpcr dcvaut
la porte Sainte-i\larguerilei il invoque le témoignage dc Thierry Paurvcls.
p. z:r, qui ne dit rien de sernblable, et qui dit mêrne indirectement lc con-

traire en faisant sortir par la porte Sainte-Marguerite les « six cents F'rauchi-
montois ».

(z) Adrien, p. ztz.
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dans cette demière ville. Vers quatre heures du
matin (r), il sort avec les hommes de Franchimont
et-Èlü Rivage paT-Paiehporfe,'au sommet de la col-
lirie dont Ièé flàncs en pente rapide, couverts de
vignobles, dominaient le camp deJ Bourguignons, et
se rue comme une avalanche sur I'ennemi plongé
dans le sommeil. Effroyable fut la perturbation que
cette brusque attaqlte jeta parmi les soldats : clans le
premier moment de panique, deux mille archers
prirent la fuite; le reste de I'armée, surpris au milieu
des ténèbres, se débattit péniblemert, sur un sol
détrempé par des pluies diluviennes, contre un assail-
lant dont il ignorait le nombre, et huit cents Bour-
guignons tombèrent sous les coups des Liégeois (z).
H ulnbercourt, blessé gg_pl_"!,- f"il lit Ia !-qser !g yi. ( 3 ) .

Cô§t-ieufeménavers Tàù6e que, shËËevâirt'du
petit nombre des agresseurs, on parvint à avoir raison
d'eux. Quelques pièces d'artillerie, braquées sur la
porte Saint-Léonard, firent, par leur feu plongeant,
de tels ravages dans la rue que les Liégeois renon-
cèrent à faire une sortie pour aller au secours de
leurs gens; ils durent finalement fermer la porte.
Les hommes de Jean de Wilde voient les rôles se
renverser et I'ennemi prendre I'offensive : refoulés
vers la ville, ils tiennent quelque temps encore en se
remparant derrière des chariots, mais ils succombent
en grande partie et les survivants doivent regagner
la Cité (4).

(r) Adrien, p. rrz. A minuit, selon Comines, t. I, p. r54.
(r) C'est le chilfre donné par Comines, t I, p. r53. Haynin, t. II, p 7i,

n'avoue que 2oo archers et ro ou r2 autres solilats,
(3) Adrien, p. zrzi c1,, p. z16 (graviter vulnerarus),
(4) Sur cet épisode, v. Adrien, p. 2t2i Comines, t, I, pp. r55; Haynin,

t. II, pp. 7q-t5i Ange de Viterbe, col.49o. II est à remarquer que Henri de
Mericà, p. r77, confond ce coup de main avec celui des 6oo Franchimontois.
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Leur intrépide capitaine fut le dernier à quitter le
champ de bataille. Grièvement blessé - il avait
perdu le poing droit - et trouvant la porte Saint-
Léonard fermée, il se dissimula parmi les rnorts,
puis, quand I'ennemi eut regagné ses campements,
il se traîna sur les genoux et sur la main qui lui
restait jusqu'à un endroit où, au moyen d'une
échelle, il put gravir la muraille et rentrer en
ville ( r ). Les gardiens le trouvèrent évanoui et
baigné dans soll sang; ils le portèrent chez lui,
mais il expira presque aussitôt. Sa disparition à
l'heure du danger suprême équivalait pour la Cité à
un véritable désastre. Ce n'est pas qu'il ftrt un grànd
général, mais comme chef de partisans il n'avait
pas son pareil, et ses hardis coups de main avaient
singulièrement remonté le moral de la Cité (z).

(r) Le mauvais latin d'Adrien, qui mentionne la blessure dangereuse de
Jean de Wilde aprês son escalade au lieu de le mentionner avant, a induit en
erreur M. de Chestret, p lg et Henrard, p. 85, qui, tous deux, en ont
conclu qu'il était tombé de son échelle et s'était blessé dans sa chute. Adrien a
simplement voulu dire qae, grièoement bl,essé, Jean cle Wikl,e remonkt, qtat,
une échel,le, et ce n'est pas la première lois que, comme Hocsem, il est inintei-
ligible à force d'incorrection.

(z) I-a fin de Jean de Wilde est diversement rapportée par les chroniqueurs.
J'ai combiné les textes d'Ange de Viterbe, col. r4go, dont le récit est le plus
dêtaillé, et d'Adrien, p. zrz, gui s'harmonisent parfairement enrre eux et qui
offrent le plus de garantie d'authenticité. Comines, p. r54, dit que Jean de
Wilde mourut deux iours après le combat nocturne, ce qui placerait sa mort
au z8; c'est peut-être faire survivre longtemps un homme blessé mortelle-
ment. Bnfin, Haynin, t. ll, p.82, et Jean d,e Looz, p.6o, disent en termes
formels qu'il fut tué par les Bourguignons à la prise de Liège. Je crois devoir
citer les priucipaux textes :

« Qui invenit portam clausam, et ascendit per scalam, et fuit graviter vulne-
ratus. )) Àdrien.

Isque ubi pugnatum, sua quisgue in castra receptis
Reptabat pedibus laevâque per ardua, tandem est
Ingressusl vigiles postquam novere tulerunt
Ad proprias aedes illum. serl vira reliquit.

Ange de Viterbe.
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I-e lendemain de cette échautfourée - c'était le
zz octobre - le duc et le roi arrivaient et s'établis-
#ièrrîu".. le gros àes forces bourguignonnes devant la
porie Saiirie--'Wai burge, su r l-e-s h auteurs *d-e l'ouest ( r ) .
L'âimée ducale comptait 4g:ooo hommes(z). T,'avant-

garde, cqmpée à Saint-I-éoqaid, Tut renforcée, pour
lui permettre de résister plus vigourelrsement à quel-
que nouvelle sortie. Entre les deux corps de I'armée
assiégeante, la communication était maintenue par
cles postes échelonnés sur les hauteurs et aux flancs'

de la colline. Pendant que les côtés nord et ouest

étaient ainsi occupés, vers le sud, il ne paraît pas

qu'il y ait eu investissement, et, depuis Sainte-Wal-
burge jusqu'à Saint-Martin, les Liégeois pouvaient
aller et venir sans rencontrer les ennemis. A I'est

enfin, c'est-à-dire sur la rive droite du fleuve, on

était hors d'atteinte, et par le P_ont des Arches la plus
grande partie de la population fuÿait depuis plusieurs

iouis dairs cette direction vers les bois de l'Ardenne.
L'apparente négligence des dispositions prises par

Charles atteste combien la prise de la Cité lui semblait
chose facile, Il avait d'abord eu l'intention d'en faire
le siège en règle, et, dans ce but, il avait fait rassem-

bler à Huy quantité d'embarcations pour faire des

ponts de bateaux sur la Meuse et pour investir la
ville sur les deux rives, mais l'état des remParts

ruinés et des fossés comblés lui persuada qu'il pour-

« Avoit esré blechiê tres villainement du restiau (herse) de l'eune des portes

de la chité, qui estoit chut et qu'on avoit lessié choir dessus lui au renlrer

en la Chitê. » HaYnin.
(r) Adrien, PP.2r2 etzr4-2r5.
irj Kort,nrfrs"he Clconih, p. 8zr. Une relation-envoyêe à la ville de

Francfort-sur-le-Mein (v. à l'Appendice) Porte ce chiflre à 8o.ooo'

tl Ll
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rait prendre la ville d'emblée et il fit venir de Huy
un grand nombre d'échelles d'assaut (r).

Avant que I'ennemi eût paru devant les remparts
de la Cité, les Liégeois avaient pris la précaution
d'incendier le faubourg Sainte-Marguerite, pour lui
enlever le moyen de s'y remparer. Furieux, les
habitants de ce quartier voulurent faire subir le
même sort au faubourg Saint-Laurent et à I'abbaye
de ce nom; ainsi s'affirmaient, jusqu'à Ia fin, f indis-
cipline de la multitude et cetre passion égalitaire qui
fut de tout temps le fléau des sociétés dérnocratiques.

Tremblants pour leur abbaye, quatre moines de
Saint-Laurent allèrent, le 28, supplier les maîtres de
la protéger. Ils rencontrèrent Gilles de Lens sur le
seuil de la Violette, au moment où il sortait du
Conseil; derrière lui, sur la première marche, appa-
raissait la tête de Gossuin de Streel.

« Que voulez-vous, mes Pères, dit le maître aux
moines qui pleuraient, ce n'est pas nous qui avons
donné ces ordres, mais je puis bien vous dire ce que
nous ferons si nous n'obtenons pas du duc une autre
réponse que jusqu'à présent. Nous venons du Conseil,
comme vous le yoyez, et nous tlous sommes juré
mutuellement qu'alors nous commencerons par
égorger les prisonniers, puis nous placerons nos
femmes et nos enfants sur les murailles et nous
mettrons le feu à la cathédrale, aux autres églises et
à nos maisons; ainsi le duc ne pourra pas profiter
de nos dépouilles et traiter Liège comme il a traité
Dinant. Mais vous-mêmes, mes Pères, ajouta-t-il
comme en se ravisant, savez-vous ce que vous devriez

(r) V. Henrard, p. 138 et les extaits de comptes citês par cet aureur
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faire? Vous devriez décider les églises à envoyer une
députation au duc : il en est temps ou jamais ".

Celui des moines à qui s'adressait particulièrement
le maître était le frère Adrien, le témoin conscien-
cieux et intelligent dont le récit nous sert de guide
dans ce tableau des demiers jours de la Cité. Encou-
ragé de la sorte,. Adrien se mit à l'æuvre sans retard
avec ses trois confières. Ils courent à Sainrlambert.
où ils trouvent quelques membres du Chapitre
occupés à écrire au duc; de là, d'accord avec les
tréfonciers, ils s'adressent aux autres chapitres;
Adrien lui-même se rend à Saint-Pierre, où l'on
continuait de ne pas croire au danger. u Vous rèvez ,r,
lui disaient les bons chanoines. Une lettre qu'ils
reçurent en ce moment de leur doyen, réfugié hors
de la ville, f,nit cependant par les convaincre, et ils
consentirent à se joindre à la démarche collective
des chapitres. Mais toutes les adhésions n'étaient pas
encore réunies que déjà les destinées de Liège s'étaient
décidées (r).

On était Ie samedi z9 octobre. Cernée par un
ennemi nombreux et bien équipé, abandonnée de la
plupart de ses défenseurs, dont les uns étaient morts
et les autres en fuite, n'ayant plus ni remparts, ni
armes, ni munitions, la Cité ailait d_ev_ggi.1 la proie
de ces horribles hordes de fiiercenaires qui furent du
XlV" au XVIII" siècle la honte de I'Eurôpe civilisée.
Déià, n'ayant plus entre eqx_-e-! la fête du carnage
que l'épaisseur d'un mg1, les soldats bourguignons
« [e4g_i,.a1i9qq1è; le butin », selon la forte expres-
sion d'un chroniqueur, et s'enivraient à I'idée des

(r) Adrieo, p. r r3
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voluptés sans nombre que leur réservait le sac de la
ville agonisante. Le pillage, l'incendie, le massacre,
le viol, le sacrilège, l'orgie, tout ce que la brute
humaine subitement déchaînée peut se perlnettre
d'inouï et de monstrueux surgissait dans cette nuit
de rêr,e et de 1ièvre pour c4resser I'imagination des
assiégeants et plonger dans une stupeur affolée I'es-
prit des assiégés. Encore quelques heures, et sur la
Cité passerait la tourmente meurtrière après laquelle
il ne devait plus rien rester de Liège ni des Liégeois.

C'est à ce moment solennel qu'un exploit d'une
fabuleuse audace fut sur le poir-rt de tout sauver.

L'auteur en était ce hardi et eqtr,gpr-gnant Gossuin
tie §{eiéI, qr'r. ,lous avons ,.rr.nrrt.?"àü[â.àrrut t
parmi les plus exaltés des révolutionnaires liégeois.
Les splendides qualités de cette nature de héros,
paralysées ou perverties dans les tristes conflits de la
guerre civile, allaient s'épanouir avec un éclat ma-
gnifique dans sa dernière entreprise, inspirée par le
patriotisrne le plus ;rur et le plus élevé. S'inspirant
de I'exemple de Jean de Wilde, il imagina un de
ces_ qoups de main qui étaient, depuis un mois, la
dernière ressource des défenseurs de la Cité.

Leplan, habilement conçu, pqraît avoir été suggéré
à G_gs-suiq- de Streel par les révélations qu'étaient
venus faire à Liège les propriétaires des deux maisons
où é-taient logés le duc et le roi. Ce fut pour Gossuin
un trait de lumière. Connaissant parfaitement la
corlfuuration du terrain et iênseigné maintenant,
avéc une exactitude parfaite, sur la place précise qu'y
occupaient les deux chefs de I'ennemi, il arrêla
immédiatement les grandes lignes de son projet.

IU 2t
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Pénétrer par surprise dans le campr bourguignon et
jusqu'au logis du duc et I'enlever ou au besoin le
tuer dans son sommeil, pendant que d'autre part
une diversion làite contre l'avant-garde bourgui-
guonne empêcherait celle-ci de venir à la rescousse,
telle était la donnée maîtresse (r) ChargeantVincent
de Buren de faire lar diversion. Gossuiri sè réserva la
partie principâÈ de l'entreprise, qui consistait clans
l'attaque du camp de Charlcs (z).

Celui-ci, campé devant la porte Sainte-Walburge,
avait son flanc droit prolégé par les hauteurs abruptes
qui portaienl le nom significatif de Falconpire, et
dont le vocable a passé de nos jours au ravin sous la
forme altérée de Fond-Pirette(3). Beaucoup plus
escar;rées alors, la houillère de Sainte-Walbr-rrge
n'ayant pas encore comblé de ses déchets le val en

(r) C'est au cardinal Piccolomini. p. 38o, que nous devons la connaissance
dece plan. Comines, t. I. p. r59, et Thomas Basin, t- II, p. zoo, n'en ont
qu'uue vagrre notion, et les autres chroniqueurs sont muets sur I'intérêt stra-
têgique de l'entreprise.

(z) Sur le coup de main de Gossuin de Streel, v. Adrien. p. zr5: Onofrio,
pp. r7z-q3, avec le passage correspondarrt d'Ange de Viterbe I Comines, t. I,
pp. r58-r6:r; Haynin, t. II, pp. 76-77; les lettres d'Antoine de Loisey et de Jean
de Masilles. dans 8C&Ë, t. III, pp, zg et 3r; viennent ensuite des témoins
de second ordre comme Piccolomini, p.38o: Jean deLooz, p.6ol Thierry
Pauwels, p 22o; Henri de Mericâ, p, t77i Thomas Basin, t. II, p, zoo.
M. J Demarteau est I'auteur d'un tra",ail intitulé Zes sio cents fi'runchtmotz-
/ois dans Les Conférences d,e lu. Société cl,'at't et cl'histoh'e de Liège, 5e série
(rfuz), dont je m'écarte sur quclques poir:ts: v. aussi Gobert, t. I, p.549;
G. Ruhl, L'eæpécltliott d,es Fratzchinontois à Saùüe -Wal,bu,rge dans
BS.rEL, t. IX r895).

(3) V. Gobert, t. I, p 487. Cet auteur se trompe d'ailleurs quand il écrit :
<< Falhonpù"e ne peut avoir d'autre interprétation qte faucon de pie»e.
C'est évidemment d'une enseigne, un faucon de pierre, distinguant iadis une
maison de la localité, que celle-ci aura tenu son Dom, comme cette autre dite
Falconpré. » Falconpire signifie en rêalité la même chose que : La roche
aux faucons, et exprime par là, d'une manière saisissante et pittoresque, l'as-
pect qr.r'avaient alors les lieux,
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question (r), elles formaient une défense naturelle à
peu près inexpugr:able. C'est de ce côté, le seul qui ne
fût pas surveillé, que Gossuin de Streel décida d'atta-
quer le camp. Il espérait, après ar.oir gravi les flancs
du ravin, pénétrer d'emblée dans le logis du duc, et
s'ernparer de lui mort ou vif avant que l'alarme fût
donnée (z). Les propriétaires {es rn_aiggns où logeaient
le duc et ,f c rgi s'o_firqicnLà-lur servtt de guides.

Tous les rôles étant ainsi distribués et les princi-
pales dispositions arrêtées, Gossuin rassemble le soir
ses soldats. Ils étaient au nombre de ;rlusieurs cen-
taines (3), la pluparl de ce pays de F'ranchimont dont
la fidélité obstinée au malheur restait la dernière
consolation de la Cité (a). Sortant par la porte

(r) .1. I)cmarteau. p. 89: « Ni la grand'route qui longe à présent les rem-
parts de Hocheporte et des Anglais, ni la rectification du F'ond-Pirette n'exis-
taient alors, ni la houillère de Sainte-Walburge n'avait comblé des déchets de
son exploitation le val auiourd'hui nommé Fond-Pirette. Ce fond s'ouvrait
donc comme un véritable abîme.

(z) Nos sources sont d'accord sur cet itinéraire, le seul possible dans
I'occureuce, « F.xivit Goes de Strailhe per valles montium et pen,enit
a retro.usque ad tentoria ducis. » Adrien, p. zr5,

« Per valles et terrarLlm devia pervenerunt usque ad tentoria ducis ». Jean
de Looz, p.6o.

« Per vineas et quâedam invia satis aspera loca sibi nora, hostibus vero
incognita ». Thomas Basin, t. II, p. zoo.

rr Par un grand creus de rocher assez près de la maison de ces deux
princes (Charles et Louis XI). » Comines, t. I, p. r59.

« Par voies secrètes et couvertes en Prenant bien lon lour arrière ».
Havnin, t. II, p. 76,

(3) Le chiffre traditiounel est celui de 6oo, qu'a rendu classique en quelque
sorte I'autorité de Comines, t. I, p. r58; de même Wavrin, II, 587, Àdrien,
p. zr5, et Jean de Looz, p, 6o, parlent de 3oo; Thierry Pauç'els dit 3oo à 4oo,
(quadraginti 1lisez quadringeuti) vel quingenti) et non 3o à 4o coorme le lui
font dire errooément la plupart des historiens; Basin, t. II, p. :roo, dit 4oo. Si
Onofrio, p. r7z, snivi per Àngede Viterbe, parle de quelques milliers, c'est
qu'il pense aux Liégeois qui devaient coopérer à la st-rrtie dtr c6ré de Sainre-
Walburge, et que Thomas Basin, lLri aussi, ér'alue à 4.ooo.

(4) Sur ce point, nous avons le têmoignage formel de Comines, t. I,
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Sainte-Marguerite (r), d'oir leur mouvement échap-
pâTf a la surveillance de I'ennemi, ils pénètrent dans
lc Fond-Pirette, qu'ils remontent jusqu'au pied de la
côte escarpée sur laquelle dtait assis le camp bourgui-
gr1on. Ils grimpent comme des chèvres aux flancs de
cette côte et, s'aidant des pieds et des mains, par-
viennent au haut du plateau.

L'armée bourguignonne, harassée de fatigue et
pleine de sécurité, était plongée dans un profoud
s«rrnmeil. C'était la première fois depuis trois jours
et quatre nuits, que les soldats avaient pâssés, dit I'un
d'eux, " toujours armés, sans dormir et peu men-
gier, et nos chevaulx lcigiés à la pluye, soubs les
arbres et jardins » (z). Ce soir, tout danger semblanr
écarté, Ie duc avait ôté ses armes et perrnis à ses

soldats de se désarmer aussi ., pour€ux refreschir ,.
Le repos des assiégeants était protégé par les senti-

pp. r5tt.r5g. qui ne se laisse pas écarter par les raisonnements dc M, J. De-
marteau, et qui est d'ailleurs singulièrement confirmé par deux passages
d'Âdrien, p. 2lo et 2r2
entrer à Liège vers le r

Wilde ]e 26.
(r) Jean rle Looz, p. 6o, dit expressément que la sorrie eut lieu par la porre

Sainte-Margueritc. et ce renseignementt que nos autres sources n'ont point
pensé à nous conserver, ne saurait avoir été inventé, car où puisé. s'il n'êtait
authentique? La porte Sainte-Marguerite était la seule possible: par ltoche-
porte, ou aurait êté aperçu du camp bourguignon avaut de pénétrer dans le
Fonil-Pirette; par Sainte-Walburge, on se serait heurrê d'emblée aux senri-
nelles et eux avant-postes de l'ennemi. Dire avec Comines, t. I, pp. r59 et r6o,
que les Liégeois sorrirent par les brêcires de leurs rnurailles, c'est de la rhéto-
rique : un pareil itinéraire ne laissait pas d'être difficile, et on se demande
pourquoi lcs Liégeois auraient voulu gravir des tas de pierres ou des murs
ruinés pour sortir, alors qu'ils avaient des portes qui restaient libres. Quant à
I'itinéraire que fait suivre à nos héros Bovy, Prontenatles lùsloriques au
pays cle Liège, t. I, p. 29, il sulfit de faire remarquer que cet auteur, qui n'est
pas historien, a confondu le coup de main de .Iean de Wilde avec celui de
Gossuin de Streel.

(z) N'lasilles, dans BCRE, t. lll (r84o), p. 32.

a (litÉ'

ean de
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nelles et lcs avant-postcs qui, entre le camp r:t les
murailles de la ville, n'cussent pas permis à un ôtre
vivant d'approcher sans essuyer une bruyante fusil-
lade (r). A droite, I'abîme avait semblé une défense
mcilleure encore, puisque aucune précaution n'avait -' l' t 

'tété prise de ce côté contre un invraisemblable danger. -e)\aav.-r'üL

Devant nos héros, dans une prairie, des lavandières ..*.." è-LL -si
se chauffaient alrtour d'un grand feu. Au-delà, en face'tr\.d';' I'1

d'eux, la tente du duc d'Alençor-r. Derrière celle-ci, :"'a'\L

deux rnaisolls : I'une occupée par le roi et par sa

garde écossaise, comprenant une centaine d'hommes,
I'autre occupée par le duc. Enre ces deux maisons
s'étendait une vaste grange où Charles, toujours
défiant à l'endroit de son beau cousin, avait jeté un
gros de ses gens cl'annes, " la fleur de sa maison ».

Pour leur permettre de mieux observer ce qui se

passait, il avait percé les murs de cette grange de
larges meurtrières.

Les premiers Liégeois qui avaient débouché sur le
plateau, feignant d'appartenir à l'armée du cluc, dont
ils portaient le sautoir sur leurs habits, étaient entrés
en conversation avec les femmes en attendant que
leurs camarades les eussent rejoints. Mais leur lan-
gage les trahit, et l'une des femmes communiqua ses

soupçons à ses compagnes. Aussitôt, se voyant décou-
verts, Ies Liégeois tornbent l'épée à la main sur ces
malheureuses, qu'ils égorgent. L'une d'elles se préci-
pite dans un fossé rempli d'eau et pousse de grands
cris qui donnent I'alarme. On n'a plus le temps de
se concerter : les uns se jettent sans retard sur la

(r) « Chestc nuit, le sieur de Gapannes fasoit les acoutes! mais onques ne
luy ne ses gens ne seurte ne ne s'aperchurte en riens de leur venue. » Ha1'nin,
t. ll, p. ,-7.
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tente du cluc ul'Aleirçon, d'autres v«1trt ferrailler
contre les hommes d'armes de la graltge, d'autres
enfin, sous la concluite de leurs guides, pouss€rrt
droit jusqu'au logis du duc et du roi. Charles était au
lit; aidé de Comines, qui couchai*. dans sa chambre
avec deux autres gentilshommes, il revêt à la hâte sa
cuirasse, met son casque et descend précipitamment
par derrière, pendant que ses douze archers, qui
gardaient le rez-de-chaussée en jouant aux dés, reçoi-
vent,vigoureusement les assaillants (r). De leur côté,
lcs Ecossais du roi défèndent leur maitre, et leurs
flèches vont percer indifféremment Bourguignons et
l-iégeois. Une mêlée terrihle s'engage dans les ténè-
bres. Aux cris de Yive Bom-gognel poussés par les
gens du camp, répondent ceux de Vive lc.Roi / pous-
sés par les Liégeois pour dérouter I'ennemi, et ces
cris se croisent dans les airs avec le bruit de la
mousqueterie et les plaintes des blessés et des mou-
rants. Bientôt, â la lueur de I'incendie qui vient de
prendre à plusieurs tentes, les Bourguignons s'aper-
çoivent du petit nombre des assaillants et les repôus-
seut avec plus d'entrain. Beaucoup de Liégeois
tombèrent les armes à la main; les autres voyant le
coup manqué, regagnèrent la ville, Gossuin à leur
têtc (z). La nrauvaise fortune de la Cité avait voulu

(r) Comines. t. I, p. r6r, dir que ccs archers étaient anr.-tle sstts tle la chanrbre
du duc; c'est évidemment arr.-cl,cssotcs qu'il aura vouln écrire, et ie me con-
forme ici à I'interprérarion de Henrard, p. go.

(z) On a redit, toujours sur la foi de Comines, t. I, p. 16z, que tous furent
tués. Mais nous savons le contraire par les autres sources. Àtlrien écrit,
p. zr5 : multi eorum fuerunt occisi, alii eçaserunt. Onofrio dit, p. r73 :
Lcodienses passim incolumes in civiratern se receperunt. Selon I.Ial.nin, t. ll,
!- 77, dans un passage d'ailleurs corrompu, il n,aurait péri que r4 hommes,
Nous retrou*ons Gossuin de streel dans les derniers combais du lendemain.



LA DESTRUCTION DE LIÈGE. 3,7

qu'une entreprisc si bien collçue échouât à la dernière

heure devant un contretemps fortuit, et que la diver-

sion sur l'avant-garde n'eitt pas Iieu, on ignore pour-

quoi (r).' 
Teiest l'épisode célèbre dans I'histoire qu'<rtl appelle

le dévouemènt des six cents Franchimontois : " Pour

ceux, dit un historien, qui .iug§nt -{e. 
la grarldeur

d'une entreprise non par le §[êcès, mais par.la har-

diêsse et I'intrépidité de ceux qui la conçoivent et

l'èiécutent, la gloire d'un si beau dévouement reste

tout entière à ses auteurs, et il n'est pas au pouvolr

de la fortune de la leur ravir " (z).

Dans le caml'r bourguignon, où I'alerte avait été

chaude, on tini conseii là nuit même' Le roi était

d'avis de ne pas attaquer immédiatement, mais

Charles, persuadé qr,r'il voulait gagner du temps çrour
saLlver les Liegeois, écarta ce conseil; il ai<luta *êT:'
avec un dédain non dissimulé, que si le roi voulait

se retirer à Nan:ur iusqu'à ce que la ville fût prise'

il le verrait avec piaisir (3\. I.ouis XI n'en voulut
rien faire et mit sàn point d'honneur à prendre sa

part dans I'extermination c1e ses t' bons amis ''

et ce n'est pas cet homme intrépide qui aurait laissé massacrer tous ses

hommes san§ Partager leur sort.

(r) Adrien, p. ,,6, 
"."rrr" 

les chefs (capdlanei) de cetre expêdition d'avoir

fuita ville 
"r". ".... 

et bagages après s'être gorgés dans les tavernes' cn

abandonnant à la vengeance"a'". eàurgoignonJ les inuocents qui payèrent

po.r.".r*. Ilaioute ptü toin, P,2r7 t-Pràh dolor! tantum homicidae pro

Lr;ori port" flg..urrt 
"t 

ciu"s ac simplices trucidati sunt et capti et abducti'

Cette accusation est inique, particuliérement en ce qui concerne Gossuin de

Streel et Vincent de Buren, qui combattaient encore le lendemain dans le

qu"rti.r rle I'lle, et elle pèche d'aillleurs par une grande invraisemblance

interne, comme il est facile dc le démontrer'
(z) De Gerlache, P. :33.
(3) Comines, t. I, PP. r63-r64.
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§;*.r-)- l.e lerrden:ain. entre huit et neuf heures du matin (r),
un coup de bombarde et deux coups de serpentine
donnèrent aux deux corps de I'armée assiégeante le
signal de I'attaque (e). Aussitôt, au son des enseignes
et bannières déployées, ils se précipitèrerlt à I'assâut.
Sur trois points à la fois, à Sainte-Walburge, à Saint-
Léonard er à la porte Vivegnis (3), on combattit corps

(r) Conrines, t. I, p. 164. dit huit; Masilles, l. c,, écrit neuf: llaynin, t..1,
p.79, écritdi.x; de nréme Adrien, p. z16;'fhierry paurvcls, p. ,rr, .lit.ntr"
rreufet dix heures.

(z) Sur la destruction de Liège nous ne possédons pas moins tlc sept rela.
tions dues à des témoins oculaires : ce sont celles d,Àdrieu et d,Ange de
Viterbe. qui écrivent d. côté tiégeois, et celles des bourguignons Haly.i,,
comines, olivier de La Marche, Loisey et À{asilles. Il faut y a-fouter les iécit*
des contemporains Jean de Looz, Henri de l\{ericâ, Thierrv pauwels, le car-
dinal Piccolomini, la Cltronyk cler Land,en urvt Ooermaes,la K.;el,hoffsclte
Chronik et enfin le llagnum, Chronicon Bttlgicunc. qui, bieu qu'æuvre ,le
compilation, contient sur le sac de Liège diverses parricularitès puisées à
bonne source et manquant ailleurs.

(3) selon plusieurs térnoins dignes de foi, la ville fut assiégée et envahie de
trois côtés.

" * S.1lS!9 =três. à heure de neuf heures, baillasmes l,assault par le
quartierde mondit sèigneur le duc, par le quartier de philippe mor,."ign"u.
de Savoie, et par le quarrier de monseigneur le marécbài que sont-trois
assaulx en divers lieux, à l'environ de la dicte Cité. » Jean de Masilles, p, 32,

« }it se fut ordonné qu'on l'asauroit par IrI cosrés comme ou rit, et io,te-
noit ledit asar'rlt depuis la rivierre envers la po,te de Trer jusques à la pro-
chaine porte en dessous de la porrc sainte-Waubue, .n ,p.oihont la pàrte
Sainte-Marguerite ». Ha5'nin, t. ll, p. 79.« Igitur Karolus dux - - - decrevit civiratern tribus exercitibus tlebel.
Lrre In quorum primo ipse l-utlovicus, rex Franciae, Karolus, dux I]urgun-
diae, Ludovicus comes sancti Pauli, conestabulus Franciae, cum pruribus
aliis - - - ln exercitu secundo a parte Trajectensium fuerunt dux Bor-
borriae, archiepisc.pus Lugdunensis et dominus de Beaujeu fratres, philippus
de Sabaudia frater ducis Subaudiae. In tertio fuerunt dominui-de
Blammont, marscalus Burgundiae, Anthonius bastardus cle Burgundia,
Âdolphus de Clivis et Marka, dominus d.e Ravensre.n , Thierr'
Pauwels, p. zzz. La méme chose cst affirmée dans un rapport fait à la ville
de F-rancfort-sur-le-Mein, qu'on trouvera à l,Appendice.

Au contra're, selon Comines, t I, pp. 164, 165 et r6t5, et lc cardinal picco

loTil], p.38r, on n'attaqua que de deuxcôtés. eui croire?Il mesembleque
la difficulté sera levée si l'on admet que le corps campé au nord de la vile



était divisé en deux, dont l'un avait pris positioll devant la pr.rrte Sairrt-1.éo-
nard et l'autre devant la porte de Vivegnis. l3ien que ces deux portes fussent
fbrt rapprochées l'une rle I'autre, les échauffourées qui se produisirent clc ce
côté le s5 et le z6 semblent avoir décidé le du; à y renforcer ses troupes! ce
qu'il fit. Nous. r'ovons par Haynin lui-rnême qu'encore le 26, Ravensrciu,
Philippe de Savoie, et le maréchal de Bonrgogne se rouvaient ensemble
devant la porte de Vivegnis.

(r) Il faut ici relever quelques inexactitudes popularisées par l'autorité
presque exclusive, bien qu'iniustifiée, dont a iusqu,ici ioui Comines. Il écrit,
t. I, p. 168:

« Comme I'on vint pour cuider joindre aux poins. on ne trouva une seule
deffense I ny de nostre costé n'y avoit que deux ou trois lrommes à leur guect,
car tous estoient allez disner, et estimoienr, pour ce qu,il estoit dimanche,
que ons ne lei assauldroit point, et en chascune maison trouvasmes la nappe
mise, » Sur le premier point : I'absence de défenseurs aux remparts, I'asier-
tio, d'ailleurs invraisemblable de comines est formellement contreclite par
les témoignages de Haynin, t. Il, pp. 79-8or d,Ange de Viterbe, r4g3; du car-
dinal Piccolomini. p 38r, et de Thierry pauwels, p. rzz. Sur le seiond point,
comurent comines perrt-il dire que tous les Liégeois étaient allés dîner à huit
heures du lnatin? La nappe qu'il aura trouvée dans diverses maisons, c.était
celle du souper de la veille, les habitants, dans leur détresse, n,a-1.ant pas
pensé à desservir la table le lendemain.

(z) Ange de Viterbe, c. t4g7.
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à cor;rs, 1'assaillant passant par les brèches ou esca-
Iadant les remparts avec des échelles. Ce qui restait
d'artillerie sur les murailles en ruines ne Iaissa pas
de causer des pertes sensibles aux Bourguignons,
tnais la grêle des projectiles de toute sorte qui pleu-
vaient sur le petit nombre des défenseurs et l'immense
multitude des assaillants eurent bientôt rendu tollte
résistance impossible (r). Débusqués de leurs posi-
tions, les Liégeois se réfugièrent dans le quartier de
I'Ile, où se concentra la résistance.

Longtemps encore. Gossuin de Streel er Vincent
de Buren tinrent bon avec leurs amis auprès de
l'église Saint-Paul (z). Semblable, dit Lrn poète, à un
sanglier lt]gglé p1r qqst_f,tg!., Bu1en, " Ïa gt,oire c]e
Ia nation liégeoise ,, faisait face à d'innombrablcs
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ennemis, dont plus d'un tombait sous ses coups (r).
A ses côtés, Gossuin de Streel cornbattait avec la
même ardeur, et tous deux déployaient cette splen-
dide bravoure qui a mérité l'immortalité à leurs
noms Ils ne lâchèrent pied que lorsque toute résis-
tance fut devenue irnçrossible; alors ils demandèrent
le salut à une fuite encore glorieuse, suivis de tout
ce qui restait de Liégeois en état de porter les armes :

il y avait en tour z6oo homrnes, dont 8oo à cheval (z).
Tout ce monde fuyait pêle-mêle et sans ordre, se

croyant d'ailleurs en sûreté une fois qu'ils avaient
mis le fleuve entre eux et l'ennerni occupé à piller
Ia ville. Ils avaient compté sans la trahison d'un
ami. Un membre de cette famille de La Marck
qui avait été si souvent funeste à la Cité, Louis de
Roc-l1efort, avait tenu Ie parti des Liégeois ffi [6/ :

apiei e.usthem, il s'était renfermé àun. r'rn. pio-
dente neulralité. Voyant Ia cause de la Cité perdue,
il n'eut p.as honte de se tourner contre elle pour
regagner Ia faveur du duc de Bourgogne. Un grand
nombre des 1'uyarcls, Gossuin en tête, ton:bèrent
dans une enrbuscade qu'il leur avait tendue et
restèrent ses prisonniers 13).

(,) l)ugnabat tectlls []onor.)
'fegtnine et hastato simul hostes ense lugabat,
IIunc contra veniunt centum fulgcntibus urmis
Burgundi et sacvis ve.rabant ictibus, Ille
Sicut aper car:ibus circum latrantibus ornnes
Dissipat atque hastâ terret vultuque n:inaci.
Jam dederat letho multos.

Ange de Viterbe, 1 c.
(r) Ânge cle Viterbe, l. c.
(3) Sur ce personnage, v. de Chestret, J:listoire de la nr,aisott tle Lu tllto.ch.

pp. r35-r38; Lamotte. Etude historique strr lc conltë d,p, Rochefort, pp. r6.+-

168 1 Henrard, p.98. Comines, t. I, p. 167, fait manifèstement allusion à
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Les victimes de cet odieux gLlet-apens étaient
moins à plaindre, toutefois, que la multitude des
fugitifg-!ans Iessorllggsr :ans qqmés, presgLrc sans
vêtementsl gg.i rôdaient à travers les rigueurs d'un
hiver atiôce et périssaient de faim et de froid sur les
grands chemins, marquant leur lugubre itinéraire
par les cadavres qu'ils laissaient derrière eux.

Mais il faut rentrer dans la Cité pour assister au
dranre épouvantable qui va s'y déroller. Les Bour.
guignons y avaient pénétré de toutes parts, accompa-
gnés de Louis XI qui marchait à la tête des siens, la
croix de Bourgogne sur les habits et criant : .. En
avant enfanls, et vive Bourgogne! » (r) Arrivés au
Marché, on mit quelque temps à arrêter une espèce
de plan de pillage par quartiers (z), et cette opéra-
tion, considérée par la plupart des soldats comme
Ia plus importante de toute la guerre, laissa heureu.
sement à la majeure partie c1e la population Ie temps
de s'évader. Il y eut des plaintes au sujet de I'inégale
répartition du butin. Pendant qure les sol.'lats du
maréchal de Bourgogne, campés sur le Marché,
restaient I'arme au pied pour garder les environs, les
Picards, les Hennuyers et les Flamands se répan-
daient dans toutes les parties de la ville, et n buti-
naient les meilleures bagues "; ils s'adjugèrent même
le quartier réservé aux Bourguignons. Un de ceux-
ci se montre indigné de cet attentat : Ils " pilldient

Louis de La Marck : « Ung chevalier demeurant au pays..qui avoit tenu leur
parri jusqu'à cette heure, en destroussa bien une grande bande, et pour
acquerir la grasce du vainqueur l'escripvit audit duc de Bourgogne, etc. »

(r) Haynin, t, Il, p. 8o; Onr:frio, p, ,75; Ange de Viterbe, col, 1494;
A. cle Loisey, p. z9; Masilles, p.33; Henri de Mericâ, p. 176.

(z) Adrien, p. z16.
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tous nos logis, écrit-il, par quoi les gens de monsei-
gneur le maréchal n'ont rien gaingnié ou bien peu ,.
Ces pauvres gens, si odieusement spoliés, durent à la
fin se contenter du quartier d'Outremeüs€, « qui est
le moindre(r)". Il faut noterces réclamations: elles
attestent la parfaite sérénité d'esprit avec Iaquelle les
hommes les plus cultivés envisageaient l'horrible
trqgé!§ju_§tq dl_rtqq ville. Ce n'é1ait pas pàur eux
I'explosion inévitable de passions grossières que Ia
discipline militaire elle-même ne pouvair contenir à
certain moments, c'était _l'e4ploitation légitime et Ie
dépeçage à froid des êtres humains tombés au pouvoir
des vainqueurs en vertu des u lois de Ia guerr€ ». ls5
victimes, dans cette horrible aventure, ce ne furent
pas, au sens de notre auteur, Ies Liégeois, ce furent
les pillards qui durent se contenter du moindre lot.

Toute la ville partagée en ressorts de pillage et
tous les ressorts distribués, la meute fut lancée sur Ia
proie. En un clin d'æil elle se répandit par route la
Cité. Le duc avait défendu de piller les églises et
d'atten19l!-la nie des prêtres er des religieux ainsi
qu'à l'honneui des femmes (z), mais autant eût
valu faire de pareilles interdictions à des bêtes fu-
rieuses. En_ réalité. _qn njpqlgn1-tse_lq cathe_drale

(r) Loisey, p. z9: Masilles, p 33. Havnin, t. It, p.8r : Dont les aulcuns
furte très bien portés et eurre du gagnage bieu et largement et les aurres ».

(z) Halnin, t II, p. 89 : « Il garda et fit garder er preserver de tout son
pooir de fu et de pilleries les eglises et rous les biens qui i estoient aparte-
uans. et pareillement les gens d'église de non estre ranchonnés, femmes ne
enfans pareillement. )) C'est ce que dit une chane de Saint-Paul du 16 jaovier
1469 dans le ('arttùaire de S'r:"nt.Paut., p.+86.V. d'ailleurs les acres du
z6 décembre r468 et du 5 août r4fo, par lesquels Charles ordonne de restituer
les obiets volés aux églises, sous peine de comparaître devant son grand
Conseil, dans Scboonbroodt, lnuentaixe des clLartes de Saint-Martin ?t Liége,
no 563, p. rfu.
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et les trois abbayes de Sqjnl Lqurent, de Sainr-
Jatques et de Beaürepart, qui etaient parvenues à se
procuiéi des sàuvegardes ('r). Encore Saint-Jacques
fut-il à moitié pillé par le bâtard Baudouin de Bôur-
gogne (z). Charles eut lui même bien de la peine à
faire respecter Saint-Lambert; les soudards essayèrent
d'v pénétrer sous ses yeux : il fut obligé de dégainer
et de tuer de sa propre main I'un de ces hornmes
pour tenir les autres elt respect (3). Tout Ie reste,
sans exception, fut livré à I'armée pour en faire
" à son bon plaisir ".

La :oldatqgque se rue au carnage avec cette espèce
de fufèur sacrée q,ui semQle transformer l'égdrge-
ment d'un- 1ièuple eî un rite religieux : elle -uiruà."
par-devoir, e.lle tue pour le plaisir, égorgeant tout
ce qui lui tombe sous la *alrr. Les fèrnàes er les
jeunes filles ne sont immolées qu'après avoir subi les
derniers outrages; les religieuses elles-mêmes devien-
nent la proie de la luxure (4).

Quantité d'hommes et de femmes, liés les uns aux

(r) Adrien, p. z16l cf. Brouwers dans Chronique archéol,ogique tht pays
d,e Liège,janvier r9o6, pp. z-6 De ce nombre aurait été également l,église
Saint-Pierre, au dire du Magnum Chronicott Belgicum,p.4à3; mais on ,-.r.u
plus loin qu'elle fut pillée aussi.

(e) Ange de Viterbe, col. 1495.
(3) Comines, t. I, p. rô6: « Je sçayque à son arrivéeilruaunghommede

sa main, et le veiz.» Olivier de La Marche, t. III, p. 87, <tit qu,ilen rua deux
ou tro!s. « Nonnullos perimit », écrit de son cô1é Ange de Viterbe, col, r 497.
Il faut ajouter que si la cathédrale ne fut pas pillée par les sordats, elle n'eniut
pas moins dépouillée de son trésor. qu'on enle'a jusqu,à l,argent de sa grantle
coullonne de lumiêre, et qu'un instant il fut question d'enlever même laihâsse
de saint Lambert. Adrien, p, zrg.

(4) Ange de Viterbe, col, r4g5 ; Adrien, p. z 16 et zzo ; piccolomini, p. 3gr ;Thierry Paurvels, p. zz3. Adrien insinue, p zr6, a'ec sa manière réservée :
De mulieribus ac virginibus quod factum sit ignoro. plus loin, il rapporte avec
admiration er recor:naissar)ce que, grâce à Ilumbercourt, dans tout le quartier
de saint-Laurent il n'y eut « nulla mulier constuprata âut vi.lenrer abducta ».
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autres par grappes de dix à douze, sont ietés à la
Meuse « comme des chats », selon I'expression d'un
contemporain (r). Le sang coula jusque dans les
églises, otr quantité de gens s'étaient réfugiés (z), et où
le clergé crut un instant calmer la rage des soldats en
allant au-devant d'eux la croix à la main. Le symbole
de la rédemption n'arrêta pas plus ces fbrcenés que
n'avaient fait les défenses du duc (3) ; vingt-deux
personnes furent massacrées dans l'église des Mineurs,
onze dans celle des Dominicains, et ainsi de suite (4).

Il est impossible d'évaluer le nombre des victimes.
que certains témoins réduisent à mille (5), tandis
que d'autres, qui semblent mieux informés, parleut
cle plusieurs milliers. Un témoin oculaire de la
catastrophe écrit avec un détachement qui fait frémir :

,, L'on estime estre tnors desdis Liégeois, pour tout
poutaige, de IIII à V mille hommes,, (6).

(r) Ancien manuscrit cité par Fisen, II, p. 276,
(z) M. Pirenne, t. lI, p. 3o4, écrit que « le clergé. parcrainte de la solda'

tesque et de la colère du duc, leur refusa l'asile de ses églises. » Âdrien.
p. zr4-2t5, cité par lui, dit simplement avoir donné ce mauvais conseil aux

églises; il ne dit pas qu'it fut suivi, et de fait nous voyons qu'il ne le fut pas,

car lui-même nous parle des massacres qui furent commis aux Mineurs. aux

I)ominicains, à Saint-Denis. De son côté, Haynin, t. II, p. 8t, écrit : « La

plus parte des gens d'église et pluseurs autres gens de bien et pluseurs

femrnes s'estoite retrais ès églises. » Nous voyons aussi que beaucoup de

laiques avaient mis leur avoir dans des sacristies ou dans 1es trés<lreries des

églises; v. Adrien, p. 2tg: dux dedit omnia bona quae reposita fuerant in
thesauraria S, Lamberti, sive canonicorum, sive laîcorum, Antouio bastardo

fratri suo.

13) Ange deViterbe, col. r494; Piccolomini, p. 38r. Spoliati sacerdôtes

atque occisi, aioute cet auteur. qui est seul à mentionner des prêtres massa-

crés I Ange de Viterbe, 1. c., semble f insinuer aussi :

Burgunda phalanx sacra ante altaria mactat
Saeva virtrm sacrum.

(4) Adrien, p. zr6.
(5) Ha1'nin, t. II, p. 8r. Koclhoffsche Clu'onih p.8zr.
(6) Jean de Masilles, p. 3r. C'est aussi le chiffre approrimatif donnê par
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Dans la fièvre du carnage, on recourait à tous les
genres de supplice pour en finir avec les malheureuses
victimes : la noyade et la pendaison achevaient
l'æuvre de l'épée, et, pendant que les rues étaient
jonchées de cadavres baignant dans leur sang, le
fleuve en charriait d'autres et d'autres encore se
balançaient aux fenêtres des maisons (r). On n'épar-
gna que les 

^rares !e_u1eg1qql_Lo_U\rglqt se_ libérer
ell payant riiie-iànÇôii. ptus d'un fuiîbligé de se
râcTeter plü§ièuis fois, car, échappé aux mains d'un
prenrier groupe de pillards, il tornbait bientôt au
pouvoir d'un autre rz). Les soldats se faiseiient d'ail-

Antoine de Loisey, p. 3o. mais avec une réserve notable : (( L'on a bien tué
des dirs Liégeois, tant à l'assault que ès escaremoches, que ti l)entre,prùtse
Lltiil.s frent, environ de trois à quare mille, comme l'on dit par deçà. »

Ange de Viterbe, lui, col. r491, arrive à 4.ooo tués exclusivement lors du
sac :

Duo milia victi
Mersa hominum in Mosam, totidem et data corpora letho
Aut hastâ aut gladiis.

On voit combieh peu, cette fois encore, on doit se fier à Comines, d'aprês
lequel, t. I, p. r65, « il ne mourut point deux cents personnes en tout »

Quant aux calculs des écrivains modernes, dont les chiffres se gontlent à
mesure qu'ils s'éloignent de la date des événements, il n'y a aucun lieu d,en
lenir compte.

(r) Ange de Viterbe, 1, c.
(z) Ange de Viterbe, col. 1494; Loisey, p. 3oi lbel,ltoffsche Chronik,

p. 8zr : on se rachetait pour un florin ou un demi-florin, Un manuscrit cité
par Fisen, ll, p 276, va plus loin : « Et contigit aliquando ut si quis quinquc
vel sex stuferos obtulisset civis unus redimi potuisset, nec redemptor inve-
niebatur ».

Il y a aussi des détails légendaires, notammenr ceux que rapporte Ie
Koclltoffsche Chronîk, p.8zr : << Si namen die swanger vrauwen ind vrau-
wen mit iren kinderen incl anderen ionferen ind dreven si zo schift ind
voirten die in die Maese - also heischt dat wasser dat bi der selver stat
vluist - ind boirten lochere in die sclrif ind stiessen zappen in die locher.
ind als si in dat wasser komen waren, zogen si die zappen uis ind liessen also

iemerlichen die vursz. Vrauwenpersonen verdrinken, der vil dairnae gelent
ind gevischet wart, hoe die moder mit irem kinde, dat ruschen ind binnen
dcn armen erdrunken was. »
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leurs une espèce de jeu de ces alternatives de carnage
et de clémence : un florin, un demi-florin, quelques
sous parfois leur suffisaient pour faire grâce de la vie
à leurs victirnes, et, I'hurnanité ne pcrdant jamais ses

droits, il arriva que plus d'un parmi eux racheta
Iui-mêrne les infortunés dont le salut dépendait de
cette menue somme (r).

On se figurerait à peine I'immensité du pillage. Rien
ne fut épargné, ni églises (z), ni couvents, ni hôpi-
taux. Les sanctuaires les plus vénérés n'échappèrenr
pas aux déprédateurs; on fouilla jusqu'aux tombeaux
pour y prendre les trésors qu'v avaient cachés les
I-iégeois; on enleva les objets les plus sacrés, on ne
craignit pas de profaner les saintes espèces. lci un
soldat attend la fin de la communion du prêtre pour
lui arracher le calice; là, on fracture le tabernacle
et on jette les hosties sur I'auiel; ailleurs, un soudard
emporte le saint ciboire rempli d'hosties et, s'aperce-
vant qu'il est seulen'lent de cuivre doré, le jette avec
mépris en pleine rue avec les espèces eucharistiques
qu'il contenait (3).

Repu des scènes de carnage auxquelles il avait

(r) Nonnulli insignes pietate animoque verendo

Quamvis Burgundi, ileri tlnrn talia cernunt
FIos retlirnr:nt propriis nummis. etc.

Ange de Viterbe, col. r494.
(:) « Toutes les églises ont estez pillées, reservé Sairrt-Lambert. »

Loisel', p. 29, - << Toutes les esglizes au nombre de IIIIc (src.1 ont esté

pillées, desrobées, desolées, » Jean de Masilles, p. 33, - « Des aultres
esglises (saufla cathédrale) la plupart furent pillées soutrs couleur
de prenclre prisouniers. » Comines, t I, p. r66. De mêrne Flaynin, t. II,
p.8r, qui dit que Charles avait défendu de piller les églises et qu'elles le
furent malgré sa délènse, « car le prinche ne peult estre parlout ».- Cf. encore
Jean de Looz, p, §1.

(3) ùlagnur.nt ()hrcnicoiz Belgicum, p. 433.
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assisté, Charles le Téméraire renlra vers midi au
Palais. où il lrouva le roi, qui avait déià diné et qui
le conrplimenla sur son succès. Tous deux passèrent
ensemble lraprès- nridi en grande liesse. pendant
qu'au dehors rctentissaient touiours les cris de joie
des pillards, les hurlements des victimes et les

chansons de I'orgie qui mélangeait les flots de vin
et les flots de sang (r).

Le lendemain, on continua les massacres et le
pillage, et on procéda à I'enlèvernent des innombra-
blcs richesses de toute sorte devenues la proie des

soldats. Un témoin oculaire décrit les chariots qui
traversaient la ville et les vaisseaux qui quittaient le
port de Ia Goffe, chargés des dépouilles de toute une
civilisation. On avait ieté et entassé pêle-mêle tout
ce qui se laissait enlever : des lions de cuivre, des

colonnes de marbre, des cloches. des lutrins. des

vêtements d'église, des chapes et des chasubles, des

ciboires, des vases d'or et d'argent, des étoffes, des

bannières, des statues, des pierres précieuses (z). Tout
cela, emporté au loin, fut dispersé et vendu à vil prix,
ou alla enrichir les églises de l'étranger.

Un inventaire partiel d'objets enlevés, fait au len-
demain du pillage par les soins du Chapitre de

Saint-Lambert, nous donne une faible idée de l'énor-
mité du nettoyage opéré dans les églises et les lieux

(r) Comines, t. I, P. r67.

(:) t\rrge de Viterbe. co1. t5oo:
Innumeros terrâ currns et flntnine naves

Spectavi plenas opibus, nec pondtra lant&

Quadrupedes Portare queunt; vidi ipse columnas

Marmoreas ferri et statuas pulchrosque leones etc.

III
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saints de Liège (r). On y voit mentionner des orne-
ments et des livres de Saint-Pierre à Ghistelles, des
livres et des joyaux de Sainte-Croix à Tibauville et à
Fauquemberglle, un lutrin de la même église à Braine-
l'Alleu, des calices de Saint-Martin à Aire et à Mou-
veaux, des bibles de Saint-Paul à Lillers et à Louvain,
une croix très riche de la même église à Becquerel,
des livres de Saint-Jean à Thérouanne, à Mons, à
Bruxelles, à Diest, à Heylissem, un encensoir de
Saint-Dcnis à Beaumont, des coussins, des calices'et une chape à Mons, utle autre à Reims, des
croix à Chimay et à Tournai; une starue du Christ
de Saint-Barthélemy à Dadizeele, avec des livres à
Cambrai, à Moerkerke et à Tournai. Dans d'autres
localités il y avait des objets enlevés aux églises
paroissiales de Saint-Christophe, de Saint-Servais,
de Saint-Remacle, de Saint-Hubert, de Saint-
Thomas, de Saint-Anclré, de Saint-Georges, de Saint-
Éticnne, de Sainte-Foi, de Saint-Martir-en-Ile, de
Saint-Nicolas Outre-Meuse; ailleurs on rencontrait
des choses volées aux Écoliers, à Cornillon, à Rober-
mont, à Saint-Gilles, à l'Hospice à la Chaîne. Les
cloches de Saint-Christophe étaient parties pour
Abbeville, celles de Saint-Hubert étaient exilées à
Lille, d'autres avaient émigré à Lons-le-saulnier (z).
Le seigneur de Clémency rapportait de l'église Sainte-
Madeleine une statue d'argent de cette sainte et un
Nouveau Testament en argent qu'il donna à l'église
Saint-Thomas de Cuiseaux (3). A Diest, un domini-

(r) Bormans, Liste d'objets enlexés d,e Liège, en ,11t68, ytr lts soldats tle
Clturl.es lt: Ténu!ruire (BIA.L, t VIll, r866).

(r) ()livicl Je La Marchc, r. III, p.87, note des éditeurs.
(3) Le mérne, l. c.
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cain qui y logea le t r novembre à l'hôtel du Vent
u avait ung tonniau plein de livres d'egliese c'lonné
» pâr messire Oste Gosson " (r).

Jalouses des heureux prillerrds, des villes récla-
r-naient leur çrart des dépouilles : à Namur, dès le
3 novembre, orl était en iustatrce pour obtenir des

verrières et des stalles cle chæur des églises de Liège
pour l'église Notre-Dame (z). " l.a Cité, écrivait lc
8 novembre ult témoitt, est bien butinée, car il n'y
demeure rien que après feur (3), et, pour ex;rérience,
je n'ay ptt f,ner ur-re fer-rillc cle papier pour vous
escripre au lret, mais pour rien ie n'en ai pu recou-
vrer que en un viez livre " (+).

Pendant que les soudards partaient avec le butit-l,

d'autres scènes non ntoitis crurelles se préparaient.
Le jour du pillage, pendant I'après-midi que le duc
et le roi passèrent ensemble au Palais, Cl-rarles, qui
ne voulait épargner à sott prisounier couroutré aucull
gerrre d'humiliatiou, ltti avait posé cettc queslion :

« Qu'est-ce qu'il faut que je fasse mait-tleuant de

cette ville ? ,
Et Louis, avec un cynisme égal à I'ironie clu duc,

avait ré;rondu :

.. Beau cousin, mon père avait près de sa chatnhre

(r) Bormans, o, c. Selon les éditeurs d'OIivier de I-a lvlarche, l. c., on croil
qu'un magnifique retable cle N.-D. de Beaune fut pris à Saint-l-ambert de

I-iège. Mais rn Saint-Lambert ne flrt pas pillé; zo il semlrle qu'il y ait confu'
sion avec le beau retable du jugenrent dernier. atriourd'lrui atl NIuséc de

Beaune, qui fut donné à la chapelle de l'hôpiral de cette ville par le chau-

celier Rolin et commandé par celui'ci à Roger Van den rù'e1'c1en ; v. A J.
'Wauters, La peinttre flamtuile, p.6o, et IJouclrot, Le llcktÙle de l'Eitlel-
Dteu tlc Beaune, Beaune. r875.

(z) llormans, C,u'tulaire de Nrttttto', t. III, pp. r51'r55.
(3) C'est-à-dire : il ne reste que ce qui Peut rest(r a[,rês un incerrdie'

(4) Loisel', p. 3o.
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,/"trr^^k
(1 [x

à coucher un arbre très élevé dans les branches
dr-rilucl avarient niché rles corlreaux. Comme ces
oiscaux Ie f-atiguerieltt Pap leurs croasselnents, il fit, à
cleux reirrises, clétruire leur nid. Cela ne Ies empiçfta
pas dc rcvenir I'année suivanle nicher cjar.rs le grand
arbre. Alrtrs nron père fit alrattre I'errbrc, et depLis
ce temps il put dormir en çraix, (r).

[-e cluc n'avair pas besoin des conseils c-lu roi félon
pour aller jr-rsqu'au bout clc, son æuvre de vengeance
et il'inhuntanité. Dans sor-) orglreil démesure, il se
prenait pour un justicicr et rêvait de donner au
monde, sLrr ult tl-réâtre plus vaste, Llne nouvelle
rc1'rrésentation de la rragédie de Dinant. II avait
condamné Liège à périr comme son peuple, et il
choisit, pour i)rocéder à l'exécution, lè lendernain
3 rrovenrbre, jour parriculièrement cher à Ia Cité.
puisque c'étair la fête de son fonciateur _saint Hubert.

I-e 3 novembre clonc, prendant qr-re Louis XI, libre
c,t dèshonoré, partait a\rec ses r zoo lar-rces, et que
I'on continuait de pendre ou de noyer les I_iégeois
qu'or1 trouvait encore dans la ville abandonnee (z),
lcs démolisseurs se mirent à l'æuvre. Charles avalt
tlécidé que tout devait être clétruit et incendié, à la
seule exception rles églises et des rnaisorrs c.les cha-
noi1e9, ,< aIilt qu'il peult clentourer logis pour faire
le divin service ,, (3).

Ce fut un long et ardu travail que celui de Ia des-
truction systématique d'une ville entière : on y mit
se1.rt sernaines. Charles avait fait venir de Maestricht,
de Tirler-nont, de Huy et de Namur tous les

(r) r\drien, p. zr8,
(z) Loisey, p, 3o; Comines t. I. p. r7o.
(3) Comines, L c.
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i.llat:,ruYrirrs ,-1 cltilr1',cliiie rs rlti'r)11 I)Lti 1r,itl\ el', l)()tll'
t1îmolir lt's tttais«rt't:, ettvirot.:ltant lt::i clgliscs,-1r-r'il

vriirlait sauver (r). Gui.1és i-'ar lcLlrs vicilles llaitr<.rs dc
voisinag5e, lcs démoiisscurs accôLtrurent par n:ilIiers.
l)n crirps dc pionrticrs limlrout-geois, sous les tlrdres
de l''iC.1i'ric cle Wittcm. sénéchal dc ce dLtché, se

chargea cle cot-ttit-tt-ter la furtèbre besogtle, st i'otr pcut
se Iigurer tluelIc artle ur y nrirent ces h,rtntt'tcs, L]Lli

avuieiit iï r'engcr sur les Liigcais ics crue lles soutf-

frartces inllisécs ii leur pratric darts la SSucrre tlc
r4tr5 (z).

Irn vain le irritrce - érrè.luc ct les trétot-tcicrs,
appLryés par HuittL'rei'cottrt Iui-mèr-n';, suPirlièrcllt iIs
le drrc c]'é;-,açgp"t tttt ntoitls lc cluartier de l'lle, ptrtrr
y loger les ottvriers et rttiiit(ELt\/rcs irlciispcrrsablcs itu
service des iglises. Charles fut inf'lexibic: épargner
une partie,.lc la -r'illc, c'était la ressu:;citer toute
entière, et il rel'usa L3l.

'lous les iours, lcs éqr-ripcs de Iirécléric dc Witten-r

brûlaicnt Lln autre quitrtier et veillaierrt ii ce qrie

l'incendic rt;eit laissât rictt suLr"istcr. I-e lerl.icnl:rirl'
on allait rtconltleitcer le trtôtle travitil i'lLts loitr;
o11 avait ainsi I'occitsiot"t rl'achevcr lc pillirge et

de nrass:tcrer les utalhetirettx tiu't)l) trouvait cachés

dans lcs traisotrs (-1). L.a dénloiitiorl tlLt Porlt des

Arches fut cot-tflée ar.rx Macstriclitois, qtti se mircnt à

l'æuvre lc zz uovcrnbrei5); ccile du Pont d'Avroy

(r) Henrard. p.95.
(':) Comines, 1. c. ; 'fhien'.s Paurvels, p. zlir.
(3) Adrien, p. zrg.
(4) Arlrien. p. zzo.
(5) Dux deJerat 1'rajeclensibus optiouem quod vel ireut secutn, vel depon-

erent duos arcus pontis arcuum i qui elegerunt frangere Pontem unde post-

modummultum doltterunt. Adrien, p. zzr; Comines, t. I. p' r7o.

I
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aux I{utois, rtrais ils prartircrit suns

I

avoir rien fait, peut-être par pitié pour la grande ville
qui était leur sæur aînée. peut-ôtre aussi par dégofrt
pour une tâche apparentée à celle du bourreau (r).

Le duc surveillait l'æuvre de destruction. ll y
assisla jusqLl'au 9, 1'ruis il partit pour Vivegnis, d,oü
il put conternpler le spectacle de la ville qui flambait.
C'était chose épouvantable d'ouir à cette distance le
bruit de la destruction (z), comme si on avait été sur
les lieux. Apprenant qug le travail n'avancait pas à
son gré, il enVoya de Maestrièht un corps supplé-
mentaire de troupes sous uâ ôàpitaine ae Saiàie,
pqur brürler çe qr:re Humbercoùrt-âvàit épargné. Err
même ternps, il ne permeit.riiljàa à t'èxéèüteur cles
hautes æuvres de chômer, et il faisait décapiter sous
ses yeux I'ancien maitre Ameil de Velroux, que ses
soldats avaient fait prisonnier au mépris du droit des
gens, le jour où ils arrêtèrent Ie légat (3).

On etrt pu croire que tant de sang et de ruines
avaient rassasié'le farouche duc de Bourgogne.
Mais cete âme implacable ne conn:issait ni la
modération ni la pitié. Il avait juré l'extermination
cie Ia Cité, et il ne croyait pas avoir rernpli sa tâche
aussi longtemps qu'il subsistait des Liégeois. La
grande majorité de ceux-ci s'était, nous l'avons vu,
ré
tn Là,ont.

forêts du pays
a synrpathie c1'

de Franchi-
une popula-

( r ) "\drien, p. zz r .
(z) Cornines, t. I. p. r7o, préter:cl avoir entendu cc bruit de N,laesrricht.

l)'autres elisent qu'on voyait d'Aix-la clrapclte les Ilamrles rle l'inccntlie qui
consutrrair la Cité; v. [lovy, Pronoenq,des h,[stctriques q,u palJs t)a Liè11e , t. l,
p. 5z; Flenrard; p. 95. C'est là ce que i'appellerai des légendes spontanées,
qui naissent toujours dans les mêmes circonstances.

(3) r\drien, p. zzo.
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1i,rn rlc chrtrb,ttruiers ct tl': forgerrlns qlli s'dtait

associée à tous les combats et ii toutes les é1'rrcuves

rlc la cité, ils avaienr à la hâte édifié des hr-ittcs oit

ils tlispr_rtaient ai la faim et ar-r froid une existetlcc qui

rcssen-rblait à cclle des bêtes fauves. I-e tz ttovembre,

l'arnréc cle Charlcs s'ébranla pour ?ller dollner la
chiusse à ce lamctrtable gibier huuain, qui semblait

n'être plus même au tliveau dc s.t colère (r)'. Ce fut

.,,.,. 
"*pédition 

cffroyable, ii cause dll Ugueuls inoltïes

de la ieml',ératr.trc : les chcvaux faisaient à chatluc

i,slernt deÀ chutes meurtrières sur la glace, Ie froid

était si vif qu'il faisait tomber les orteils ou les doigls

de plr-rs d'un soldat; le vil't gelé. clans les totlneaux'

était partagé à cottps c1e hache. I-a mort làucha

ar-r-r1',le,o"i,t"dans lcs rangs de l'armée, et il est inutile

.le àire que les malheureltx fugitiis, traqués dans leur
('lernière retraite, souffriretlt bierl pltis etrcore des

intcn-rpéries meurtrières. on.trouvait sur lcs cheuius

quar"ltité dc gens nlorts de lrctid' e!,Conrines clit avoir

.lu le cadavie c1'une femme éte.cjli ai côté de I'e,fànt
rrrort ou'elle veuait cle mettre au monde (z)'

ÉtoËti à Polleur (31' Charles clirigeait la battutc'

qui, aLr miliÈii ciè§ hois clépor-rillés de leurs t'euillaiges,

firt dcs plus l,ructueLlses. Les huttes des fLrgitifs furcnt

brL'rlées et toute leur plopr-rlation massacrée' Un cer-

îuitr uombre résista lei ilrmes à la main, et le sire de
'l'oulongeou, etrvoyé ei leur poursuite, y laissa la

vie (4); toutefois, ,i,, eut tacilement raison de tous;

(r) Strr l'cxpéclition cn lirattchinlottl, lire (iomiues' t' I' p' r7r; IJaynil'

t. ir, p. A;, TIii"r.y Paurvels, pP. 227-2:9; Olivier de La Marche' t' III'p' ztz'

(z) Comines, t. l, PP. t7t-172.
(3; Comines, 1, c.
(4) Olivier de La Marche, t. III, p' ztz'

,t L ,rrL
tÇ (r

LuLh 
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,

rm p1[1 ce ilui Icrrr rcslait ct, ilit rru t-.hroniqu..l:r,
,( gaigltèrelrt lcs qcns (l 'errllcs larqernel)t » ( 1).

(lËarles ne se conlenta llas dc ces cltl ienscs cruarrlds :

ave"r les abris des [,iége<iis e, tlrite, il détrLrisit .ussi
Ies l'<rrges ct rrsiues qr,ri étaic,t la pri,cip.le ressoure c
des Franchirlontois et les prrincipalcs nternrrfactures
tl'armcs cle la principauté (z').

li'irale ute,t, Ia fauri,c et lcs intenrpérics chassèrr.:r-rt
lcs ciirels vainqueurs aprè-s r.,r" .",-,-,,'uir-re (3;. Le dLrc
revint 1'rtrr Narmur à Bruxelles, jalonnant son itiné-
raire i.ar cles exécutions. A Hr_ry, il Iit penelrc
Nlacloulet, I'un des meneurs de Dinant, qu'ii avait
tait c'nlcver à Mézières en violation clu territoire
frarrcais (4.). \rcrs la Noël, à Bruxelles, de nouvellcs
exécutiorrs réjouirent la cour : c'est alors quc, Ic soir,
ii la lLreur dcs torches, tornbère,t solls lri hache rlu
bourreau la tête du vaillanT Gossuin clc Srrcel (5) ct
cellcs cle quclques autres agitatcurs moins sylxpa-
thiques, par*-ri lesquels Ie lrop.r fhrtreux GCrarri clôlle
(.-oupe cl'Or i6) Le duc nc comprit l)as Ia gloire qu'il
y atrrait cu pour Iui à se ur )ntrer génércux enveis lc
héros qui l'avait thir trcmhlcr rlarns la nuit dr-r
z9 octobre.

Al..ôr la elcstruction tle la Ciré, irprôs I'cx{crrnina_
ti«;, de ses hahila.ls, Clrarlcs ne se tl.ou'. pas e.corc
:;atisfait. N'était-il |as n)cni-rcé tje r.oir t,iège ressLrs-
cirer «:<-rnrme, au XII. siècle, était ressuscitèe Milan,
rnalgré le sel qu'y avait semé F-rédéric Barberousse?

(r) Comines, t I. p. r7r.
(z) I-e mêrre, l. c.
(3 Halnin, t. I I, pp. 84-85: Cor-nines, t. I, pr. r71.
(q) Halnin, r. II, p. B6l Comiles, t. I, p. 167.
(5) Ila-vnin, t II, p.88; Henrard, p gg.
(6) Larnotte, Iilutla htstoriqu,e su.r leir.tntté tle llsçtttfin.l, p, 166,
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Pour c<-rniurcr ce dilttger, il fnllait lui erllcver liol"l

siège épi-scr',pal, qi-ti devait ii la l,rttguc Y rametter la
polrr,rlation, conlmu il I'y avait atrtcnée au VIII" siè-

cle; il thllait ettsuite, puisqtt'ot-t nc tue qLle cc qu'oll
rentPlace, mcttrc quelque chose ti la Place de l-iège'

Charles s'employit tlvcc tltle ardeur passiot'tnôe ii
ce double br-tt. Le rêr'e de transfirer la chaire clc

saint Lambert dans Lllte ville ["ror-rrguigrlonlle, ii
l.ouvaiir, à Nant,-tr ott tout au moius à l"Iaestricht,
avait, ri pls5 d'ut.tc repfisc, hairté I'csprit dcs ducs dc
llrabant : il tirt aussi I'ol-rsessiot-t de leur sllccesseltr,

ct rlous voyons quc déjà Namttr s'apprêtttit à recueil-
lir l'hérirage de la Cité (r).

D'au1re part, s'itrspirant, dirait-on, tles procé,-lés

suivis irar Ies conqttérants rotlaitrs lorsqu'ils tiru-
daient des colonies, Charlcs décida dc crécr sur lcs

ruincs c1e la Cité r,ute ville brabancolltle, qu'il pcLI-

plerait de ses sujets. ll sc lit céder par l-otlis tle
Bonrbon le qr-rartier de t,iège c()llllu sous lc t-ttlttt

d'lle, le ibrtifia, y r-r-rit utre garuisotl, ÿ fixa la cle-

i-neure de son lietltetlaot, ct y établit ttn tribr"rnal

ichcviniil qui jr-rgeait selot-t lc droit L''raLrarlçon (z).

Cette nouvelle créatiort, qr-r'il dota d'une es;rèce de

tlroit d'asile pour en augmenter la poirr-rlation (3),

reçut lc norn sigttilicatif t1e llrabatlt 14), trolll biel-t

dur iï prononcer pour cles bouches liégeoises, tlui
préIëraient en-rployer cctte périphrase : I-_is!e 

.!e 
Duc,

(r) I3ornrans. Carlul,ui.r"e tlc Namur, t. III, p. r55; de ltan,l, p. 737i
I-]rrrmans, ()rdonnances, t I. p. 6Io' Sur un proiet cle môme genre au XIVe
siêcle. cf, un mémoire récent de M. liairon dans [l(:1lIl, t. I-XXVIII,

(r) De l3orrnan, t. l, p. 5.

(3) de Ram, p. 592.
(.1t V I'acte 6p lcr iuillet r469, darrs de Rau' p. 576, et cf Âdrien. p. zz3'
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lci la Cité tle Liège (r). Une tour fbrtifiée sur le Pont
d'lle devait, selon le projet soumis à Charles, cotlt-
pléter I'ceuvre et protéger Brabant contrc la ville
lantôme, si elle essayait de revivre (z). On peut dire
que jamais i[ ne fut procédé d'une manière plus
rnétlrôdique, plus savante, à I'extirpation d'un f'oyer
de vie civilisée, et Charles le Téméraire faisait pâlir
la gloire de tous les exterminateurs qui l'avaient
précédé.

Tout cela ne sulîsait pas au sombre despote.
Dans cette tête toujours en ébullition, oir les rêves
ambitieux ne chômaient jamais, fermentait le projet
d'arlnexer à ses États la principairte dc Liège tout
enlière. Déig, en s'en pro_q]qmaqrt lq hq_rl!_ypug_!É_ré-
ditaire, Charles en était devenu le véritable arbitre;
il s'y comportait du reste en vrai souverain. C'est lni,
et non le prince, qui perçut désormais le cens cles

maisons qu'il laissait rebâtir à Liège. Il s'atribuait
le tonlieu dù Pont des Arches pour trente ans, c'est-
à-dire, uppu..*Ààot. pour toujours (3). Il lgissait le
maïeur de Louvain présider à cheval les §éances du
tribunal de Liège, dor-rt le maïeur n'était plus, sel«-rn

I'expression d'un contemporain, que le quasi-
maïeur (+) Il continuait de faire noyer, décapiter
et rouer les Liégeois rebelles qui lui tombaient sous
la main (5). Son lieutenant Humb-er-coLrrt recrutait
des soldats dans le pays sans consulteq,l_q,prince.

(r) Schoonbrortdt, Iiruetüatre de Satttt-Lan'tberL, ro7'3, p. 3-16. C'cst lc
nom qui tendait à se répandre; cf. de lLam, p.655.

(z) Adrien, p. ::8.
(3) V. les documents publiés par de Ram, pp. 583 et 588.
(4) Adrien, p. zz3,
(5) Adrien, pp. zz3 et zz8,
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Celui-ci voulait-il lever une taillc géltérale pour
rétablir les finances ruinées, Charles le lui défen-
dait(r). II ne prenait pas même la peine de dissi-
muler I'humiliant vasselage qu'il avait imposé à
Louis de Bourbon. [l l'emrnenait dans sa .uite aux
conférences de Trève!-en 1473, il le faisait venir au
siège de_ Ngü§a e_n I 

j7i 1r1, il i;envoyait ensuite garder
la ville dè §imèàue, et, pour lui iémoigner sà satis-
faction de ses services, il lui donnait dix-neuf aunes
de drap d'or comme à un laquais (3).

La nouvelle de la destruction de t,iègc répan,1it
l'épor-rvante dans toute l'Allemagne, et plusieurs
grandes villes commercantes s'adressèrent à Cologne
et à Aix-la-Chapclle pour avoir des renseignements
plus précis sur cette tragédie. " eue se passe-t-il à
I.iège ? Nlandez-nous ce que vous savez ,, leur écri-
vaient, quelques semaines après l'événement, Nu-
remberg et Francfort-sur-le-Mein (4). La terreur firt
pa rlicu I ièrement vive 4q U_§IS; _vi I I es rhén an es voi sin es
ciu pays de Liège; élles tremblèrent pJüi elles-mêrnes
et s'empressèren_t d'arpa!-ser le recloutable vainquer:r.
Aix-la-Chapellé -ne 

se contenra pas clc i'".roà, ,.,
portes aux fugitil-s (5), elle cltvoya quelques fbudres
de vin à Ieur bourreau pendant son eipédition de

(r) Àdrien, pp.::g et z3o.
('l) .lean de Looz.,p.7z.
(li) Âdrie,, p. 237 : Dcdit dux donri., Le,rlie,si XIX r.rlras panni aure i

pro unâ veste et honoravit eum,
(4) V, leurs lettres à l,Appendice.
(5) Koel,hoffsclte Ohronih, p,8zz.

I



F-r.rrchinr,,,1, l*i fit.ftiir les glc'1!,,1e scs |ilrtcs |itr
turrc rliPutrrtion agcnoLrillée rlcr.unt lrri ii À,lacstriclit
ct pronrit de lr-ri payer 8z ,t«ro florins cl'arnende (r).
(lolosne môute ne dédaigira L)as de s'excuscr iruprèg
Je lLri lrour avoir clonné I'hris1,i161|i1é ii cluelclucs iirgi-
tit.s liégeois : ., Nous a\/ons, lgi écrivit-elle, intcrdit le
séjour de ttotre uTll. nr* c()tltfraguons de la \rcrtc'l'entc, ct, ct1 clehors du sire de Burcn et dr-t r,iclrx
lJenri Rousseau, qui ont eifiirmé ètre rentrés elt grârte
nr-rprùs de vou:;, noLls n'ilvons accueilli que dc par-r-
vrcs fènlnres qui rnendiriànt leur pain ,rr.ec l"urs
petits enfànts. et cela parce qu'ol1 clisait que vouri-
inôrne lcs toléricz dans vos Étrtr; toutefbii, si vours
en décidez autrenleltt, lt()Lls somllles prèts ii r-trtus
cotrtirrnrer ii votre borr [rlaisir- ,, (:l).

\ioilà sur qtrel ton ;rapl;1ignt arr vaiu,-1ucur rlc [,iègc
les Iièrcs républiqr-res de l'Allcuragnc occi.lcntalL.
riui s'attcnrlaicnt ei le voir paraitre c1'un jour à l,autre
sotrs leurs re mLlarts. Et ces craintes n'éraierrt i.lrs
exagérées. Si I'on se rappellc qLl'en r463, Charles
lc Téméraire avait essa.,,é cle lirire ntolttcr uuc (.!c
scs créatrrrcs sur le siège archiépiscopal de Cologrre,
e.t clrr'en rq5 il devait invcstir Ia ville de Ncuss
Llvr:c unc arrlée firrrlidable, or-r comprendra les
rularmes des [-rourscois d'Aix-la-(--hapclle et dc Colo-
glte. Ils lte prouvaient i-râs se dguler. alors quc le
colosse tlevant lequel ils trcnrblaient avait des pie,_ls

3+8 CHAPITRE XX]I

(r) Thierr.r Pau*'cls p rz6-227. « wcir Àcherr dcr Lrelagerre, sradt Ger,l
tund I-ebensmirrel zugcsundt harc. Iirrcl)rcre es ein rrihnliches Gcsclricl<. Es soll
irr tinen \rcltra8e niit dem tlerzog ztr À[uestricht diesen mit einer sLrrnrne von
achtzig lausend rheirrischer (i.ldcn beschrrichriet haben. , I.laage., Gr:-
schir:lr,te Ar:hens. t. I t p. 83

(z) V le teste de cene lettre à l'r\ppendice,
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d'argile, et que peu de temps après, une pierre tiéta-
circie dcs ,toltlagltcs de la Sui:;se le rcn'crserail irrrx
appl iturl isseltlcnts cle I' Errropc.

Charles périt sans avt,ir pu rcr-r-rplir- lc 1-1.o-p^mmc
coutenn dans l'ingénieux apologurc rle son (( ami ))

Louis XL II c.rt av.ir ,._léraciné i'arhre ,;ir ,ichaie.t
les oiseaux criartls; il n'avait fàit que l,énronder otr
lc t.,dre. Pour clétruire t,iège, il etrt [allu arracher
dc terre lc prillçlfs qui lr-ri avait donné naissarnce.
c'est-à-c'lire le t.nrhcau sacré autour ciLrquel étaient
veltus se grollper ur-t si opulent cortège de sanctuaires
et une si nom breuse multitude c1e fidèles. Alors
seulemcr-rt, Liôge cût perdu sa raisol-r d'être et eût ptr
être rem;rlacée (l'est ce qLle c.mpril l,arrière-petit_iits
du faroucirc extcrr-r-rinateur, lorsqlr,en r 553, decidé ri
clétruire'l-hérouanne, il rasa la cathédrale et el.)
transporta les restes ai Saint Orler. Apparemr.,-)r,
il avait profité de l'expérience c-le son aierrl.

I.a destruction de Saint-Lanrbert était un sacrilège
de'urt lequel reculait lar corscience reticielrse ,iu
Tértréraire (r). Mgigr _e4_!q!q_s_anr subsisrer ce silnc-
tuaire, il clevait épargner aussi son collège clc 5q
chanoines; il clevàit è1-,a.g,-,e. Ies maisons"qu'hat,i-
taiert les tréfbnciers, il devait faire la rnême ch.sc:
pour les sept collégiales er pour leurs chapitres,
il devait zruroriser la reconsrruôtio, de ce.r vingt-huit
rnaisons pour loger les chapelains et autres cleics de
chaque église, et de cL'nt quatre autres pour les
domestiques et les ouvriers au service de tout ce

(r) S'il faut en croire Jean de Looz, p,62, chalres aurait un instant conçu
le proiet de détruire Saint Lambert, Fisen, II, p, 276, raconte à ce snjet des
lé6endes.

.I
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personnel ecclésiastique. C'étaient autant de points
d'attache pour les quartiers qui allaient se reconstituer
inévitablement autour des sanctuaires épargnés (r).

Ce n'est pas tout.
Ces églises, dépouillées malgré lui par ses soldats,

réclamaient et envoyaient partout des agents pour
revendiquer et pour racheter au besoin ce qu'on leur
avait dérobé (z). Le_pqpe, d'autre parr, élevait la
voix et fulminait I'excommunication contre ceux qui
détiendraient des objets enlevés à I'Église de LiègeÉ).
Charles ne put se refuser à seconder les volontés du
Souverain Pontife et il rendit lui-même des édits
obligeant les détenteurs à restitution envers les sanc-
luaires liégeois, sous peine de poursuites devant son

9-t$!_Cq!."1]l+). Et quand, Ie 14 février 147t, en
exêcftion-Eîn vceu fait avanr 14'69, it donna à la
cathédrale de Liège, avec beaucoup d'autres cadeaux,
le célèbre objet d'art qui le montre à genoux, pré-
senté à saint Lambert par son patron saint Georges(5),
tout le monde crut comprendre que cette offrande
élait faite en expiation du sac de Liège. La conscience
publique ressucitait la ville que Ie cluc av-aiiîôùee a
la nrôri.

Aussi ne faut-il pas s'étonner de voir, pour ainsi

(r) De Ranr, pp. 38a.-185.

la'ire de Suittt-Paul, p.486 avec l'anallse des actes du z6 décenrbr.e r4trti, tlu
zz mai et ciu 5 août 1469, ilans Schoonbroodt, Itmenta,ite de.\cthü ùlarlh,
nn 563, p. 169.

(31 Comines, t. I, p. 166.
(4) Comines, 1. c.
(5) Adrien, p. z3z; Jean de Looz, p.66. Sur cet obiet, v. Jules flelbig,

Üne æurrc tl,: Gù'ard Lt,yt:t, gtareut' de sceauo et uul,et de chumbre du
tluc Charles rle Botu'gogrie lRexue de l,'Art Chrétien, 18831,
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dire au lendemain du désastre qui devait l'effacer du
sol, la Cité reprendre le cours de sa vie. La « com-
mq!qq!q,,!g t-_,:Cq 

g{ggga deux mandataires pour
les alïaires dà la ôienee " en ra6ô. t-A&jfe y fut célé-
brct ên ra69 et-l'ei èia'ui de§ vendeurs occupèrent
lout I'cspace qui s'étc,ndait de Saint-Lambert à Saint-
Barthélernÿ, dans les rues Féronstrée el Saint-Jean-
Baptiste (r). Le 3 janfer t47o, le prince-évêque
revint habiter sa vîfe épiicopale GI. Â pài,Tès rues
quii iierine'ni â'êtrè nomrnées, les aurtres étaient
encore tellemc,nt encombrées de ruines que Louis de
Bourbon dut renoncer à les parcourir à cheval, et
fit sa visite en simple piéton (3). Mais déjà nombre
d'habitants s'y Lrressaient et la part contributive de la
ville dans la,, crenée » (le r47o était évaluée à 9oo
liy-rcs (4).-E;l_aîiilë duc fit'démolir en certe anirée
les maisons rebâties sans autorisation (5;; en vain,
ei r.476, ii [t combler les fossés et abattre les murs
qu'on avait relevés (6); rien ne prévalait contre la
force des choses (): la ville se reformait nralgré lui, et
lorsque, I'année suivante, sa mort tragiquedébarrassa
les Liégeois de leur tyran, plus rien ne mit obstacle
à la résurrection de leur Cité.

(r) r\drien, p z:8: .lean de Looz, p. 6.1.

(z) .lean cle I-ooz, p 61
(.1) ,\drien, p. :zg: .lcan de Looz, p. 64.
iq) de Rrrnr. p. 6-51i.

(5) Adrien. p. z3o: .lean de l-ooz, p. 65.
(6) .lean de Looz., p. 72.
(7) D'après une .lépéche envol'ée au duc de Niilan le rer aoûr r,176, Charles

aurrit, en r475, autorisé les Liégeois à rebâtir lenr ville et leur p()11t, contre
la prornesse d'un corps de 6ooo francs arclrers qu'ils lui fourniraient pen.lant
la guerrr, Ginlins de la Sarra, Dépéche:: dts u,titb«ssadercs ntilutu,is sttt
les t;tttttltttgltts cle OJwlts lc Hurcli, t, I, p. r96. J'at'oue que ce renseigne-
melrt lrre laisse sceptique.

/t 17
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Ainsi avaient été déjoués les calculs du destructeltr.
Saint I-amI-rert, épargr-ré, rai'rprlait autour cle lui son

per"rple rlispersé. (lonttne au VIII'siècle, lc loi-tll'rcatt

du 1',atron rtatlional redcveltait le berct'att cle ll i'illc
de Liègc.

FIN.



APPENDfCES.

I.

PIÈC!:S JUSTIFICATIVES

,,.

Les tnaîlres,iu.rés, gow)etneurs, Col?seil et toule l,u,tttoersilé ile t« Cité rle
Liège émetlent I'acte dit l,r:rrnr: ors Douzr., instilufint une conmtission cle
douze membrcs gtour la répt'ession des ltrigues électot'ales.

Parveilhrr, Ilenlici, I 3li0-359v, à h llibliothèquo comnrunale rle Liège.

[15 ?l janvicr lzr02.

En nom dc Dieu. amcn. Â tous ceulx qui ces presentes lcl[rcs verr.ont et
orlonl, ly mdstrrs, jurez, gouverneurs, consoille et toute ly univcrsité
dctle Cité, franchise ct banlieu rte Liege, salut cn Dieu parmanable et
coignoissancc de verité. sachent tous et singuliers presens et arlvenir rlri:
comme, selon la lettre de St Jaicque, on rloibvc tous lcs ans au jour rlelle
St Jticquc nomlner et eslire deux maistres. pour gouvcrner la ditc Citû tle
Liege et renouvcller jurez et gouverneurs pour les dits nraislr,c^s ayrlcr,
conseiller cn soignes touchans a la maistrie et aux franchieses et sl,atuz rltr
la dite citct de t,iege, et de nouveau y plusieurs par subtililé aclvisez tcrr-
rlisscnI alcncontre rle ladite lettr.e a ordiner, ainchois lc tamps ct lc jorrr
dcsurdit, nraistres, renticrs, jurez et gouverneurs pour la clitc Citc gouvcr-
ner, deux, trois, ou quatre ans avenir, dont ladite Cité avoit e[ acquer.roi[
grand ltlasme et male renommée, et en poulsist venir et suscitei, grans
inconveniens, si Dieu par sa douce misericorde n'y regardat et espir.at lcs
saiges de y pourveoir rlc remede convcnable, Nous sur celtry faict pensàns
et rcmirans les granz lierilz, dosconvenablisez ct, diffamal,ions qui nous en
pourroyent advenir. avons par ces prescntes ordinéc et sl"alué, ordinons
et statuons a plus pres lcs poinctz dcs statuz de taditc cité faisans mention
des êlections desdits ofrices et des jugcantcs a statuz rlcsurrlits ce que clry
apres s'ensuyt a durer a perpetuité.

Et voullons tout premier que tout ce que lhict est des oflices desurdits
pour I'annee qui vient et qui commencherat alle StJaicque prochain yenant,

z3
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renraigne par la maniere que faict est. Et quiconrtue de jour delle date de
ces lettres en avant prierât, donnerat, prornet,t,rat ou presterat rien pour luy
ou poLlr aultruy, pour aulcune des ollices dc la maistrie des llll lentiers,
des Xll des fermetcurs, ctes Vl delle fore, dcs jurez, des gouvclneurs, des
XII de ccste preserrte ordontrirncc a avoir', il serat privée et oesté de loutes
oflices a tous jours maix et payerat ùvecque ce, dedens tiers jours apres ce
quc publié serat a Peron, chincque marqz tlc bonue monuoye al changc a

Liege pour distr'ibuer 0n 1litance aux povres freres mineurs ou lesdits XII
aront leur repaire et pour' paycr lc sallaire de leur clercq et varlet et la
provision tl'eulx a chau[Ier lc temps d'hyver, sans de ce aulcune chose
mcctre, applicher c[convertil cn proflit rlesdits XIl. Et irayerat encoir ledit
mctlhisant une vo)'e dc Rochernadut. de laquelle debvrat mouvoir dedens
XL jours après le pulrlication faictc audit Peron, sans avoir respiI ne dilation
par criz de Pcron ne aultrernent. Iit cn debvrat ledit neffaisanI plondrc
r:ongiet aux rleux maistlcs desdits Xll csleuz, en cuy nom rapporter delivr.at
vraycs lettres. si hauit quc sur estre albains et privez de leurs bourgoisics.

Voire que c'est nostr'e intention que quiconcque de ce jour en avant serat
acouséc ou diffaméc d'avoir fourfait contre cc que chy desur est dict, telle
personne ainsy accusée ou diffamée soit deuement adjournéc pour respou-
dle que pour veoir tr:smoingz jurer qui sur debvront tesmoigncr. Iit ladite
jouurée dedit adjour soit à cette personne le cas ct fourfaict, avecq le lieu
ou faict aurat csté, clerement dist, exprimeit et exposcit. Et ce faict si plou-
vcit est contre telle pcrsonne ainsy accusée ou diflhméc d'avoir fourfaict cn
cas deseur touclriet par bonnes gens riignes de foy sans suspition, lesdits
XII csleuz le puyssent corriger e[ punir a paines of perilz desur.oscriptes.

Et voullons encoir que quiconcque serat esleuz maistre de Liege, renticr,,
XX It, fermeteurs, YI delle fore, jurez et gouvemeurr, dc jour delle St Jaicque
prtlchain venant en avant facent entre les aultres scriment accoustumé del
faire serirnent solempne, leurs mains touchez au ymuige de Dieu, que pour
I'ofricc dont faire debvrat, feaulte, par luy nc par. aultruy, en secr.et nc cn
appert, n'a[ donneit ne promis, nc fait douner nc promectre, ne aussl' prié
ne fait prier cn aulcune maniere pour I'o{lice dont il ferat feaulté a tenir
e[ avoir.

Iten voulons et ordinons que quiconcrlue de jour delle StJaicque pre-
chain venrrnt en avant seral cslcuz alle maistrie de Liege, alle llll delle
Violette, allc XIII, allo fcrmcteit, et al VI delle fore, dedans YI ans comcn-
chans eu la creation delle annec, que otlicieit aront et continuoment ct
plainencnt ensuyvant nc puyssent cstre receuz a nulle desdits offices.

Itcm statuons ct ordonnons qr"re rluiconcque des maistres, des llll rentiers,
dcs jurez, gouverneurs et jugeurs auz statuz devandits serat convaincuz
d'avoir pris or ou argent. beuvraiges ne aultres bienfaictz aux par[ies quel-
concrl qui a cause des status ou des rappealz ct enquestes auront aflàir.e
pardevant les maistres et conseil, iceluy soit de son faict miesme priveit ct
osteit, de son office et de toutes aultres, ct soit tenuz de rendre toul ce que
priz en auroit ir cctrlx qui lcchepvront les amendes de ces status et encher-
rat en paines desur touchez toutes Ies fois et si souveut que ce luy avien-
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drat, mais que ce soit suffisament ct debuement prouveit, les parties comme
desur est dist adjournez, Bt celuy qui aroit donné or, argent, lourvier. beu-
vlaige ou bienfaictz, remaigno de ce quitte et em paix. Et pareillement
ordonnons que quiconcque par luy ne par aultruy donnerat, plomeotrat ou
paroflierat or, argent, bienfaictz ne beuvraiges aucunes aux jugeurs des
statuz devandits, et celluy jugeLrl a qui ce seroit donné promiz ou parollclt,
ne veullent ce prendre ne accepter, chis ainsy refusans puyssent icelles
promectaos donnans ou paroffr'ans accuser et soil adonc telle paro(li'ans,
donuans ou promettans corrigé et puniz par la maniere dosur touché, le
faict debuement prouvoit comme dist est.

Iit voulons et ad (ie nous assentons quc si une fernme d'honnesteconver-
siltion estoit par advantrrre colrigé par lestlits XII esleuz a cause des choses
desur touchez ses mariz ou ses lilz ou ung sien prochâin proisme, peult par
ladite voye de Rochemadut payet al l,erme desurrlit,.

Item s'il ayenoit que aulcuns alrbez, prieurs, moines, chanoines,
prebstres, clercqz ou beneliciez fuissent prouvez d'avoir faict, ptocllreit oll
alleit alencontre do ceste présente orclonnance en aulcune maniere, et les
sour,erains d'eulx ou deceluy d'eulx qui auroient ou auloit comnc rlist est
nre{lhict, contre les ordonnances devandites dodcns XV jours apres ce que
requiz en serat depart les maistres de laditc Cité ne les corrigeoit, sclon los
dcvantditcs ordonnances, nous voullons et accordons que tantost de la eu
avant telz faictuclz el, ncgligens soyent puniz, privez et ostez de toutes l:s
franchises de laditc Cité. Bt que par nulz de nous bourgeois ne soyent con-
fortez nc adroschez de hoiro, de rnenger ne d'aultre chose quekronqz sur
les paines rlevantdites jusques a tant que anentleit serat le fourfaicl selon la
maniere devant escripte et que payé arat lc faituel les paines devant
nommez.

Itcm aflil que toutes choses dorsenavant soy puissent faire «leuenrcnl,,
nous voullons c[ ordinons que doirsenavant nulz aflbrains bourgeois,
manant lrors dclle banlieu, apprendiche ne enlhns de mesticr dessoubz
eage peult faire suytte alle croye, ne face election aulcune tlosdits officcs,
nc «l'icelle dolrt on faiot seriment ct feaulté alle Cite et aux maistrcs. Et
que nulz bourgois, citain et manans dedens franchise et banlieu facc atri-
cune desdits offices, fours que cn mesticr a quel il pal'erat plainemcrrt son
oeste, a tello lin que lesdits officcs grosses ct menucs soyent plus justenlcnt
e[ euweillement donnez en temps future,

Item qu'ilz ne soit nulle ne nulle qui de ce jour en avant notoircment ne
de nuyct ne de jour crie enseigne aulcune pour laquelle aucunes puyssent
estre avancez ausdits ofliccs, sur la paine et peril d'estre banny fours dclle
evesché de Lieg,e et comté de Looz I'espace d'ung an entier. Par âinsy si tel
Iranny estoit retourné en sos pays ledit bannissemont durant, que tantost on
y mettist la main et fusl priz et mcnné en la porte St" Margarete et la tenu a

pain et eaurve I'espace de demy an entier et celuy demy an passée, que par
ce ne soil nie quitte de son bannissement, ains serat tenu de rcconn)cn-
cl.rer et do faire le terme de son bannissement que devant.

Et pourtant que les jurez delle Cité. par eulx, leuls clercz et yarletz

/L
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avoyent accoustumé de prendre assez largement leur sallaire et par e§pe'

cial des cas touehantes ou appertenantes a vogementz de folce ou d'aultres
cas dout somme d'argent n'apparoit, pour on ce remedier accordons et
ordiuons que de ung tel cas sur lequel deux jurez seront commiz mais quc

l'enqueste se face dedens flanchise et hanlieu, les iurez par eulx, leur clercq
et varlet seront content de IIII florins, VI libres par le llorin comptant. Et
s'il advonoit que aller ou chevaulcher leur convenist hors franohiese ct
banlieu. si debvront lesdits jurez, clerctp et varletz estre contentz chascun

d'eulx pour sa personne pour chacun jour de XXX l. clc tournois monnoye
couranto en bourse pottt leur painos. E[ celuy qui fours les mennerat ]es

face leurs despens selon lcur estat. Et d'une cause dont sommc serat
denommé cledens franchise ct banlieu, arolt lesdits jurez, clercz et varletz
de Xl litroz un francq d'oir et. do ccnt librez ung double et de plus' plus' et
de moins, rnoins. Voire que c'ost nostre intention, que chis qui tort arat soit
tenuz de payer tous les fraix pour luy et pour sa partie adverse cntieretnent.

Item voullons et accordons que les juroz, de quelque vinable que ce soit,
pour eulx, leur clerc et varlet pour une fame a faire dedens la Cité, franchise

et banlieu soyent contentz, sans plus avant demander, de XII libres payement

liegeois. E[ al dehors desdites Cité et franchise et banlieu jusque a Huy

ou semblablemeut aussy loing, arontr il te double et oultre chincq lielves a

marmontant dc XXX I. Ie jour ainsy que chy deseur soy contient ens

membres des voigenrents oultre leurs fraix payes oomme deseur est diviseit.
Voirc que c'est uostre intention que si aulctrne personne soy deplaindoit de

di{lhmement de plu."ieurs en une seule plaincte ou de personnes seules, les-

dits jurez, pour la fame en celuy cas a faire, soyent contcntz sans plus avant a

demander de sallaire dcsur' usiteit. Et que le mayrc dc vinauble dc I'argent
delle ville pour luy, les iurez, clercqz et vat'letz soyent contentz d'avoir
chrscun tl'eulx Y l. pour I'exécution dedit diffamemen[ a faire atr Peron a

Liege. Et que parmy cc ne le puyssettt escondire aulcunement.
Itcm, que nulz officiers delle Cité desurdite toute I'anné de leur ollice

durant ne peult estre esleuz al Xll de ceste ordonnance ne aussi- les )ill
esleuz ne puyssent I'anné de leur oflice durant cstle esleuz a aulcune offit:c
delledite Cité Moyennant comme ce soit nostre intention, que l'anné delle
oflice delle Xll tous les ans commencerat a jour delle conversiou saint
Paul en nroix de janvier.

ttem, pourtant que de tcntps pas§é on[ esté faites plusieurs ordotlnances
pour restraindre lcs disconvcnablitez (lue par les jeunes gens §c faisoyent
en telz et pareilz cas comme desur sont louchez et par icelles ordonnances
a executer y aycnt csté dc celuy tcmps oommiz de chascun mestier ung
homme, et lesdits mestiers, dont grandc piteit cstoit, y commettis§ont gens

par subtilité nient pensez qui miesmes maintes fois estoyent accoustltnrez
de faire les desconvenaltlitez qu'ilz devoient rcsister et comiger, e[ nous sur
ce advisez ayons rechargiet a nos maistres de prescnt gouvernantz quc pour
ccllc premiere election de ladite XII" eslisent XII bonnes ct sufiisantcs per'
sonnes poul cestuy ollice ü cellc prêmicre eleotion porter ct faire. Neant-

moins de la en avant est nostre intention que totts les ans huyct jours
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devant ladite fcstc dc la conversion saint Paul Ies maistres dc Lioge qui le

sont pour le temps mandent pardevant leur l.rault conseille Ies xll esleux
qui aront officite toutc l'année courante et la facent lesdits maistres et lcs

iII eslouz seriment, touchéez leur mains aux saints qu'ilz sans suspition

aulcune esliront xII aultrcs personne§ suflisantes et ydoines pour laditc

office de la xllo l,annéo ensuyvant commenchant a ladite feste saint Paul a

porter ens aultres mestiers dellodite cité ou les devantrains xll esleuz

mie esté priz si que de chacun mestier, quant le temp§ Ie donnerat y puyst

avoir aulcnns ladite office portans pour ayder toute§ gens avoir droict et

garder leur honneur.
Item pour oester tout estalgentent a §tatut, statuons et ordinons que

quiconcz sera juré ct gouverneur de ladite cité dedens ung an âpre§ ne peult

estre maire de vinable. Et semblablenrent quiconque soit mayre de vinable'

apres I'année de sa mairie, ne peult rledens ung an entier porter office

nulle de ladite Cité.
Et est nostre intention que lcs mayeuls de vinables ne puyssent demander

ne plus prendre pour tous criz de Peron qu'ilz feront sur une partie rlue

Il noirs tournois monnoye courante en bourse et tluant sur aulcune per-

soüne manante fours franchise le statut seral terminée ledit maire soit

tenuz de laisser scavoir aux maisons desdi.es per§onnes par lc varlot des

jurez et a ses fraix, aflin s,ilz leur plaist qu'eltes ne §o,'ent mie decheuz

de rappeller.
Item voullons encuit' que le ntayeur des vinables oultre la IIùe '[année]

ne sans prouvance, ne miesme §i 1es parties estoyent d'accort, ne peult faire

terminer sur aulcune personne. rlont plainte seroit faicte ne aussy faire

crier jusques a tant que les rappeals en atll'ont juget.

Item vôu[ons et ordonnons rtue lesdits mayre de vinables pour I'argent

delle ville ne puy§sent faire aulcune personne albain s'il n'at este avantrai-

nement par ung varlet dos maistres atijournéo a sa bouche ou a §a femme'

ou a sa maisniè, ou au moins à II ou III de ses plus prochain voisins, en

cas ou il sa femme et maisniez n'estoient trouvez a sa maison pour mon-

strer payement. Et quc letlit nrayre pour chascun de ces adjours ausdites

porsonnes et parties, ne peult demander que chincq §olls monnoye cou-

ranto en bourse.
Item est nostre intention que quiconcquê en paroles ou en aultre maniere

ferat ou dirat vilonnie et injure auz xll esleuz a ceste presente ordonnance

a cau§e de leur oftice, il payerat la double amende, qui contenut est ens

statutz de ladite Cité.
Item pour oester toute maulvaise suspition qui alencontre rtes xll esleuz

pourroii, que ia n'adviegne. eslever avons ordiné, et ordinon§ que quiconcq

àes XII estàuzierat convaincu par aultruy, en secret ne en appert, par quel-

concq maniere que ce soit or, argent, loulvier, bevraige et bienfaictz pou.r

aulcune personne qui contre cès ordonnances aront meffhict ou alleit'
porter ayder ou faire faveur, celuy ou cettlx qui ainsy seroit ou seroyent

ôonvaincuz, soye,t privez e[ oestez de leu. ollice et 6e toutes aultres a

perpetuité. Et avec ce encherront en la double correction devantdite'



358 APPENDICES.

Item est nostle intention quc lostlits Ill cslouz et leurs slrccesseurs pour
plus diligemnrent ct culveillcmelit ens choscs desurdites procedcr. enqucrir
et jugcr a leur bons sons et scavoir, jureront sollernpnellement tou§ lcs
ans pardevant les maistros et Conscil de bicn et loyaulment faire lour
oflico et de corrigeir et punir tous ceulx qui doirsenavant mefl'eront contrc
ces ordonnanocs. sans ontreprendre chose que rdvenue soit de tamps pas-
sée et sans rieu exceder, plus avanl, que ces presentes font nention. F]t
tous ces statuz ct ordonnances desurdits nous tous enscmble et chascun dc
nous ùvons promis et promettons a gardcr c[ tcuir sans cmbriser ne venir
alencontre par nous ne par aultruy, en secre[ ne en appert, en bonnc foy et
leaulnrcnt. Ut vorrlous que les n'raistrcs, jurcz. gouverneurs et Conscil de la
eité et aussy les XII esleuz d'an en an en lenr croations avecq leurs aultrcs
scrirnens accoustumez, les jurent a tenir fermcment sùns excodor plus
avant qu'ilz font mention. Ut pourtant que ce soit ferme chose et cstaublo
a tousjours avons faict appendre a ces prescntes le grant scel de ladite
Oité en signe de verité, qui furent faictes I'an de grace nostrc Seigneur Jesu
Chtist mille IIIIc et ll de moix de janvim.

o)

Déclaration étntse au noru de Jean de ll'alenrode, pril?ce-éoèque de Liège,
comme quoi celui-ci ratifi,era le rétablissem,ent de oingl-quatre ou cle trente-
deua atétiers, selon ce qu'en auront décddé les dia-sept méliers eaistants.

Faweilhars À, fot. 58v, B, G et no {g aux Àrchives de l'État, à Liègo.
Texto paraissânt, fort corrompu.

uersl

Quiu domini mamburnus et nagister civium civihtis leodiensis, talr-
quam ambassiatores ejusdom civitatis, rcverendo patli donrino Johanni
episcopo leodiensi, domino nostro gracioso, exposuerunt qualiter ipsir
civitas, pro bono communi dicte civitatis, conclusisset ministeria, quorum
olim XIXra duo et postea decen: ct scptem fore consuovcrant, anrplius
nurnero viginti quirtuor cxistere debere, petentcs, pro parte dicte civil,atis,
ruurneri hujusmodi XXIIII ministeriorum aut XXX duorunr, prout videretur
oxpediri, pcr dictum dominum nostrum graciosum consummari, et ex
advelso nonnulli cives et incole ejusdern civitatis ({) atque libcrtate
arrtiqua recLrperandam restitui dictumque nurnerum XX.\ll per r:rrndem
rlonrinum nostrum graciosuur conlinnari, placct eidem domino nostro
antodicto ut decem et septern ministeria prefata, quae ante adventum
cjrrsdem dornini nostri in possessione vcl quasi regiminis ejusdem civitatis
cxstiterunt et in quihus tota oivitos plenc comprehenditur, mature descu-
tiantnr, quid dicte civitati et ejus regimini plrrs cxpediat, videlicct hahelc

tl) Il parait y rvoir une lacune ici; toutefois il esl à lsrnzrquer que nos quâl.re

manuscrits donnent unanimement le passage tel qu'il liguro ci-dessus.
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ninistcria lrurroro .\XIttl aut ministclia numero XXf ll, ct quaecurnquê ex
hiis duobus numeris pro mclioli et feliciori stirtu ct, regimine ipsius civita-
tis antedicte hujusnrodi decem et septcm ministeria discutiendo conclu-
serint, dominus noster graciosus ad supplicationem manrburni et magistri
civium an',edictorum raturn habcbit et gratum atque graciosc conlirmabit,
juribus ecclesie leodiensis atque libertatibus et franchisiis tam spiritua-
libus quam temporalibtrs semper salvis.

o.)

tres écheains de Liège tl,éclarent que d,ruzs le fail d,w r,établdssemcnt tlu
Perrorr de Sart par Gérard Goessuyn, maître pour le tenrys de la Cité de
Liège, en enécwtion d'une sieulte de celle-ci, ils ne trluoent rien qwt donne
lieu a poursuiles.

Paweilhlr 8., f, ,t95, aux Àrchives de l'État à tiège,

7 iuillet {458.

A tous ceaux qui ces presentez lettres verront et oront les esquevins de
Liego scavoir faisons a cascun et à tous que l'an quatuorze cens et chin-
cquante lvyt lesecond jour de juing, fut dit par nous les eschevins de Liege,
a cause delle enqueste de Sart. que tochant les poins contenus en ladite
enqueste nous ne trovons que personne en ayent pris oir ne argent, par
quoy nous les polsissiens de rins par loy cargier, mais nous trovons tant
par Ie cognissance de Gérart Goessul,n maistre pour le temps de dont dells
dicte citeit, comme par autres provances et lesmongnages, que ce quy fait
tut par ledit Gérart avec plusseurs officiers delle Citeit de redreghier le
p_gq,qqt de_§3{pt de remeltre les dits de Sart en possesqion qe_flanptrlg§94,
ceîGoifledifGerai avoir fai t en acconr plissaril-Teïüffiïêlle eilef t è[ q ue
ce quo cargiet et commandeit les en fut de faire, ce fut ensuyant ladite
suyte qui en fait expresse mentioû et qui mostrée nous at esteit signée,
demorant par nous au sorplus dcleis toutez paix faitez et deleis tout ce que
nous sauvons et rvardons pan loy. Nous les dits esquevins demerons plaine-
men[ deleis che que cy deseur est escript et foursporteit par nous I'an
susdit le XXVII jour de juing en presence de messrs delle veneraublc eglise
de Liège, assavoir messr. le doyen, maistre Josse delle Marche, maistre
Hubut Brongnet, Aliscandre de Seraing et Willcm de Libermeit, de maistres
ct juleis et de Jehan Faber, mambour do nostre tres redobté seigneur,
protestant sollempnement par nous de nyent alleir allcncontre aouvreture
prr nous les eschevins faite l'an susdit le yle jour de julle avecquez maistres
et juleis sclon le bon conseil que nous avons sur ce heyut tant à nostre
conseil spiritueil eomme temporeil ct dc nous mesner demorant en ce cas
deleis paix faitez et franchiesez que nous sauvons et lvardons si que loy
et franchiesc et n'entendons point par nostre jugement chi deseur rerrdu
que loy, paix faites, frirnchiesez delle citeit, le hauteur de monsseigneur no le
jurisdiction delle eglise soient pour ce dc rins enfraintez ne cmbrisiez en

)
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dernor,ant avaut dcleis le vc artir,:le dc r.ecor.d pal,nos prctlet:esseurs rerdrr
l'arr XX.\ sclon I'aorrvcr,l,urc pür les mcurbros sour cc faitc errsy rlu,il sol
eontint expr'essémtrnl, el, paltalt que cc soit fcr.urc chocse ct estuullle si
avous ilous les cschcvins deseurdis fait ullpcndr,e atl ccs prcscntcz lcttrus
n0§ prc)pfez sccl-r cu sigue de vcritct sur I'an susrlit dudit, rnoix dr: julle lc
scptiènrc jour.

&.

Les bourgmestres et consetl de la oille tta l'ranqtorl-suttle-Medn écriaenl
auc bourgmestres el Consedl d,e la ailte de Cotogne pout, s,infornaer aw sujet
dcs éuCnements dc Liège.

Archives do la ville do Cologno, BrieÈEingângo, B. 7ü. papier plié oü
cacheté. Au dos : Den fursichtigen srsamen und wysen burgermoistoron
und rado zu Cholne unssren lieben besunderen freunden.

3{ novembre {468.

.. []nsere fruntliche willige dinste zuvor fursichtigen ersancn und wysen
lieben besunderen f.unde. Der geschischt halben zu Ludich ergaugen erluden
by uns in der gemeynde mancherlei rede und besunder Oas àem selben nu
ferrer nachgedacht und furgenommen wertlen solle darumb uwer fursich-
tikeit wir mit bcsundern llysse fruntliche bidclen das ir uns solicher geschicht-
halb zu Ludich und andern leuff'eu so vil ir vernemet und uch fugsam si
mit disem unscrrne botto schryven und rvas ferrers furnemens in géruchte
sy myde verkunden lvollet als zu u!\:cr fruntschaf[ lvir ein besunder
getruwcn han. Das lvollen lvir mit rvilleu i;cr,ne vcrdienen. Da[um sabbato
post Katherine virginis arrno Xllllo LXVIll.

Von uns dem rade zu Franckenfurt.

o.

Le s bourgnrcslres rt Cortscil de la r;ille tle lJut,entberg écriuenl tt,u.a ltc,urg.
D,stres cl conseil de la rille de cotognc pour s'itt;l"onncr au su.iet tles éuéne-
nrenls tle liège.

Àr'chives tle Ia villc tle Ci-rlogne, BriofUingtinge, 'llB. per.chcmin plié et
caohcté, Âu dos : Don fursirrhtigen ersenten untl rvcisel herren btirgcr-
rncislcren untl ratc rlcr stat zu Colne unseren bcsuntlerlichen un,J guten
freuntlcn,

3l novembre 1468,

Ilnser n'illiE; flcuncllir..h riicnsI curcr,trrrsiclrtikcit nrit vlcis r.olan bcreit.
l,'ttlsir'h[,igr:s ct'sanrcn und s,cisen hcrr0rr, l_resunderlichr:n uncl guten
fi'currrlrr, rlcl gcschichlcn ltallrcir zu t.uttich crg:lngrl langet ln ,,ns i,.,a,r-
oltcrlei lcdc rloclr uugeleiche, und lar:h dcm rvir dcr,selbcu gcgent ctrvas
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entlegen sein und desshalben solicher ergangerer gcschichtcn nicht lauters
rvissons habcn, daboi sunderlich auoh erschillct das daselbst darrnen
vcrvcl'gedacht lverden sollc, so biten lvir ervr fulsichtikeit miI besunderm
vleis frcuntlich uns solicher gcschichten halben zu [,uttioh sovicl cure
fursiohtikeit davonn lvisscnt und ze schreiben gcburlich ist l-rci disom
unscrm boten zu verkunden und dabei rvas veryem furnemens in augeu
oder in gerucht sci rvollen lvil umb our fursichtikeit mit rvillen verdienen.
Geben am samstag sant Elisabethcri tag anno domini MIlllo LXVIII.

Burgermeister und rate zu Nuremberg

6.

Les bourgmestres et Conseil do la aille itnpériale d,'Aic-la-Cha2elle lont
rclation à celle tle lrancfort-sur-lc.Mein du sujet de la destruction de triège.

Àrchives de Ia ville de Franctort-sur-le-Mein. Roichssachen. Nachtràge.

9097. Au dos on lit: Den ersâmen weiszen burgermôysteren und raide

der stat Frankfort unsorên lieben und besonderen guden vreunden.

3 déccmbre {468.

IJnscre freuntlichen gruesse ntit alte bevellicheit bevoir. Eilsumc, rveisc,
lielrc und bcsondere gute vreunde, als euer liebde uns nu undcr andern
gcsr.:hrieben und von uns begert hait u'ir euch solicher geschichthalb zo
Ludich ergangen und aûderen leuft'en so vill rvir vernement und uns fugsam
wero schreiben unC lvas femens furncmcns in geruchte were rnyde ver-
kunden wulden etc. So l)egcren rvir eurver fursichtikeit darufl fr:euntlichen
zu wissen daz der hertzough von Bortrgondie ctc noch selc unlangs die
stat Luytghe und auch das lentghynn Franchyrnont dartzo gehoerende myt
gowalt gewonnen und volnae myt eynanrlercn verbrennen laisscn habe
sonder dio kirchen daselbst, dio redt man das niet gebrant sein, abcr man
spricht das die geistliche guede nu tnyt dieser vursyde gewoltliger wyn-
nonghen bynnen Luytghe vursyde soudcn lrienich gespart seulclen sein.
Àuch rcdt man wie as der vursyde hertzoughe also nu zo Luytghe myt der
gewalt vursyde in queme, die Luytgher uis vlu'rvent und lven man myt der
inkompst vulsyde van den obgenanten Luythgeren binnen der egemelter stat
anqueme daz der dar van stont gcdoedt rvurde. Desselben geleichs vernei-
mcn rvir'lvas der vursyden Luythger zu Luytghc oder dairumbtrynt noch
bctr.eden werde, das sei den meiste deill dairuiss gedoedt worden, so dass

os seich vill ausz diesen landen eweich gemaicht haben und von daghe zu
daghe noch ausz machent. Man eu dasz(sic) auch der vursyde Luytgher von
dem egenanten hertzoughe hie niet lvaile lyden. Vort, redt man wie der kunig
von Frankreich, myl soulchem voulck er zo der tzyt by sich hatte, persoen-

lichen dairbei were und dartzo hullTe daz dem hertzoughe vurs die obgcnante
stat Luytghe as vurs. steit gervonne rvar. Der konig vurs. brieche zo Luytghe
myt syme vursyden voulcke auf und tzoeghe rvieder heymwertz zo Pran-
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krcuch rvert se den obgenantc hcr'l,zough das vorgenrelte leolghynn Fran-
chimont gervonnc, Uns ist auch ankomen wic dcr vursyde hertzoughe rvicder
ewech ghyng in seine statt Brucssel und sein voulck volnae myt eynander,cn
verscheyden und heymlvertz getzoighen sei, in maissen wir das alles also
gcleich vurs steyt vorstandon haben. Vort, guede vrcunde, von solichem
fcrreren vurnemen in geruchte sulde sein, davon euwer schrifile vurs, uns
gesant meldet. konnen wir euch niet geschreiben so uns dan aff niet
furkomen ist; dan rverde uns icht vor augen o.ler zo wissen komen daz
euch noit lvere z0 rvissen, soliche uns davon goburlich und fugsam wepe zo
doin, rvulden lvir unverliundet niet laissen uwer eirsamheyt, die got ulser
hcre rvolfaren gefristen rville. Geschribcn auf saiterdach derden daighs
deceml-.r'is anno etc aicht, und seistzich.

Burgermeysteren schoffen und rait des konyncleichcn
stuls und stat Àiehe.

Relalion de la destruction de Liège enorgée par la odlle d,c Cologne à celle
de Franclfor l- sw-le- Med,n.

Ârchives de la villo do Frencfort-sur-le-Mein. RS. Nachtrâge 202g. Àu
dos : §tatf Liittig janmerlyc zerstôhrot.

u4681

llyn gnedige here der hertzoch van Bourgondien is mit dem hcrcn
I(onynk van Frankrych in dcr lester wochen van ottollri vur die stadt
Luytgho komen mit LXXX* mann offdairby, as nan gesacht hait, ind hait
up sondach vur alrcheiligen dage, dat der vierde dach was des beleigens,
mit storm an dryn onden die stat gewonnen, dae zrt byden zeyden vill
guder mann ind andere gewont ind doit bleven synt, Als die stat alsus
gcwonnen geweist is, synt der Luytgher vill doit geslagen, vill in die
trIaesc gervorpen ind verdrenckt. Die andere synt uiss dem lande geloillbn
ind ellendich rvorden. Die stat is vort mit eyn (?) geplondert verdarfri ind
vcrbrant. Die l(yrchen synt onverbrant bleven ind doch berouffi rvorden
aller yrre ornamenten ind cleynoiden die zo mail costlich gelveist synt.
Man en hait nyemant gespairt, goistlich noch werentlich; noch hude by
dage rvat man der Luytgher betreden kan in deme lande die lverden
gchangen offin dat wasser geworpen. Àuch is dat lentgyn van Fransce-
mont, dat den Luytghener zogehoerde, mit macht dartzo bracht dat sy dem
hertzogen onderdenich rvorden synt,

Etliche van anderen steiden des lantz van Lu1'tghe synt mit gerveist vur
Luytghe igen die selve stat; des haint sy vurdell ind genade van dcm
heren, as man spricht. So synt, die Bourgondsche noch mit groisse macht
in dem lande van Luytghe. Wat yre vurncymen oir is, kan man nyet r,valc
verstaen noch gervar rverden.
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les bourgrleslt'es et Conseil tle trt uitte de -l[ttretitbcrg éc)'iterùt à lt aille de

?'rancforl-sur-lc-llein 2our s'dnformer d,e ce qui s'est passé ù Liè11c.

Àrchives de la ville de Francfolt-sur-le-M$in, Reichssachen, Nachtt'ligc,

2027.
3{ novembre {468.

Unser rvillich freundlich dicnste eurcr fursichtikeit mit vleis voran bcrcit.
Fursichtigen, ersamen und weisen liesunderlichen und guten freunde, der
gosclrichten lialben zu Luttich ergangen langet an un§ mancllerlei rede
doch ungeleich, und nachdem wire derselben gegend etwas ertlegen sein
und deshalben solicher ergangoncr geschichten nicht lautcrs wis§en haben,
tlabei auch sunderlich erschillet das daselbst dannen verrer gcdacht wer-
den solle, so bitten rvir eur fursichtikeit mit besunderm vleiss freuntlich
uns solich geschichtenhalb zu Luttich, so vill euch davon lvissent und zc

schreiben geburlich ist, bei disem unserm botten zo verkunden, und daboi
wâs vorrern furnemens vor augen oder in gerichte sei, wollen lvir umbc-
rer (sic) fursichtikeit mit willen verdienen. Geben am sambstag sant Blisa-
bettentag, anno Domini IIIIa LXVIII'no.

Burgermeister und rate zu Nuremberg.

9.

tra aille de Colognc I'eccuse auprès d,e Charles le Témélairc d'auotr tlonné
l'hospitalilé à des réJu,giés Ldégeois, et lui protitet tle se cotforntet à ses

uolontés,

Àrchives do h ville de Cologne, Kopienbücher, 29, f. 160.

4 avril 1469.

lllustrissimo et excellentissimo principi ac domino dourino
Karolo drrci Bourgondie. Bral-rancie, Limburgie et Luxem-
bulgie, comiti Fhndrie, ,\rtcsii, Bourgondie, llannonie, Hol-
landie, Zelandie et Namurci ac domiuo nostro graciosissinro.

Pùr'ltos curn omni subjectione anintos in singulis ducali Dxcellencic vestrc
obsequentli ct quiclquid ad ejusdenr honorem poterimus jugitel peroblatum.
Illustrissinrc et excellentissime princeps ao domino graciosissime, sicrrt
phcrrit graeie vestre scrip[is nos requirere suis in eflectu, ne Leodienses
Excellencie vestre ducalis inimicos apud nos sustineremus aut sustincri
per,mitteremus etc, intelleximus plene super hoc graliam vestram certili
cantes quod secrete [,eodienses apud nos vellemus sustinere seu suslineli
pcrmittere qui gracie vestrc hostes existerent quive subditis vestris dampna
intulissent, aut animam haberent in posterum inferendi, et propterea ca

8.
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sincera dilectione quûm selnper ad gratiam vestram gessimus ner.non bono
ex integro cordc motuque proprio, postquam accepimus Excollcncriam
vestram nutu divino Leodiensenr obtinuisse civitatem, repetitis vicibus
omnibus Leodiensibus et presertim dictis de viridi renta ac quibuscunquc
aliis gracie vestre adversariis et ob eorum facinora de terris illis liannitis
c.ivitatem nostram proclamationibus et edictis publicis previis interdiximus,
demum amicis nostris ad hoc specialiter deputatis seriose commisimus, si
quos- tales reperirent, quod illos expellerent vel in carcerem mitterent, ita
quod neque de consensu neque de voluntate nostra ex illis quisquam
remansit, dempto nobili domino de Buyren seniore et quodam atio dàcre-
pite ctatis viro dicto Heinrico Russeaus olim cive l,eodiensi, cum quibus,
quia affirnrarunt graciam apud Excelrentiam vestram impetrasse, ad tompus
dispensatum est. Poterunt et hic existere nonnulle muliores miserabilcs per-
§one, cum infantulis suis in ecclesis et hostiatim elemosinas mendicantes,
quibus adhuc partum cst, nam dicitur quod similes in dicionibus excellencio
vestro tollorantur. sed si Excellencia vestra in hujusmodi aliquam haberet
displicenciam' dum de hiis avisaremur', vellemus libenti animo in talibus
facere ad ipsius gracie vestre beneplacitum, euare precibus rogamus
humillimis Excellenciam vestram obsequiosius quam possumus, nos in
premissis oxcusatos haberi et tenori, et in quibus gracie vestre ulteriorenr
famulatum juxta nostram possibilitatem exiguam facere poterimus, promptos
et benivolos nos opperimus ad vestre ducalis magnilicencie .everon.ün,
quam cristus resurgens cx mortuis dominus noster altissimus ad felix
terrarum suarum regimen cum salute custodiat in eternum. Ex colonia
r:ivitate nostra die martis in feriis pascalibus, quarta mensis aprilis anno
Domini etc LXIX.

Llagistri civium ct consules civitatis coloniensis.

A cel,te lettrc est jointe unc traduction allcmande.

t
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O'cst Zantltiet qui a mis le pr'emier en cit'culation l'étrange étymologie
rltri fait des hértrrois les hattlroit,s, c'ost-r\-dilc lcs « hxissi3ups r.lu rlroit ».
Yoir:i ce qu'il écrit col. 361 :

« Quirlam Iilii iniquitalis, gttllicc lloidroîls. id est orlientes jus et, âe(luunl,
r:ivcs l,eodicnscs croeperunt rchcl]are contra dorninunr Leoclienscn, clcctunr
inclytum Johannelr de Bavaria, nil.olitcs contra Dcrrm, justitiam et ratio-
ncm. ctc. »,

0ctte étymologie n'est qu'un jeu dc niots nalrrdroit, el larilif, qui n,a pas
rlc valeur. Zanttliet,, qui écrit plus d'un rlemi-sitjclc aprirs les événements,
n'a pas rl'autolité pour l'inposer.

Toutefois, puisqu'elle a été adoptéc rlc tcnrps imrnômorial pu tous les
liistoriens, il importe de la discuter.

Je fais rentarquer qu'elle ne reposc (lue sur unc altôration voulue de
l'orthographc. Lc norn ne s'écrit pas haidroits, mais héd,t,ot:s. C,est cctte
rlernière ort,hographe qu'on trouve «lans toutes les sources contemporaines.
Ainsi lc .Relatio Scltisttatis, qui cst dc {406 ou l40? : isti ncphandissimi
et scelelatissimi viri hed,rois praedicti. p. ,tBl scductus per antcdictos
qui dicuntur hetl,t'ois, p. .t8. De rlômc lc poiime sur lt, Bataiile de triège
publié dans dc Ram, pp. 304-3{9, aux vers,l9t, 2218,2BB, g0B, 8t4,439. Dtr
mtrme des actes ofliciels de {408 dans Devillers, Cnttulaire tles comles de
Hainaut, t III, p.3{7 et dans BCRII,4" sér,ic, t. I\:, p. {02. Jcan tlc Sta-
relot (-i.1449), qui est, lui aussi, un contemporain, ct rlui Domrnc une mul-
litude de fois nos rcltelles, ne les appelle jamais autrement quc lrértrois;
v. ta ltablc analytique de sa chronique à I'articlc Hegdroits. polain. dans
son E'istoire r[e I'ancien pays de Liège, t. Il. p. ,t89, â remarqué I'inanité rle
l'étymologie accréditée, rnais il la remplace par uno autre rlui ne vaut gur)r'e
niicux. Selon lvi,le,s Hegdroes sont ainsi appelés parcc qu'ils sont les « par-
tisans des vaines pâtures ». Polain fait évidcmment allusion à I'incitlcnt de
,1395, oir I'on a vu les Sérésiens en lutte avec Jean de llavière au sujet dc
ccrtains droits qu'ils revendiquaient dans le bois dc la Vecquée (v. ci-dessus,
p. ,15). Polain éohafaude sur ce[ épisode mal connu toute une ilréorie. Si
je lc «,omprends bien, les Sérésiens auraient défendu conrre le prince lc
dloit dc vaine pirture sur les terrcs publiques; le peuplc de Liège se scrait
intéressé i\ leur cause, et le norn des partisans des vaines pâtures (heyd,t,ois)
serait devenu celui d'un parti.

C'est tout un tissu de conjectures sans fonrlement. Lc dôbat, entr,c le
prince et les nranants de Seraing portait, je le veu.x bien, sinon sur la
« \,aine pâture », tlu moins sur le droit de pâture dans le bois de la Vecquée,
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mais il n'intéressait les Liégeois que parce qu'il était évoqué tlevant,
l'Ànneau du Palais. De plus, le mot he11d, qui signifie rocher, tlù a:r.cûn
rapport avec le sujet; Polain, par distraclion, se sera persuadé qu'il signi-
fie ltrugère, comme en allemand. Au surplus, mème s'il en était airrsi, on
ne voit pas comment on pourrait faile dériver héth"ois de hegd, I'introduc-
tion de l'l. ne-se justiliant aucunement. Cet l fait partie rlu radical; la
preuve en est, dals un passage de Jean tle Stavelot, p . ,120, où lo par[i des
héilrois est appelé la hédrie. D'après cela, là terminaison du mot est -or's et
noln -droits, et c'est un Lhème hetlr que nous avons à scruter.

Àvant d'y procéder, reüarquons que des écrivains du XVl. siècle nous
apportent du mot hédrois une étymologio qui a le mérite de u'être pas un
jeu de mots. et qui semble reposer sur la connaissance des faits; Sufli'idus
Petri, p. 23, écrit : « Genus hominum factiosurn qui ob efl'renem linguac
petulautiam, quir siue pudore legitimis suis magistratibus ad captantlanr
aurarn popularem obtrudebant, hed,roten sive hedroti.i vocabantur ». A
cetto interprétation semble se rallier Placentius écrivant. dans son Calz-
logus nofl paginé (notico sur Jcau de Bavière) : « Diu inter se consultantcs
(l,eodienscs) quo jure quâquc injuriir in prophanum antistitem lubricitatenr
suam cxpuerent, usque adeo ut etiam Iaudcm non mererentur et sirrgulare
vocabu I u m h 91 dt' o ti o t'urit., qu d ntac ime rnal e dic e n do rs al e r e n t,

D'après ccla, les hédrois seraient proprement dcs braillards, dcs fr,on-
rleurs ou, selon la peu élôgante cxpression moderne, des forts en guculc.
Le mot nc parait pas roman, et je le soupçonne d'être né en pal"§ thiois.
Un ami mc sugg;ère l'allemand had,er (: querclle) d'olt hatlern quereller et
h«derer querelleur, mais fait, rcmarquer cn mônrc temps clu'il lhutlrait,
itablil rlue hader, en lhiois lossain, a pu rev[ttir la fornie hedcr. Je ne sais
si cctte pr'euve peut irtlc faite, bien qu'un autre corrcspondant mc fournisse
les équivalences ht ring : hering, haas - hees, hntleih : heùerik otJ hei'ip",
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III.

suH uN pRlrrlitiDu il:ptsonu DE t.A uÀlAtt.Ln o'otnÉn

Plusieurs historiens modcrnes, notarnmcnt rle Gerlachc, p. {42 e{, r,on
l,ôher, Jahobüa aon Ba\1emt, t. I, p. 225, ont cru devoir enrichir leur tlescrip-
tion de la bataille du tableau d'un combat entre faucons ct corbeaux, qui se

scrait livré dans le ciel au momcnt orT sur terre on allait en venir aux mains,
et rlui aurait été interprété commc un prôsage par les doux arniées. lls ont
courrnis une crreLlr. Le.combat aéricn dont ils parlent est raconté, à la
vér'ité, par le célèbre Aeneas Silvius Piccolornini, plus taLd pape sous le
nom de Pie II. Muis Àeneas Silvius ne dit nullemcnt que cc combat s'est
livré le iour de la bataille d'Othee et sous les 5'eux des deux armécsr il ne
prononce prs mômc le nom d'Othéc c[ sc borne t) dire que, peu de terups
après, un sanglant combat eut lieu au rntjme cndroit oir s'était livrée la
batailie des oiseaux (in eod,em loco).Yoici d'ailleurs tout le passage tel
qrr'on le lit tlans I'Ifisfuria d,e .Europa au cliapitre 54, drns Opera geogt'a-

Tthica et hdstori,ca, Helmstadt, {699, p. 334 :

« Simile hoc illi esi, quod in Galliâ Belgicâ non longe ab urbe Lcodio
» constanti famir gestum ferunt. Nidum sive in rupo sive in arbore falco
» sibi paraverat, ovailue fovens pullos avidus expectabat. Hunc con'i
» supervenientes loco dcturbaverc ovis ejus effractis atque voratis. Spec-
» laverant itl e proximo bubulci, fugienternque trepldum fa]conem anno-
» taverc. Postridie (niirabile dictu I) falcones corviquc quasi ex toto orbe
» ad pugnam locati, isti septentrionalern illi meridionalem partem tcnentes,
» ordinutis aciebus et tanquam rationis capaces essont, aliis qui cornua
» observarent, aliis qui media ducerent agmina dispositis, atrox ac fero-
» cissimum praelium in aere commiserunt. In quo curn modo corvi, motlo
» falconcs cederent, et iterum resumplis viribus certamcn instaurarent,
» totus undiclue sub.lectus ager et pennis et cadavoribus obtectus est. Àd
» extremum victoria penes falcones fuit, qui, non solum rostris sed etiam
» unguibus acerrime decertantes, corvosomnes ad internecionem delevere.
» Ex in parvo tempore inter;ecto, cum duo de Leodiensi ccclesia conten-
» dentes alter a Gregorio terciodecimo in episcopum electus (erat enim
» inter illos de Romano pontilice disceptatio) ambo cum copiis in eundem
» locum pugnaturi venerunt. Joannes dux Burgundiae alterum armis juvit,
» alterum [,eodiensis populus sequebatur. Pugnatum est collatis signis
» summâ utrimque contentione, horrendum cruentumque proelium factum.
» In quo tandem victor Joannes dux triginta millia hostium occidit. Memo-
» rabilc ejus rei fanum conditum est, quod nos illilc postea transeuntcs
» caesoputn ossibus plenum vidimus. Sed de illo falconum atque corvorum
» suam cuique opinionem relinquimus, veri periculo penes famam dimisso ».
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Àeneas silvius a raconté cet épisode une seconde fois dans cornmentarii
Rerum Mirabilium quae temporiùus suis conligerunt, libet sextus, p. {50
(Francfort-sur-le-Mein, {6t4). Cette seconde version présento quclques
variantes notables, dues probablcment à Campano, qui fut chargé 

-par

Pie II de retoucher son livre au point do vue de Ia forme. On verra que les
retouchcs ont surtout pour but do rendre l'épisode plus vraisemblable.

Après avoir raconte I'assassinat de Louis d'Orléans par Jeun sans peur.
I'auteur continue :

« Per idem tempus in agro Leodiensi, qui semigermanicus est quamvis ser-
» mone utatur gallico eogue co!.rupto, col.vus in altâ rupe sibi nidurn cons-
» truxerat, et ova posuerat diuque fovorat. Id conspicatus accipiter naetus
» horam quâ corvus abesset confractis ovis, nidum occupat: rediens corvus
» injuriam ulciscri pergit; pugnant ambo diu ; postremo non tam satiati quam
» lassi velu[ ex composito certamen relinquunt et alius in oricntem alius in
» occidentem volat, Postridie in eâdem regioneaccipitr.um corvorumque tot
» per aera turmae volitare visuntur. ut caeli adspectum tanquam nubes
» auferant, Implentur clangoribus vicinao valles et magnus insonat ether.
» Nec mora, velut a peritissimis ducihus ordinatae acies proelium cornmit-
» tunt ct ii unguibus illi rostro acritcr proeliautur. Nunc hi nunc illi
» cedunt vulnera, pennas evellunt et cadentibus plurnis impletur regio.
» Âgrestes invisam antea inauditamque rem demirantur et spectaculo
» lluentes insolito, jussis stare bobus et rastris depositis trepitli et al,toniti.
» belli exitum pr,o aratris manent, haud ignari quin magni aliquid hoc
» miraculo portendebatur : victi tamen corvi magnâ oocisione, reliclo nido
» abicrunt, Paulo post in codem loco crudelis pugna commissa est.- - - -*
» Convcnere amlio exercitus in eurn Iocum ex quo pulsi fuerant corvi;
» pugnatum est non vi minori quam irâ; victoria Burgundis cessit; cx [,co-
» diensibus duo er triginta milia caesa; ossa in sacello recondita quod cjus
» memoriam continet ».

Je ferui remarquer que ce passage n'était pas resté inconnu do l,,isen.
qui en fait état ll, p. t74, rnais qui, se gardant de l,erreur de rte Gerlache
et de von Lôher. seborne à dire: «Cruentamhanc pugnam (c'ost-à-dirc la
bataille d'0thée) prodigiunr mirahile praecessit ipso eodem campo ». Seule-
ment,. Fisen so permet avcc Ie texte dcs libertéstrès grandcs, commeon
le velra ci-dessous :

« Nidum sive in arllore sive in rupe falco sibi paraverat, ova fovellat.
» Hunc corvi supervenientes lor:o expulerunt ovis effractis e[ r,oratis.
» Spectabant ex proxitno rustici, falconenque trepidum fugerc notarunt.
» Postridio falcones corvique ex toto orbe ad pugnam vocati, isti septcn-
» l,rionem, illi meridiem tenentes, ordinatis aciebus et tanquam rationis
» capaces essent, aliis qui cornua regerent, aliis qui media ducerent agmina
» rlispositis, ferocissimum proelium commiserunt in aore. ln quo cum
» modo corvi, modo falcones cederent, et iterum resumptis viribus certa-
» men instaurarcnt, totus undique subjectus agAr ct pennis et cadavel.ibus
» obtectus est. Ad extrenium victoria penes falcones fuit, qui non s()lum
» rostris sed e[iam unguibus acerrime dccertantes coryos omnes arl inter-
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» uecionem dcleverunt. I{oc in Gallih Belgicil noa longe ab urbe Leodio
» constanti famû ges[um fcrunt. In ctlndeur locttm brevi post pugnaturi

» venerunt ».

D'après cela, il faut adlnettrc j

to Qu'Âeneas Silvius a visité le cltarnp dc llatailte;
2o Que lâ chapclle cxpiatoite, stiptllée paI lu scntcttce des vainqueurs, a

uté eff'ectivement lrâtie.

I

III 21
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IV.

lu Lricar oNoFRro ET sES cat.oMNrarEURS RouRculGNoNS.

Les généreux efforts d'Onofi'io pour réconcirier les Liégeois avec reur
prince et les protéger contre la fureur de charles Io Téméraire ont, do
bonne hcure, irité celui-ci ct son cntourâge. De là des accusatious et des
calomnies qui, après avoir eirr:ulé dans lc camp bourguignon, ont éfé
accucillies d'autant plus facilement par l'historiographic-qurr.llles ne len-
contraient pas de contradicteurs du côté des Liégeois, vaincus et réduits
au silence. un rapide examcn norrs permettra de lés apprécier à leur juste
valeur.

Les accusateurs d'Onof.io sont comines, Haynin, He,ri de illeriea et
Thie*y Pauwels. Tous res quatre sont bourguigÀons. si les deux premiers
sont des narrateurs circonspect,s et, en général, lrien informés, ili'en faut
de beaucoup que les cleux derniers méritent le même éloge : ils sonr, bour-
guignons passionnément et sans réserve, et leurs récits fourmillent de
choses invraisemblables ou controuvées (t). Tous les quatre parlent d,Ono-
frio comnre il'un ennemi et leurs aecusations doivent être sér,r'lrement
contrôlées.

La plus grave de toutes, et aussi la plus vague, c'est celle que formule
Comines, t. I, p. 152: « Cedit leguat, exceflantsa puissanee etsur espc_
)) rance de soy faire cvesque de la cité, favorisoit ce peuple, et leur corn-
» menda prendre les armes et se deffendre, et d,autres folies assez r.

Il n'y a là' comme on lc voit, qu'un jugement très subjectif sur la conduite
d'Onofrio ct sur ses mobiles. personne n'a dit à cominés qu,0nofrio voulait
tlovenir évêque de Liège: il I'a supposé. Et pourquoi I'a-t-il supposé? Sans
doute parce qu'oo le supposait autour de lui, par animosité ot pàr irritation.
L'idée que le dévouement d'Onofrio aux t,iégeois trouvait sa source dans
un sentiment de justicc et de miséricorde a été repoussée d'emblée par des
esprits irriüés.

La supposition est d'airleurs hautement invraisembrable. un légat du
pape, qui relevait Liège de I'interdit la veille du jour oir son évèque-rlevait
chanter sa première nresse à Saint-l,ambert, n,apparaît pas fàcilement
comme un conspirateur contre cet évèque, et onofrio, qui avait le droit de
compter sur un chapeau de cardinal, n'avait aucun intérêt à devenir, Ioin
de sa patrie. l'évêque d'un peupre turbulent et indiscipriné que menacait
éternellement un voisin tout-puissant. Aussi, bien que su{l'ridus peiri.
p.'174' ait cru devoir répéter I'accusation de comines, lee lristoriens les

(,1) Cl. Balau, pp. 636-641. M, Belau esr tr,ès sévèro pour Thiorry pauwels; il
,âit preuve envers Honri de Merica d,ulo inrlulgence rotative,
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plus sérieux I'ont-ils écartée sans plus. en vertu de la règlc : Quodgratis
asseri,lut', gralis negatur (4).

A I'accusation vague d'avoir voulu devcnir évèque de Liège, Comines en
ajoute une plus précise : Ouofrio aurait recommandé aux Liégeois cle pren-
dre les armes et de se défondrc. Cette accusation est anciennne : déjà
Charles le Téméraire prétendait qu'Onofrio était complice du coup de main
do Tongres (2) et l{aynin le répète après lui (31. Il suffit d'ouvrir Ie mémoire
d'Onofrio pour constater quc cette assertion est le contraire de la vérité.
La prise d'armes des Liégeois était précisémcnt tout ce qu'il y avait de plus
funeste pour les efforts paci[icateurs du légat : il nous le clit luimème et,
ne I'erlt-il pas fait, toute l'histoire du temps en est une preuve sans réplique.

Lcs Bourguignons n'ont pas seuieurenl calomnié le légat; ils ont, encore
essayé de te rendre ridicule. Yoiei quelle aurait été, d'après Henri de
Merica, p. .t73, son attitude lors du coup de main des l-iégeois sur Tongres:

« Cum autem legatus, increscente runlore, viros Belial ante fores hospitii
» sui ad capiendum eum stare didicisset, excutiens se cito de lccto, apertis
» câmere tenestris, vertit se ad illos,Vid,eres hominetn, Ttaaid,um et trementent
scalltcre trtediltus, sultplices attollere pdbnas, motu instabili corpus agitare.
altâ voce clamare et sine cessatione dicere : Legatus ego sum. legatus ego
§um » (4).

Ouand on réfléchit gue hous ne possédons sur la prisc de Tongres qu'une
seule relation de témoin oculaire, celle d'0nofrio lui-même, qtti, cela va
sans dire, contredit implicitement ce récit; que Honri de Merica, auteur de
seconde main, vise en toute chose à amplifier et à dramatiser, sacrifiant
toujours I'histoire à la rhétorique; qu'Onofrio est pour lui un ennemi qu'il
est permis de ne pas ménager et qu'au surplus, entrainé par sa tendance
oratoire, il montre Louis de Bourbon se lamentant et gémissant aussi, alors
r1u'au contraire nous le voyons combattre vaillamment dans la rue au péril
de sa vie (5), il sera bien permis d'écarter sans plus le récit tendancieux de
l'écriyain bourguignon. Àu surplus, il est assez piquant de remarquer qu'il
cst en parfaite contradiction avec I'accusation formulée contre lc légat
tl'avoir été complice du coup de main de Tongrcs. S'il en était ainsi, il
devait accueillir les Liégeois en auxiliaires et en amis, et non pas trcnrbler
devant eux comme devant des gens qui en voulaienl, à sa vie.

Oelui de tous les Bourguignons qui formule contre Onofrio les accusations
les plus graves, Thierry Paulvels, est aussi de tous les narrateurs du temps

(l) Y. Villenfagne, ilIélanges,'18{0, p. 365; de Gerlache,pp.920-221; Bormans,

Liégeois et Bourguignons, p. LI et cf. de Borman, t. I, p. 308; Ilenrard, p. 83. Elle
n'est reproduite quo pàr ceux qui, srns exemen potsonnel, se bornent à parler

d'après Cominos, tols de Barante, ed. Gachard, t. II. p. 32{.
(9) Onofrio, p.139'
(3) Eaynin, t. II. p.82.
(4) Ilenri do Merica, p. '173, roproduiü par le Magnum Chroniutm Bclgicum,

(5) Dpiscopus autem eum audisset qrrod fiebat exiliens de lecto, moerens et

ejulans, quo so vertot'et et qui'l ageret ignotabat. Ilenli de Melica, p. {73'
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le moins digne de foi « Il est, visible, écr,it M. Balau. qu'il se laisse aller,
darrs le détail des évèncments, à r:e que lui suggèrc son imagination. Il
grossit les faits, eu drarnatise le rér:it et y entremêle des ronseignements
absolumeut faux » (t;. Et M. Borrnaus n'est pas moins sévèrc. « ll n'ost pas
douteux, écrit.il, que Pauli ait ajoute à son récit une fouledeparticularités
de son crû. - - - 0u voit qu'il se préoccupait beaucoup plus de sa répu-
tation littéraire que de sa respotrsallilité d'historien. Son hdstorda ne nous
inspire aucune conliance » (2).

Or. voici c0 que ce namateur pcu digne de coufiance et grard ennemi tles
l-iégeois raconte au sujet tlu légat. Parlant de la mort d'Ameil dc Velroux,
quc le duc de Bourgogne lit décapiter à Maestriclrt, il écrit :

« Qui vidcns se moriturum petiit gratiam pro uxore e[ pro filiis suis,
» afiirmans et conlitens dolorose palam omnibus (luod quidquid fecerat

" ex praecepto et, instinctu legati Sedis apostolicae fecerat, qui ipsum aucto-
» ritate suâ redire praeceperat Leodium, eo quod omnia in pace reformaret
» auc[oritate Sedis apostolicae sibi cornmissâ, affirmando quod dux in tan-
» tum molestaretur a rege apud Peronnam quod non rediret in brevi, quia
» omnia ordinarentur in melius, secundum salutem ecclesiae et profecl,um
» totius paüriae, addens quod si episcopus nollet facere et adimplere ad
» quae obligatus esset deponeret ipsum, ordinando ipsis alium episcopum
» ipsis placentem. Et sic deceptus fuit et allectus per legatum, quem in
» multis accusavit publice, et imposuit sibi totum quod factun fuit in Leodio
» côntra jusjurandum et arbitriurn compromissum duci. Et sic decollatus
» obiit, feriâ secundû alterâ die Brixii epi§copi et confossoris. Fuit enim iste
» magister Amelius vir totus pius et catholicus. ornnibus dilectus et semper
» a principio episcopo obediens ct sibi serviens in omnibus, nisi quod
» novissime vocatus fuit a legato praefato in contrarium permissionis ».

Voilà une accusation en r'ègle, et crelui qui la formule, si nous en croyons
notre auteur, c'est un homme absolument digne de foi, catholique pieux e[
sujet dévoué de son prince, qui ne s'est laissé entrainer à la rébellion que
par I'autorité et par les pl,omesses du légat. Celui-ci a donc sur la consciencc
le sang innocent.

ll sera permis tout d'abord de se déliel de cet éloge enthousiaste dont,
par une cxception unique, le maltre liégeois est l'objet, sous la plume de
Thicn'y Pauwels. Involontaircment on se demande si ce panégyrique n'a
Das pour but, de rendre plus odieux le rôle d'Onofrio, en d'autres termes,
si Àmeil de Yelroux n'est pas loué pour mieux chalger le légat. Bt ce soup-
çonsechaugeencertitude quand on rapproche lavraie carrière d'Ameil
de Yelroux de ce que mconte Thierry Pauwéls. t,oin d'être le sujet tou-
lours lidèle qu'on nous montre ici, Ameil de Yclroux avait participé autant
que tout autre aux menées révolutionnaires contre Louis de Bourbon. ll
avait été le capitaine envoyé au secours de Dinant par les l,iégeois en
noYembre {465, et, il s'était sauvé de cette ville à I'approche de Charles le

(l) Brlru. p.640.
(9) Bormanr. Liégeoh ct Botrguignoû ct 1168, p. XX,
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Témérairo, emportant I'argent qu'il avait atnassé, on tre sait cornme, au

cours de sa miÀsion (t). C'est lui qtri, le 23 iuillet {467. s'était mis à la tète

tte la folle equipée par laquelle les Lrégeois, bravant outrageusement le duc

de Bourgogne. avaieùt conduit les agents du comte de Nevers prendre

possessidniu nom de leur maître des Iiefs de Wandre, Herstal et Bolland (?).

iluelque temps après, il était parmi ceux qui se plaignaient qu'on n'ett pas

iomnàttu contre lc duc à Oleye, affirmant qu'on l'aurait emporté (3)' Lor§

de la rontrée des proscrits à t,iègc lo I septembre {468, il avait commencé

par prendre la fuite, mais, fait prisonnier par eux, il s'était laissé mettre à

iJur'tète et avait promis de nc pas les abandonner (4). Je me borne à indi-
qïu. an passant que j'ai lieu de croire qu'ils cn firent de même avec Gilles

tie Lens,'l'autre maître de la Cité (B). Et si même il était vrai, comme le dit
Àdricn, que les fonctions magistrales furent conférées à Ameil par le légat.

cncore résterait-il que toute sa caffière proteste contre I'exposé de Thiem'
Paurvels. De toute manière, Ameil de Velroux est llel et bien un de§

hommes les plus en vue du parti révolutionnaire, et cela Iongtemps avant

qu'il soit entré en relations avec lc légat. l,'exposé de thierry Pauwels est

dooc, en ce qtti coneerne ses faits et gestes, un tissu d'erreurs'
Est-il plus li«lèle en ce qui concerne le légat ? tl suffit de lire sans parti

pris, je ne dis pas le rnénoire si lumineux et si objectif d'Onofrio lui'même,

mais-la chronique cl'Âdrien, éffite au fur et à mesute que les événements

se déroulèrent, pour voir éclater la fausseté des accusations. À qui fera't'on

croire qu'un tOgàt du Saint-Siège, qui avait à remplir à Liese une mission

de paciiicateur et dont le coup de nrain du I septembre vint déiouer tous

les^calculs, aurait tenu I'absurde et odieux langage mis dans §â bouche?

Mais, dira-ion, il est possible qu'Àmeil ait exagéré; il ne I'est pas qu'il ait

tout inventé et qu,au pied de I'échafaud, en face de l'éternité, il ait con-

Iirmé ses accusations par le mensonge et par le parjure. ll ne s'agit pasici

d'Àmeil, il s'agit de Thierry Pauwels, qui lui a attribué ces propos, se fai-

sant l'écho de son bailleur de renseignements bourguignon qui est bien.

en I'occurence. le moins croyablo des ténroins. L',histoire laissera pour

. compte à Thierry Pauwols les légencles qu'il a débitées sur la foi de son

Jacques Deyn.

(t) Àmclius de Yelru cum Iuisret cepiteneus in Dyonanto pôr multum temporic,

cum'intellexisset quod dominus Karolus properrrot se ed veniendum contre Dyonen-

tum, recossit indo ct votrit ad Loodium, et dicebatur quod habuisset meSnum

lucrum. Àdricn, p. 143. Ct. GacharJ. C,olkction, t. II. p' 963'

(9) Y. ci-dessus, P. 2$ts.

(3) Àrtrion, p. 169.
(4) Àdrien, PP,200 et 23{.
5) Y. ci-dessus, P.292.
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v.

lr pnopnrÉrÉ RoNcrÈne a nÈcn.

0n a soutenu à diverses reprises que la popurirtion rrc, Liège était prinri-
tivement libre, et certains ont conclu tle ces prénisses que I'autoriie desprinces'évêques sur la{ité etait une usurpation. c'est le contraire rjui estvrai. La popuration de r.,iègc élait pr,inritivemcnt servile, ct sa riberté a cté
une conquê{,e graduellc.

La thèse contraire n'aurait jamais pu être formulée. si I'on avait co,nu
I'histoire de Ia propriété fonciere à Liège. c'est cette histoire, e, offet, qui
nous apporte la solution du problème. Elle est d'ailleurs assez intéressante
par elle-même pour nrériter qu'on lui consùcre enfin une sérieuse attention.

J'essaie, non de ra paconter, mais d'en indiquer rapidement tes princi-
pales lignes, pour servir de guide à l'érudit qùi'oudrait en entrep;ôoa.e
l'étude approfondie.

I .. Le domaine de Liège appartenait à saiut-Lambert en v*tu d,une dona-
. I9r royale gui remontait' à r'époque mérovingienne et tlont l'acte est perdu.

saint Lambert éhit le propriétaire de tout le sol et Ie seigneur de tôus les
habitants du 

"fl.scus 
reudtcus. Tous, mê,re ceux parmi les-quors on prànait

I'a,oué. fo maïeur et res échevins, étaient nembres ae ri Tamitli sinct,r
r,ambertd : le patriciat de l,iège tout entier plonge ses racines dans la classc
servile de ces homines ecclestasticd ott hornmei delle cyse O,ieu, coÀÀe ils
s'appelaient eux.mêmes.

Mais saint, Lambert, le patron céleste et Ie propriétaire idéul de la cité
de Liège, était représenté sur terrc par le clergé de son église, c'est-à-rlire
par l'évèque et par le chapitre de ra crthédrale. c'est ce cË.gc'qi,iàxàrcait
les droits do propriétaire sur tou[ ce qui appartenait à saüt Lambert et,gui pouvai[ en disposer à son gré. Lorsque, vers le Xu siècle, o, i*rgin,
rle distingucr ra mense épiscopalc de ra mense capitulaire, c'est-à-rrirô departager les biens du saint cnt.e l'évègue et re clrapitre, re sol de Liège
frrt luimêrne atteint par ce partage. La ptus grande partie, cele qrri cànte-
nait la trité. cntra dans la.mensc episcopale; un quartier, celui qu'on ap-p':lait la Sauvenière, fut adjugé à la mensc des chanoines.

Mais Saint-Lamb.ft-Ig resta pas longtemps Ia seule églisc r1e Liègc. Déjà
irrr vrlro siècre, saint Huhert y avait brlti l'égrise saint-pie*re; au x{ rraclc
e[ Notgcr y élevèrent de nomlrreux sanctuaircs; au XI", leurs successcurs
continuèrent ces constructions. Ils lcs dotèrent ,u *oÿen oe temcs qu;its
détachaient du vaste patrirnoine de saint-Lambe.t, ei qu;its tâ.i, âit.r-
buaient en toute proprié{é. c'est ainsi qu'à côté de la cathédrate, tes sept
églises eollégiales de sainr-pierre, saint-Martin, saint-paur, s;l;i;-ô.oi,.,
saint-Denis, §aint-Jean et saint-Barthélemy et, les deux ogtises ;onasffies
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de Suint-l,aurcnt c[ dc Saint-Jacquos possédèrcuf à titrc de propriété allo-
diale des parties considérables du sol liégeois. Il appartenait, tout cntier'à
ces dix propriétaires collectifs. Pas un pouce du territoire liégcois ne relc-
vait d'un autre propriétaire.

0n avait parfaitement conscience, i\ Liège, de cette origine de la pro-
priété foncière ecclésiastique, d autant plus rlue le souvenir en était ravivé
lous les ans par certains hommages que les sept églises collégiales étaient
tcnues de rendre à la cathédrale comme à leur mère. Voici comment, vers
t 100, un écrit quasi-ofliciel justifiait ces hommages : Ipsa funtlamenta
septem ecclesiarum in fund,o et allodio Sancti Larnberti locato sunl; ipse
quoque ccclesie bonis ips'tus rnatris ecclestie tam in ecclesiis quam prediis
tlotate suut et dttate, ucade ettam merito debent cr) subjectionem, a qud funda-
menti et possessionis dcceperunt originem ('t). Et en l'148, I'abbé Wibald do
Stavelot, dans une lettre au Chapitre de Saint-l,ambert, rendait le même
témoignage : Siquid'em cathedralis ecclesda, in quô, aos et Ttriores et canonicr)
estis, caeteras in urbe praeposdturas ad suae dignitatis augtnentum, ad suae
magnttudints orntnîenlurtu tanquam speciosa luminaria cctrucit et ampliJt-
cauit, ac de propriis bonis epdscopdd primaifund,amentd,jecit (2),

Que font les églises des temos qu'elles possèdent dans le domaine dc
Liège? Elles les laissent en tenure hérédil,aire à la population dc la ville et
de la banlieue,alux homines de;familia sancti Lomberla,. on échange d'un
oens annuel. Les Liégeois sont donc les tenants de leurs églises. Le sol sur
lcquel s'élèvent leurs maisons est une lert'a mansionaria, comme dit l'acte
inrpérial dc { 107 (3), ce qui atteste l'équivalence des termes de tenant el de
masuger(4). Quant au cens qu'ils payent, c'est un cens foncier otJ treceil§,
récognitif du droit de propriété de l'Église sur le sol occupé.

C'es[ cc qui est marqué en termes exprès par un acte de u42, par lequel
le Chapitre de Saint-Lambert cède ù maitre Renier. son orfèvre, Ie second
pilier du Pont d'lle pour y maisorlner : et pro il,icto edificdo qudnque solddos
Leodieruis m.onete et unum denarium persoluere tenebdtur annualina : quos

(l) Liber oflàciorunt ecalede leodiensic drns BCÂII, 5c s6rie, t. VI, p. 512. La
partio de cet écrit <I'oir est oxtrait notre passâge à pour auteur Àlger, commo l'a
dômontrê Monchamp dtns BSAHL, t. XII ({900). pp,207-229.

(2) Wibaldi Epistolac,9l; dans Martene et Durand, Ampliuina Collcctio, t. Il,
col.262.

(3) Raihem et Polâin, t. I., p. 354, art. 5.
(4) Cotte équivalence résulte encoro d'un acte de 1377 dans Bormans et School-

rnê€sters, t. IV, p. 831 : lidis Gilcs Surlet n'avoi[ oncque esteitdo leditevingne
masuwior eudit Lambert ot oncque n'en avoit porteit vesturo Rossoaz

voloit juleir sour sains qus lidis Giles §urlot estoit Jos massewiors, vestis et adhi-
reteis do ladite vingno ». De même en 4397, Robett et G6rard de Frésin font passer

un âcte dsvant << leurs cour de masuyers » eü cos mlsuy€r§ se disent « tenens
hiletables as dois freres deseur nommeis ». Poncelet, Inuentairc de Saint Pietrc,
p. {13, no 304.

I
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quinque solid,os ad detentionem el conseruationem dicli ltontis ltersol'ot
oolwimus, denariult uero in recogttitionent. noslri jut'ts - - - annis sdngu-
lis slatuinzus persolaendunt (l).

Le trôcens est lixc et ne varic pas avec la valeur du torrain concédé.
Lorsquc celui-ci, grlce au développemcnt économique de la villc, aura vu
sa valeur augmenter dans des proportions énormes, lo [récens restcra
toujoursà sontaux primitifetne représentera plus po:rr le propriétailc
qu'un revcnu dérisoire en comparaison d'autrefois. On ne voit nullo patt
que jamais le propriétaire ait ponsé à I'augmenter (2). C'était, par con-
séquent, l'occupant seul qui prolitait de la plus-value acquise par le fonds.

Le cens foncier étailil le mème pour toutes les maisons? Je I'ignoro.
Dans les villes neuves, à Mariakerhe-lez-Gand, à Namur, à Fribourg en
Brisgau, à Stendal, je le trouve uniforme : mais il faut remarquer que les
villes neuves sont créées d'une seule pièce et quo les lots de terre assignés
à leurs habitants ont tous les mèmes dimensions. ce qui explique l'égalité
de leur cens foncier (3). En était-il de même à Liège, otr I'agglomération
s'est formée d'une manière graduelle ot où les uraisons variaient de gran-
deur? Je crois que non, e[ je vois dès le Xll" sièole des maisons payer des

cens fonciers très difiërents.
La terre maisonnée est tenue à titre héreditaire et s'appella fième hcfi-

tage (hiret"age). Ce mot a, dans le droit liégeois, le sens très précis d'r'za-

»reubleet tantqu'opposé àtneable, L'ensemble des biens que possède un
citain de Liège est désigné dans les actes par les tnots : meubles et hire-
lages (4), auxquels correspond dans les documents en latin I'expression
tttobdlia ct immobilia (5). Quant au possêsseur d'une maison, il se rlualilie
d'homme hiretauble.

({) Bormrns et Scboolmeostors, t. I, p. 421.
(9) En règle, lo cons fonciee êtait lixe; il y a cependant des exceptions. Àinsi,

à Àrras, le. terïd Sdncti Petri éLeiL divisée en censives dont Ie cens pouvait êtro

rugp.entô au gré tlu prévôL : &nrus istc potest augmentaü ti prcposibus rtolucrit,

Dcsmerez, p. .109.

(3) Cherte de la ville neuvs de Mariakerke : ut habitantos villam liberam mrn-
suras quinquaginta pedum lati[udinis et centum pedum longitudinis habeant;

chaquo censivo paio 2 sous do monnaie de Flandre et deux chapons. Dosmârez,

p. l/t{. - Charte de le neuve ville de Namur 1,207: J. Borgnet, C,artulairc de la

cotnnune ilc Namur, t, I, p.9. - Fribourg et StendâI, v. Ilogel, Dic Ënttkhung
dct dculschcn Stddtewescns, pp. 38 et 41. - le vois un peu parl,out le cent foncier
en repport avec les dimensions du lot : ainsi à Bàle et à Wetzlar. Àrnold, Zur
Gctchiahtc dcs lligcntums in den dcutsohen Stttd.ten, p. 1,3.

(4) 1281, De quânt ke je ais d'iretage he jo ais acquis en mon vovoit et de tout
mon mouble ke je ais devens (dans) ville et defours.

{983. « De tos mcs biens que je ai en mueble et en hiretage ». De Bormân, [. I,
pp- 437 et 411.

(5) {954 et 4261. De rsbns nostris mobilibus. Cuvelier, pp.'t3t et {63.
En allemand, on dil cigen und habc. Arnold, o. c., p. '16.
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Les eonditions de la tentlrc masuyèrc sont calquécs sur collcs de la

tenure féodale ou, pour mieux dire' elles sont identiqnes' ayant la mènte

o.igio".Departcttt'arttr'e,Ietenant.icimastt}.er,IàbénéIicicr,estas[reint
du chef de sa lenure aux mêmes obligations, et si lo tenant, féodal cn a

cot.taines dont est tlispensé le tenant masuyer, cela tient à ce qu'il est, non

seulement le tenant mais encore le vassal du propriétaire. c'est à ce derrticr

ii;;; qr,ii * d; àevoirs d'ordre mititaire et judiciaire, mais c'cst à ritrc de

ienani qu.ir a des obligations d'ordre économique, qui lui sont communes

avcclestcnantsma§uyers.C'estcequivaressortird,unerapideanalysc
dc la condition des masuyers de Liège'- -Nàus 

avons déjà dit que la tonure de la maison liégeoise est héréditaire

t,,oni,* i;..t la tônure ftodale); nous devons alo,ter ici que' comme elle'

àlfe u.t soumise au droit de relief, qui se paie à chaque cliangement d'otlctt-

prnt 
"t 

Oa propriétaire our pour pat'ler eommelos actes' d'oir d' awtrc et de

;;;;.;;,:;-artir. Ce droit rle relief. que les Àllemands appellent ehrschatz

os" ;oandelung ('l), es[ communémcnt appelé à l'iège Mquisitdon (requestison'

riq";tiii"t pl. rirosioo à. la requète que le tenant doit faire au propriétaire

d'ôke mis en possession ou . investi » (9). Cgmme le droit 6e relief féodal.

il consiste plimitivement dans l'équivalent du cens ilnnuel : c'est ce que dit'

;;6il; 'exprès 
I'acte inrpérial de { t0? z Quod si aliquis' ael enwtione oel

iniatmtr, aliquid de terrà claustrali oet hered,itariâ obtinuerit, quond'o

i,rrriiit*i.rÀ r.iquisterit, ilom.ino ipsius ten'e quantum census tantwttt re6emp'

tionis dab,it(B).ie mème taux est consacré en {{75 par la coutume cle Liège,

i.ir. qré ta àonsigne Iu r.rharte de Brusgrem : si quis hereditatem suam posl

d*ruiu* antecesiot,is sud a d,ottt.dtto heredilatis requisierit, tantum requisi'
-iiinis 

quantwm census dn solds dat tem& requisita denardts iwe rcquirens

(l) Àrnold, P 70'

i'li Lzss, Si'rtiqot, tle haeredibus praedicti Johennis contingat preno-

*ln.tr* tlomum acquirere ab eo cujtrs erit conlerre investituram, ipse pro illâ

requisitione dabit etc. Bormâns et Schoolmee§tcrs, t' liI' p' 21'I' Oe même en 1235'

p.iiZ .t en 1242, p. 491. Cf. encore la curieu§e formule de {338 : « Pâr devânt

nri ot mes tenans hirotaules, si comme pardevant me curt vint Gerars Quaintins

nainirs tle Liège et moi requist ke iu li voesisso donner don et ve§ture delle moitié

delle maison otc', p. 556. 01' encore Ducango' s' Y' îequesta el rcquisitio' On dil"

parfois reliel au liir- de réquisition, par exemple Bormans ot §choolmesteers' t' Iv'

pp, 92S, aSt, aSA, 59t, 581-9,593 (eremples de 1356' t3?2''13?B' lâ80' '138t)'

L'iclentité des tleux terûres est de temps en temps marquée dans lesactes; ainsi

en 1342: << I doze denir de reliel ou de requestion ». (Bormens et s hoolmeasters.

t. Ill, p.602) et en {373 : rrnum denarium relivii seu requætionis BSLLW'1'\'
p.281.

(3) Bormans, Ordonnances t' l, p' 13, art' 5; Raikem et Polain' t' I' p' 35{'

Rcdcmptio équivaut \ci à racttat, et I'emploi de ce terme pour désigner le relief

indigu; l'ide;tité dss deux expressions dans le droit féodal'
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do»ti,o tlabdl(r). Il cst encorc en vigueur au commcncement du Xllle siècle,
cû t226 (2) et en t24Z (g).

Bientôt, toutefois. lè droit de réquisition s'attéuua et, en règle générale.
a partir du xltle siècle, nous le voyons lixé à un chiffi,e inféiiou"r a cetui
{u 9e1s 

annuel. Déjà en {990, alors que le cens annuel est de six sous, le
droit de réquisition n'est plus que de quatre deniers (4). De même eù tt.Lz,
le cens annuel tl'une maison au pont d'Ire est de cinq sous et un denier, ei
lc droit de réquisition d'un denier seulement (s). En tgSg, je vois payer:
quarantc sous de ccns contre trente deniers et six deniers de ràquisitiôr io);en t3l l, dix-huit deniers de cens contre six deniers de requisition 1z),'eii
1313, trentc six sous contre trois sous et ainsi de suite

Lc droit de réquisition continua cl'être payé pendaut tout le xIVe et le
xvc siècle (8). cepcndant, je remarque que dans plusieurs actes il n'est
pas mentionné; ainsi en.18z6, en.tB8{, en .tA84 et même déjà en {22,t (g).
cela veut-il dire qu'on ne le paie point ? J'en doute ; il es[ probable qu,it àst
sous-entendu.

Darrs certaines localités, le droit de réquisition tnit par disparattre tota-
lernent, ainsi à Bruges et ttrl (to). A Namur, il fut supprimé ôn t2t4 pour
les successions cn ligne directe, et maintenu - au taux d'une année de
cens héréditaire - pour les successions en ligne collatérale (ü).
. Notons encore que Ie droit de réquisition continua rle se payer en nature
Iougternps irprès que I'usage se fut établi de payer le cens cn numéraire, et il

({) Bormans, Ordonnanoct, t. I, p. 28, art 4; pioü, earrulaire d,c Saint-Trond,
t. I.

(2) une terre paie un cons annuer de six deniers et un droit do requisition égal,
qu,,ties candct?t termm rcqutri contigcîit. Cuvelier, yal Benolt, pp, 46 et 4g.

(3) Un6 meison siso ruo Souverain-pont à Liègo paio un cens annuel de vingt-
dn.x sous et un droit do réquisition égel : quotie.u transibit dc manu in manwniel
dc herede tn hcredem opofiebit ut carn rclcret a nobis et rubis riginti duot soritros
Lcod,ieil,sesinipet.rcleuationcpcrwluat.Cuvelier,yalBenolt,p.96._Cf àNamur,
en l'214 : tantum dabit investiture qurntum et census pro heroditario juro. Borgret,
Cdttulaitc da Namur, t, l, p. ,10.

(4) Cuvelier, Yal Bcnott, p. 27.
(5) Bormens et Sehoolmoesters, t. I, p. 4g{.
(6) Cuvelier, Ydl Bcnolt, pp. 250 et 262.
(7) Id., pp. 342,354.
(8) En .138{, en .1393, en {399, en 4409, Cuvelior, Val Benoit, pp.658, 702,

7$,, 7S0. En1402, en1.404, en 142t. poncelet, no ll{g-880, l}89. 42g-480, pp.
133, ,138, 1û8, .169. En {403, en {405, en 4h06, Cart, tte S. paul, pp. J9e, A0l, 4ô1.

(9) Botmanset§choolmeestors,t,lY,pp.829,B9t,624;Cuvelier.,l/alBcnott,p.AO.
(10) Walnkônig-Gheldolf, Histotrc ttc la Flnndre, t. IV, p. 99.
(ll) §i successerint investitis firii vel filiae, sine inves{,itur.â hereditabunt in

paternâ successiono; si autom frater fratri, âut soror sorori, vel cognetus cogralo
successorit, tantum dabit investiturâo quantum et census hereditario jure. Borgnet,
Cortulairc de Ndmur, t. I, p. 40.
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est à renra|c1uer qu'il consiste souvcut crr poivre (t), d'âutres fois en vin (2).
Une fois « investi » ou « adhérité », le nouvoau tenant sc tlouvc, sauf

l'obligtion du cens annucl et du relief éventuel, dans la situation d'un
véritable propriétaire. ll ne la perd quo « par défaut de payement du cens »
comme s'exprime un acte de {988 (3); pour le reste, il peut transrnettr,e à ses
enfants, vendre, partager et faire tous les actes d'un propr.iétaire. Naturellc-
ment, le propriétaire ne peut être lésé dans son droit par aucune dc ces opé-
rations : le cons foncier continue de lui être payé par le nouvel acquéreur.

Dans lcs premiers temps de ce régime, te droit de vente n'était pas
absolu : il était soumis à la clause du retrait lignager, c'est-à-dire au dloit
de préemptir-rn qu'avait n'importe quel membre de ta famille ou lignage clu
vcrrdeur. Ce droit, d'origine patriarcale, dcvait nécessairement s'afl'aihlir.au
fur ct à mesure que le régin're communal se substituait au r,cginre familial.
O'est ce qui sc vcirilia à Liègc. Bn t{15, le Liégeois qui voulait, aliéucr
son bien devait d'abord I'ofl'rir r\ son ploche, et c'cst seulernent après quc
celui-ci I'avait rcfusé qu'il pouvait le vendrc à autrui (4). Ccl,te disposition
est dejà notablement atténuée dans la charte de tg08 : clle ne laisse ouver-
ture au droit de retr.ait lignager que pendant un an et un jour : colui qui,
ayant acguis un bien, l'avait possédé en paix pendant ce terme err restait
Ic légitime possesseur et nul n'était plus aduris i) le lui contester,(B). Dans
ces limites, le retrait lignager continua de s'exercer. â Liège pcnclarrI les
sièclcs suivants; au début du XlY", il était consacr,é par trn grantl nombre
d'articles du Parveilhar (6) et pratiqué couramment (7), prr exemple en
.1345, en 1409, eî l&14, et 1417, eD 1455, en 140i.

Le vendeur ne pout, au surplus, vendre ou, conme on dit, parfois,
louer (8) que ce qui lui apparl,ient : l'occupatiou héréditaire du fonds avec
obligation de cens, et la propriété de la maison bâtie sur ce fonds. La pro-

(l) Ainsi à Liège en {{88 (Poncelet, Inucntd,ire ite Saint-pierre, p. 6, no {9), en
4,226 et $.1235 (Bormans et Schoolmeostsrs, t, I, pp. 217 etB52). Àinsi oncore,
on {490, à Gand (Desmarez, p. ll5).

(2) Ainsi en {208 à Saint-Pierre de Liègo (poncetet, o. c . p. g, no 4?).
(3) Dans BSLLW, t.V ({863), p 390; cÎ, Cnteliet,Vat BenoXr, p.464poult352,
(4) Si quis possossionem ant hereditatem habuelit, si eam voluer.i[

vondertr, propinquo suo dcbet illam prius sub testimonio offen'e; quam sibiobletam
propinquus si tunc non emerit, ulterius eem reclamare juste non poterit. Borrnens,
(hdonnances, t, I, p. 25, art. {9 ; piot,, Cartulairc de Saint_Ironil, t. I. p. {gz.

(5) 25. In civitato leodiensi si quis hersditrtom aliquam acquisiverit, et earn irr
peee ot sine calunipniâ per annum unum eL diem tenuerit et decensaverit, illam de
cetero iu quietâ paco posside|e debet, nec ab aliquo ed reclamandum iu jus l,rahi rlo
jure potes[. Char[e de 1208 dans BIAL, t. XXXV ({908), p. 809.

(6) V. les articles {6. 20, 25, 35, g6,4A.Aq, &9,61,67,69, 90, ,20, tB2, {A0,
.I37, {38, .1d3, {68, 2(.\A,224,262 dans Raikem et polain, t. I.

(7) Poncelet, Inücntairc de Saint-Pierrc, p. 4U no ,t38, p. {gg no B4B, p. ,l5B
rro 398, p. 163 no 415, ÿ.244 no 613, p. 264 no 66?.

(8) L'erpression louor (locare) se rencontre dans un acte do ,t258. Cuvelier,
Yal Bcnolt, p. 4,&9.



38o AppENDTCES.

Irliritrl rftr relui-(ji rcsto toujours arr propr.ictairc forrcier ct c'cst à lui quc le
rrorrvcl rrrrluéreur paye le cens. Quant au ventleur, il n'alienc pls tout
droit, it restc le « seigneul.» rlc son lticn, tout commc le fétrdal r,cst,c lo
,..suzcluir) » dc la fefrc qu'il a tlonnée en Iicf. Il est payé au moyen u()I
r1'rrrr capital unc fois versé. mais d'un cens annuel à convenir entrô I'achc-
tcur cl lui. Ce ccns, que j'appellerai, fuute d'une autre expression, lc ccns
Lrr:atif, varic, à la différence du cens foncier, selon la valcùr cle I'immcutrle
ct sclon le pouvoir de I'argent, et c'est ainsi gue nous voyons une maison
clu llarcrhé.rlui, en 1836, payait un cens locatif de trente s.us, cn paycr un
dc ryuarantc-r:inq en {228 et encore en.t2BB ({).

t.c trctit tableau suivant rtonnera une idée clc la valcur rliflércntielle dcs
ccns des maisons du Ill" au XVc sièele :

Ilentes cle maisons.

É §ite de la maison.

Marchè,
lbid.
Ibid.

Bermonbêche,

Marché.

§LBârthélemy.
Sauvenière.

Marchè.

Ibid.
Pont d'llo.
Près ds Saint-Pholien.
Âu Postiz.
Mé"y.
Neuvice.

Ile.
Près St Gangulphe.

§ouvorain Pont.
Puits en §osk,
Â St Chrigtophe.
Pont d'Âvroy, moitié

de maison.

Gérerdrie, tiers de m.
Ruslle du Pont.
Chaussée de §t Chris-

tophe.
Derrière Saint-Martin-

en-lls.
En Badastréo,

Rue du Pont,

Montent,
de lâ rente. Source.

Charte inédits de Srint-Jacqnes.
Bormanset §choolmeesters, I. 68
Leodium, {907, p. 9.
Cuvclier, Yal Bcn<,ît, p, 30.
Bormâns et Schoolmeesters, I, ?16.
Yal Benolt, p, ù9.

lbid , p. 63.
Bormans et Schoolmeestors, I. 317.
Les mêmes, I, p. 352.
Les mêmes, I, p, 420.
Cût. des Pautfes cn llc, 1. 28,
Yal Beuilt, p.143.

Ibid., p. 238.
Ibid., p. 956.
Ibid,, p. 259.
Ibid., p.262.
Ibid , p. 276.
Ibid., p.342.
Ibid., p.276.

Poncelet, p. 29.

Yal llenolt,p.407.
Poncelet, p. 6'1. no .t8.1.

Cartulaire d,c Saint-Paul, p.233.

Ibid., p.35â.

ril,
l{36
{ r85
r22t
1228
r230
t23t
t233

I 235
r242
t2ôe
1256
4,280

1282
.r983

4 988

1289
t289
13tl
,320

1 330

I 357

1359

{2 s.
30 s.

{l s, 6 tl,
ûd.
45 s.

8s.
8s,

oô s.

45 s.

5s.{d.
14 s.
94 s.
{6 s.
,[0 s,

40 s.

35 s.

35 s.

,10 s.

40 s.

I d. { ohepon

l3? 7

{8s.4d.lc
40 s.

{9 s. (doux
maisons).

,[m.5s.

5m.
7 m.8s.9ch.

r403
t406

({) Y. Bormans et Schoolmeesters, t. I, pp, 6A, ,16 C gB2

Ibid., p. 397.
Ibid.. p.401.
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I.es immeubles vendus par leur prenrier possesseur sont donc chargés
d'un double cens : le cens foncier', qui est fixe et qui se paic toujours au
propriétaire, ot le cens locatif, qui varie selon los conditions tlu marché et
qui se paie au vcndeur.

Un exemple éclaircira cc qui vient d'être dit. Àu XIlle siecle, un bour-
geois de [.iège, Jean de Dachues. était possesseur du moulin de Pilechoule,
situé dans le quartiel de Longdoz. Il payait de ce chef un trécens de douze
dcniers au propriétaire, probablement une des ôglises de Liège. Après
sa mort, en ,t288, ses exécuteurs testamentaires vendirent le moulin au
métier des tanneurs de Liège pour un cens annuel de quatorze muids
d'épeautro et six muids de mouture. Les tanneurs, à partir de ccttc date,
rcstèrent los possesseurs du moulin pendant plus de cinq siè(lcs (,t288-
,1798); ils n'en furent dépouillés que par la Révolution flançaisc. Iit ils
euren[ à payer tous les ans douze deniers de tréoens au propriétaire, vingt
nruids de cens locatif anx héritiers de Jean de Dachues et six denicrs de
réquisiticn à chaque changement de « seigneur ».

Le nouvel acquéreur pouvait, à son tour revendre pour un cens convcnu
entre lui et I'acheteur: dans ce cas, il y avait sur la maison un triple ccns:
le trécens de propriétaire et les deux cens locatifs. sans compter quc lc
droit de réquisition continuait de se payer comme aupàravant,.

0n pouvait aliéner la maison par parties ({). Daus ce câs, chacun tlcs
acrluéreurs payait sa part proportionnelle et du ccns locatif et drr droit de
réquisition. En .l{85, une Liégeoise légua sa maison du Marché aux pauvres
de la Cité et aux lépreux de Cornillon, mais avec cette réserve que sa mère
et son frère, tant qu'ils vivraient, posséderaient l'étage de la maison e[ la
moitié du cens du rez-de-chaussée (2).

Il amivai[ que le propriétaire ecclésiastique bâtissait lui-mème des mai-
sons et les vendait ensuite. Dans ce cas, I'acheteur hli pa1'âit les deux
cons. Il lui payait également le droit de réquisition d'oir a autre, mais. le
propriétaire restant le mème, il n'avait rien à payer de sedgneur à autre,
Quand c'était un établissement religieux qui acquérait la maison, soit par
achat, soit par testament, il devenait le tenant, tout comme l'acquéreur
laTque. et assumait les devoirs incombant à cette qualité. Âinsi, par exemple,
eî 1227, Nicolas de Cerexhe donna à I'abbaye de Robermont une terre que
lui-mème tenait de celle de Malmedy, à la condition qu'elle payerait à cette
dernière le trécens annuel de six deniers, et un droit de réquisition de
mème import. L'acte ne fait pas mention du cens locatif, sans doute pour
le motif que la maison est donnée et non vendue (3).

ll ne paraît pas qu'on ait absolument ignoré à Liège le droit d,e otsite len

(,1) Cuvelier, lal Benolt, pp. 90 et 407.
(2) Lcodium, {907, p. 9.
(3) Cuvelier, Yal Bcnolt, p. 48. A rômârquor que le droit de réquisition. puisquo

lo propriétairo ot I'acquérour sont I'un ot l'rutrs do mriD-mortô, no so paie quo cottê
soulc lois.

\_
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allemand neisung (l)l eD vertu duquel le veudeur avait Ie droit de visiterpériodiquemenl le bien vendu pour constater l'état dans fequôi iise irouvait.
Du morns, en rgBr, un particulier vend un stordoir n par tàil .onàition qu,
» je poray, et mi hoirs et suocesseurs après mi, àe dois ans à autres» perpétuéement visenter ledit stordoir pour ÿeoir cn queil point iltr» est » (9). c'est d'ailreurs re seul exemple de ce droit que j,aie ràncontrcjusqu'à présent.

Le mode de transmission d'un bien foncicr est intéressant, à étudier. EIle
se faisait régulièrement deva,l, la cour des [enants ou venoeuriâJ. chr.un
des propriétaires eccrésiastiques de r,iège avait, cela va sans ài.à, unr.or.
de l,enants nombreuse et toujours en état de fonctionncr. cette ctLlà cailre_

9lrl! u.! connue dans lhistoire de Liège sous Ie nom de cour ailottiate, et
ce nom a rongtemps induit en erreur res historiens tiogeoriilfliimfæu;qüii
s'agissait dcs alleux des rnembres de la cour, arors qu;it s'agissaii àes atteux
du chapitre. La rumière est faite aujourd'hui sur lei memî.", oà-i, .or.
allodiale ou hommes allodiaux; c,étaient des homdnes ecclesiasticd ou honùnes
defamilia sancti tramberlzl c'est-à-dire des masuyers de la caflrédrale ot
nullement des propriétaires d'alleux.

Les simples bourgeois, bien qu'ils ne fussent pas propriétai.es, pouvaicnt
aussi, pour peu qu'ils fussent riches en biens-fonds, se constituer-une cour
de tenants, d'autant plus que pour composer celle-ci il suflisait, c,lmme pour
la eour féodale, d'un minimum de quatre membres. Mème il arrivait souvent
que ce chiffre ne frlt pas atteint, les vendcurs n,ayant pas quatre tenants ou
n'en ayant pas du tout. Àlors, pour que la vente iot possible, lt taisalt ceque faisait dans Ie même cas tout féodal : il empruntait des tenants a quet-
qu'un et avec eux se composait une cour pou. ia crrconstance 1ij. to .or.
des tenants était une cour de pairs (6).

c'est la cour des tenants, présidee par un de ses mcmbres en qualité dc
maïeur, qui recevait tous les actes relatifs à Ia transmission rics biens
fonciers et qui res mettait « en sa gardc » de la mème manrère que iais*t ra
cour des echevins.

c'est devant elle que comparaissait l'rromnre qui vouraif achetcr. un bien
fonds, comme aussi celui qui voulait êtr.c mis cn posscssion tle I'héritagc

(t) Sur celui-ci, cf. Àrnold, o. c., p. 20.
(2) Cuvelior, Ydl Benort, p,6ô2,
(3) ta plus ancienns cour de tenants que je rêncontre est celro du chanoino

Domicion de srinto-üario de lluy, mais le formulaire de l,acte n'est pas oncore
arrôt6; l'investituro est faite coram paribus atque tcnentibuc, cuvelior, ial Benott,
p, 21.

(4) V. Cuvolior, yal Bcnott, pp. 528, Bôg, 625, 649, Bgg. ll est copendmt à
remarquor quo des actes do t366 et, de 4372 ne parlent que de doux tonanhllo mème,
o. c'r pp. s8l et s7g), ot que des actos de r3g4 et de {agg n,en montionnônt que
trois, pp. 684, 624 et 686

(6) v. I'âctê déjà cité de 1286, ettribuânt uno indemnité singulis paribus qui
intsrerunü requisitioni (Cuvelier, yal Bcnoit, p. gl).
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aternel. Il requérait le « seigneur » de ce bien de lui cn faire « don et
:sture » de « l'avestir et ahireter ». [,e tr seigneur » faisait droit à cette
réquisition »; il investissait le requérant et mettait le fait « en la garde »
e ses tenants Ceux-ci, comme on le voit déjà par un acte de 4?36, étaient
rdemnisés, aux frais de I'acheteur, pour Ie concours prêté par eux à
opération ({). Ils étaient les témoins légaux de I'acte, et aucun témoignage
s pouvait être invoqué contre letrr record.
A côté de la tenure héritable qui vient d'ètre étudiée vient se placer, à

arl,ir d'un certain moment, la tenure temporaire où en stuit. Le stuit
tatutum) est, à proplement parler, un bail dont la durée varie, mais
lmble le plus fréquemment ètre rle douzo ans. Ce bail est ancien au pays
o t iège iZ;; je I'y rencontre déjà en {249 dans l'acte par lequel le Clrapi-
e de Saint-Larnbert céde, pour un terme de douze ans, son obédience rlo

lEç'1 ,n de ses membrcs contre un cens annuel de soptante marcs liégeois
; dc sept ainres de vin (3). Je le retrouve en {259 à Val-Benoit : l,abbayc
ide ses ruendes avec unc maison aua sluoes à des particuliers pour un
uit de neuf ans et une teme à d'autres pour un stuit de dix-huit ans (4).
'opposition cntrc les deux tenures est nettement formulée dans un actc
a {374, par lequel le chapitre de Saint-Materne décide que ses maisons de
. ruc Gérardrie ne seront pas données en tenure héritable mais en stuit :
omus nostt'e drr Gerard,eria sile - - - non dabuntur aldcud in hered;itate
sc ad attanl. seu in annuali pensione, ntsd solum ad stututn, sicut factumfutt
tr nostros predecessores (à).
Le stuit semble d'ailleurs ètre, à la diflérence de ce qui a lieu pour les

raisons, la forme habituelle de la tentrre des tcrres. Il y a des stuits dc
ois ans (6); il y en a de dix-huit (7), mais le plus grand nombre sont de
)uze ans, « as us et coutumes de l'Ég[se de Liège », eomme dit un actc
3 le45 (8).

Je ne poursuivrai pas l'histoire de la propriété foncière à Liège; je me
rrnerai à noter, avant de tnir, quelques événements qui en altérèrent la
rysionomie dans une certaine mesure. En 1398, la paix de Wihogne, rnet_
nt lin à un long débat entre le prince et la Cité au sujet de Ia propriûté
)s loeriabds ou aisemonces, les partageait également entre les deux parties

(,1) Cuvelier, o. c., pp. 8.1, 259, 53{, S58, 57{, BT9; cf. on .1280, BSLLW, t. \,
395 (rc aux tênâns a cescun un donier liégeois ot nient plus »).
(2) Lo plus ancien cas de bail à termo qu,Àrnold ait rencontré est celui rie

ibeck en 1,262, et il lê commento comme suit, p.4T : Das deutet aufeine viol
üher entwickelte Geldwirthschatt, die uns in der schon damals mâchtig:rufblü.
mden Hendels- und Ilansestadt kaum Wunder nehmen darf.
(3) Bormans et Schoolmeesters, t. I, p. 555.
(4) Cuvelier, Val Benolt, pp. {50 ot {5.t.
(5) Bormans êt §choolms€stors, t, IV, p. 508.
(6) Yal Bcnoît, p. 148.
(7) 0. c., pp, .tË{ et 428.
(8) 0. c.. pp. 433, 436, 438, 439, M0, 412, 419,446,446.

_)
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litigantes. Il y cut dès lors à t.iège un propriétaire collectiflaique à cÔté des

propriétaires collectifs ecclésiastiques et la Cité cxerça sur les communaux
le mème droil que le prince.

Cette situation perdura jusqu'a la destruction de l-iège en {468, qui na

mit pas lin seulement au droit dc propriété de la Cité, nlais qui entama
profondément celui de l'Église elle-même. En effet, lorsque après avoir
rasé toutes les maisons bourgooises de la ville, Charles le Téméraire se

laissa décider à autoriser la reconstrucl.ion de {04 mai§on§ « pour .la

» demourance des gens lais mécaniques, nécessaires pour le service ct
» provision des dits gens d'église », il spéci{ia que chacune de ces maisons
payerait à lui et à ses successeurs « un lyon de trente solz de deux gros

» monnaie de Flandre » à titre de rente héritable (l). ll §o substituait donc
purement et simplement comme plopriétaire du tréfonds de Liége à

I'Église. Et comme il faisait la mème condition à chaque naison qui scrait
rebâtie en tlesbâye et dâns le pays de Franchimont, on Deut dire que

Saint-Lambert, c'est-à-dire l'evêque et le Chapitre, Ôtait dépouillé de

scs droits sur le pays. Avoué héréditaire et propriétaire foncier. Charles

cn était désormais le seul vrai maitre, et, dès lors, l'annexion du pays de

Liège aux États des ducs de Bourgogne ett été un fait accompli. 8i la cata'
strophe de 1471 ne fiit venue e{l'acer du livre de l'histoire toutes les disposi-
lions du vainqueur. C'est cependant au régime bourguiguon, co semble.
quc remonte un changement notable dont la procédure relative à la vento
ct à I'achat des maisous à Liège, peutètre mème au régime tout entier de

la propriété foncière. Le 29 décenrbre {468, Pierre de Goux, chancclier de

Brabant, vendait aux frères Mathias e[ Jean Harvay, ttne maison située cn

Neuvice, que Charles le Téméraire lui avait donnée et qui provenait de la
conliscation faite après Brusthem des biens d'un citain de Liège nommé

Ilenri Sordel. [,a vente avait lieu au prix de 300 llorins du Hhin payables

avant le {e" octodrc l4ti9 (2); I'acte était passé dcvant notaire et non plus

devant une cour de tenitnts i c'r:tait un véritable achat à la moderne et non
plus une investiture,

(,1) Voir l'rctc du { juilleü {469 drns do Rrm, p. 883.

(2) V. de Ram, p. 6,18.
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\II.

POuRoIlol l.lt collP DIi MAIN DE GOSSLjIN DIi S'tllEl'll
Â-'f-ll. licHotlÉ?

Sur la cause do t'insuccùs du t:oup de main des Franchimotltois, tln n'a

cessé, depuis quatlc siècles, tlc s'en tenir à l'explication dc Comincs, à rltti

sa supériorité littérairc a v;tltt rl'etrc corrsidêrti. parfois à lort, comme pltts

digne de foi que les autres témoins(t)' 0r, Comines rapporte quc si lcs !'ran-
chimontois « eusscnt tiré tout dloit, sans eulx faire ou)'r, iusques ad cc qu'ilz
» cusscnt esté là oir ilz voutoicnt aller, sans nulle diffieulté ilz eussenI t,rtÉ

» ces deux princes cottchcz sur leurs lits. » llais ils commircnt la fautc de

s'alrêter quelque temps à la tcrrte dLr rluc d'Alcnçon pour « dottucr tles

» eoups dc piquc au tràver§ ,, - - - « il s'en sortit bruyt en I'armÔe, qtti

» f'ut occasion que quelque peu de gens §'armèrent. )) - - - I.es l.iégeois

allèrent ensuite feffaillcr contrc lcs ltotntnes d'armes qtri logeaicnt dans la
granget ce « qui fut totallement la sauvoté de ces dettx grands princos, eat'

, ce delay donna espace a plusieurs gens de soi armer ct tlc saitlir en

» rue » (2).
Àinsi, c'est par la faute des l,iégeois que le coup de mairr échoua : ils

n'ont pu réprimer leur humeur batailleuse rlès qu'ils se sotlt trouvés près

d'une tente ennemie. ils ont oublié le plan de leurs cltofs et c'est, cncore une

fois, lour indiscipline et leur étourderic qui ont, l,out perdu'

Telle est la version de Philippe de Comine!, 4!qqsl- peq-I-Lq!§c![D!ê!!e.

oeffir de-Frce que nous avons raeonté, le sont

aussi de ne pas compromettre le succès de gaieté de cæur au lnomcnl mèmc

oir its touchent au but. La version de Comines est d'ailleurs contt'edite pat'

quatre contemporains des mieux informés. qui sou[ Adrien d'Oudenbosclr,

Onofrio. Ange de Viterbe et Jean de llaynin.
Écoutons d'abord Adrien, P' 916 :

« lllo sero exivit Goes de Strailhe per valles motltium' cum CCC sociis.
» et pcrvenit a retro usque ad tentorium ducis, et in ostio domus interfece-
» runt servitorem ducis et incendorunt tentotium ducis, ox cujus conflagra-
» tione vigilos expergefacti ne§cierunt qui«l esset : et si Leodienses tacuisseul

» muaitnum scandalum regi et duci intulissent, quia fuerunl, usque ad gradus

» camerae in quil dux locatus fuir. sed, ea lingud, eorumfuerunt deptrehensi.

, Quapr'opter. custodibus clamantibus, multi eorum fuerunt occisi' alii
» eva§erunt. »

(l) V. Fisen, ll, p.274; t"oullon. t. II, pp. 't3t-'l3ti; I)enez. t. l[. p' 68; rle

(lerlache, pp. 23't-939; Polairr. lâisânt sien le récit de do Gerlaclte' t. lt, p. 379'

\2) Nétnotret de Philîppc dc Qonrynes, éd. Mandrot. t. I' p' 160.

ru zi

Xyx

-t
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Àdricn, qui a tlc comûlull avcc Ilocscm d'ètre un témoin tligilc de foi et

rie no pas savoir écrire, notrs donne ici un nouvcl écdrantillon de sa manière.

Il rious rtit folmellenicnt tlue lcs Liégcois ont cté rqqqlUt-llf q I,e-91: flqgage,
mafi itÏoüslâii,sCiàiro-rer cornrnent Ceja s'cst fait. Les témoins qrle nous

allons entcnrlre sonl. plus oxplicites. Ecoutons tout d'ahord onofrio, p. lz3,

rlui est aussi iimpitle qu'Adrien cst ernbrouillé :

« Leorlienses ilrsigne facinus adorti regem et ducetn aut vivum capere

» auI alterum (t) intcrlicere summâ excogitarunt calliditate. conspicientes
» crrim toturn exerci[um a bello quiescere, ac regem cum dLrco proximam

» villam quâm \-ocant Noubruer alirs Nove Bl'c§§ennc' passibus cireiter
, quingcniis a civitate distantem, simul morantes, clam nocte media,

, dispositis aiiquot pcdilum milibus ad eos itrvadendos, promiscre aliquos

» octo vel clecem pcrlitcs, Burgund,ae lin{tuoe pct'ilos, ad loca castrorum
» cxplolalrla, datis signis ad alios evocandos. Hi ad locum venientes ubi
, rei r-:um rluce quiesccbant, conslrecto igne circa quem ob frigus sex vel
» oclo mulier'es cauponc, castra ex molo sequente§' con§edel]unt, omnibus
» aliis dormientibus, aclherentcs igni et eo Bu,rgund,ts se fingenles ab eocubiis

» reaerli, ùiaersos cum his ntuli,eribus serrnon* conserebant, et ex eis duo

» vicissim ibant et redibant, signa instituta aliis dantcs' cum interim una
» ex nrulieribus submissà vooe ad alias inquit : Prqfecto hi h'omines mdhi

» aidentur eo Leod,iensibus esse et alterit lospondcnte : Certe ita est, veriti
» Leodicnses nc earilm clamoribus dctegerentur, strictis gladiis plures cx
» eis mulieribus interl'ecerunt, quinquo vel sex, quarum una in proximam

» fossam se coniccit, grandi emissâ r'oce clamans ad arma et Leodienscs

» adcsse, ad cujus vocem exciti custodes corporum regi§ et ducis, qui fero

» quingcnti crant, impetum Lcodiensium' qui iam circa domum efl'ringen-

, rianr èrant, tam6in sustinusrunt donec, aliis supervenientibus. per poste-

» riorcm clomus par'tcm rex cum duce dcmissi incolumes a suis suscepti

» sunt, etc, »

YoiLi un récit clui ne laisse ricn à désirer au point de vue dtt détail ot qui

se préscnte avec un rare caractèr.e de vraisemblance. Non seulement il est

irnplicitement con{irmé par les paroles obscures d'Àdrien, que notls avon§

rapportées ci-dessus, non seulemeut il est reproduit par Ànge de Viterbe,

temoin digne de foi, aussi littéralcment que le permet Ia forme métriquo

employée par ce dernicr, mais il s'accorde admirahlement avec le récit dc

Jean de Haynin, t. II, p. 26, que voici :

« ll (los Franchimontois) lviderte hors de nuit, acompagniés d'aucuns

» autres avecque eus, et par voies secrétes et couvertes, en prenant bien

» lon tour amierre, parviendrete jusqrres au logis du Roy et iusques à la
» cuisine tle rnonsieur le «luc, oir il trouverte la.hvandière nommée l'Abesse,

» et Ie navrerte très fort et atlcuns homes ousi pareillement, et en y eul ung

, des dis Liégeois qui estoit déjà montés dessus le logis de montlit seigneur

» le duc, et alors il furtc vus et encomencha la noisse et en y etlt rtne partio

" rle tués, ete, »

i ) Jr. ::ris lÈril,: ilr Iir'e ii i :illi'rrtlt'ttm
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Àinsi, d'après Haynin, c'est après avoir blessé la lavandiêre que les
Liégeois sont reconnus. Il ne nous dit pas pourquoi ils se sonl, attaqués à

cotte f€ûlne et notrs oblige ir le dcviuer; mais la clef de son exposé nous est
fournie par Onoflio, r;ui, avec sa minutieusc cxaclit,ude orclinailc, cn eutrant
iusque dans le plus meuu dôtai[, rossrrscite lir scène dans loute sa vérité,
complète cc qui rnanque dans Adrien et dans llnynin c[ sert cn r;uclque
sorte tle commentaire explicatif à leurs récits.

Ces lémoignages combiriés exeluenI formellernent I'explication de Co-
mines, laquellc cst donc à rcjeter'. ll y cn rr rleux autrcs sur lcsquelles jc
puis passel rapidemenl,. L'une est cl'tlenri dc Merica, témoin de second
ordre et sou\ient rnal infolnrc. ll rterit, l). '177. ics choses incohrirentes (lue
voici :

« Àssumunt sibi ct tunicarum suarum supcrliciei iusrri laciunt sancti
» Àndreo crucelr, ct in silcntio noctis ducis castra inleutc pcrlustran[. Quis
» enim prohiberet eos, qui per [alc signurn non hostcs csso, sed satellitcs
» videntur? Et nonnullis nobilibus pucrulis, tJui erant in oornitatu ducis,
» lateriter occisis, progredientes perveniuut ad tentorium usquu ducis, r:urn
» quo rex crat, u[ pcrimcrcnt eum. Sed anteqtrum tluod cogitaverant posscnt
» implere cogniti sunt, tletccti sunt, in astutiâ suâ deprohensi snnl, eo quortr

>t rsoce patrid, loquerentau', quac alior,um Gallorum loquelà dissona est in
» ptfte non modica, et cla.moris, qui per singulas noctes i.n cast.t'is novus
»> el secrelushaùelur înyslerdutn ignorarent. Mox quoque pnr.s nraxima horn!
» num sirnulate amicitie trucidata est. »

0n voil que Henri de Meriea a lu Àdrien, t1u'il suit pas à pas, ct rlu'il
vcut éiucider son récit en y ajoutant ce qu'il sait de plus; mais il ne s'aper-
çoit, pas que ce plus est en contradictiun avec Àdrien. Les Iranchirnontois
n'uvaient pas besoin de savoir le mot d'ordlc. puisqu'ils entraient par
surprise d'un côté oir il n'y avait pas de scnl,inclle; clo plus, s'ils ont été
rcoonnus à leur langage, il importait peu qu'ils connussent ou non lc mol
d'ordre; uDe dos raisons suflit; cclle d'Ailrien, qui est la bonne, exclut I'au-
tre. Celle-ci r.l'aiileurs est fornrcllement écaltée par le térnoignage antorisé
dc Haynin qui émit, t. ll, p. 77 : r (lhcsto nuit. lc sieur de Gapanncs fasoit
» les acoutcs, rnes onques ne luy ne ses gens ne seur'te ne s'eperchutc en
» rien de leur venue. ,r

Dans Ies derniers temps, les historiens liégcois ont osé s'écarter dc
Comines, mais, au lieu dc s'en lenil u la versiou garârltiê pal quatrc
contemporains, ils se sonl jetés sur des fables ou onI essayé de concilier entpc
clles cles explications contradictoires. Henaux, t. II, p. 473, qui a toujour's
la main malheureuse, ayan[ à choisir entre Cornines d'une part et les quatr.c
contomporains autorisés d'autre part, s'en rapporte à.... Henri drr I\Ierica!

Henrard, p 90, tilc de son imagination ce qui suit : « l\Ialhcur'cuserncnt
» pour Ia réussite de ce hardi coup de mair, coux qui dirigeaient lcs assail-
» lants et devaient les conduire au logis des dcux princes tombércnt d(ls
» premiers à la tôte de la petite troupe. Dès lors on peldit dc vuc le hLrt rkl
» I'expédition, qui êtait do prendre et de tucr le roi et lo duc; la luttc
» dégéuéra en courbats singuliors, puis, des torches étant yenuos éclairer
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» toute cette scène nocturne, Ie petit nombre des Liégeois fut reconnu :
» dès ce moment, tout espoir de succès s'évanouit etc. »

l,'explication dc Hcnrard nc tient pas debout. Les deux guides des
Liégeois tombèrent en cffet, mais seulement au moment ou ils venaient
d'attoindre le but, c'est-à-dire d'amener leurs hommes au seuil des maisons
occupées par le roi et par lc duc. Nous ayons là-dessus lc témoignage
oculaire de Philippe de Comines. p. l6t : « l,e premier homme des leurs
» qui fut tué fut I'houste dudit duc, lequel ne morut pas si toust, et I'ouys
» parler. lls furent tous mors, on peus'en faillit. Aussi bien assaillirent la
» maison du ltoy. et entra son houste dedans ct y fut tué par des Escoys-
» sois, etc. »

Daris, t. IIl, p. 466, qui n'ose jarnais r:ontr.edire unc source quelconque,
excepté lorsqu'elle est défavorallle à un membre du clergé, écrit ces lignes
rlui font sourire: « lls furent rcconnrls par los gardes et des femmes,
>t surtout à leur langage, » C'est du Henri de Merica aggravè.

Enlin, M. Demarteau, d'ordinaire mieux inspiré, essaye de son côté, mais
ru,ec plus d'art, de eoncilier les inconciliables of de m€ttre d'accord des
témoignages contradictoires. ll admet la version d'0nofrio, d'Adrien et dc
Haynin, qui se sufrit a elle-meme, mais il y ajoute celle de Comines. Ce pro-
cédé apparticnt à I'enfance de Ia mitique, et fait tar:he dans la dissortation
d'ailleurs bien conduite que M. Demarteau a eonsacrée à I'exploit dcs
« six cents Franchimontois ». 0n a pu voir, au cours de co livrc, dans quelle
mesure on peut hri aecorder que ces héros n'étaient « ni six eents ni Fr.an-
chinrontois »,



Tahle alphahÉtique des nom$.

N. Pr. - Les noms de personnes sont rangés .laus I'or.lie
alphabétique de lcurs prénoms; les noms dc farnille, de tilre ,

de provcnancc sont repris aussi, mais avec renvoi aux prénorns.

Quand il y a plusieurs personnages du même prénom, ils sont
langés dans I'orclre alphabétique du premier nom propre ou
sobriquet qui suit le prénom.

Tous les noms se rapportant à la topographie de i,iège sont à

cherclrer sous la rubrique [,iège, oir ils sont classés selon urr

oldlc systématique
Les chiffres romains II et III placés avant les renvois dési-

gnent les tomes II et III.

A.

Abbeville, III, 338
Ablaham, lI,'279.
Achille, II,3z; III,3.
r\ckerman, v. Francois.
Actes des Apôtres (traduction

des), II,289.
i\dalbold, évêque d'Utrecht,

lI,275.
Adalbert (saint), archevêque de

Prague,36.
Àdolphe de Rerg, comte de

Gueldre. III, z9o.
,\Jolphe de La Marck, prince-

évêque de l-iè6çe, 266, z87i
II, r-3, 5, 7, 9, ro, r6, r9,
20, 21, z3-25, zg,3o,3z-35.
lo, 42, 43, +6, 48, 55-59, 62,
b5, 66. 73, 78, 84, 87, 95,
166, r 67 , r73 , zo3 , zog, 258 ;

III, 3, 5, zo, 39, rz7, r3r,
165, zo6.

Adolphe de Waldeck, prioce-
évêque de Liège, r6r; II,
209.

Adoration de l'Agneau (L'),
tableau des frères Van Eyck,
ll, zg3.

Adrien d'Oudenbosch, moine
de Saint-I-aurent, chroni-
queur, 275; lll,3zo.

Agilfrid, évêque de l-iège, 24,
Agimont, III, t5l , 229, v.

Louis.
Aire, III, 338
Aix-la-Chapelle, 24, 68, r39;

lI, r3o, III, r85, zg5, zgg,
347,348 - Le prévôt, r4r.

Alard de Pesches, II, 9
Albano, v. Henri
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Albér'on I, plince-évêque de I

Liège, 89 ;'ll, 254. ' 
I

Albéron II, prince-évêque de I

Liège,8r. ' 
I

,,\lberi de Bavière, comte cle
Hainaut, II, r r3 ; lll, z.

-rAlbeLt dc Cuyck. prince.évê-
de l-iège, ror, ,'oà, ro3, ro8,
rog, rr5. rl6, rz8.

Albert de Habsboulg ou d'Au-
Iliclre, roi rlcs [loniains, r o9,
e5z, 256; III, 83.

r\lbert de Louvain (sairit),
prince-évêque de Liège, ror.

Àlbert, duc de Saxe, [], 244
Alencon (le duc d'), III, 325,

326
Alexaudrc I, prince-évêque dc

Liège, 8o, ir8.
Alexandre- I I, prince-évèquc dc

I.iège, 89
ÀIexarrdre IV, pape, r94.
Alc.xandre, maîtrc de la Cité,

t 4t.
Ale.randre Bérard, I I I, r+3,

r79. r8r, r8e.
.A,lesic,ns (Les). I l, 255.
Alger, théoloeicn liéeeois, 5<_r;

ll,275.
Alle^rnagnc. 48. 49, 95, roB,

r3r, r33, r79, za5; i|,7, 34,
zo8, z89,3oa; III,86, zot.
3 r t, 347, 348.

,\llenrands iLes:, II,3oti; III,
r7. zr6.

r\lsace (L'), r6c,; lI, zcs6.
Amal', III . zt3.
Amblève (Le châtcau d'). zoo.
Amcil de Vclroux, maîrre de

t^a Ci1é, III, 255, zgz, .zci6,
3tz,3qz.

Amerccctrr', 1I, zzz; IIl, zïz.
r\rr.lcrrlrc, Br; ll, 255,
André de F'errières, clerc de la

Cité, 3o, r55; II, zB,7z.

Arr.llicas, pellcticr I irtgcois. : 4 
(r.

v. Pierle.
Aneledura, v. Angleur'.
Angleterre, r 5g, I I, t5, z2a,

III,85.
Angleur, 5, v. Paix d'.
Aninta (/'), hospice à Ilomc,

II, 3oo
A nixche(d'), famille patricicuuc

de Liège, r63.
Anjou, (v. Jean d').
Anneau clu Palais (L'), v. Tri-

bunal.
Ans, II, zr5; III, r r4.
Anselme, chanoine de Saint-

Lambert, chroniqueur, II,
275.

Anthi-.it, zo5.
Antoine de Bourgogne, duc de

Brabant, lI, 5z-54, 57, 68
note.

Anvers, r93; II,:o6; III, zo8,
2?5.

Arbalétricrs la compagnie dcs),
Il, zg5.

Arckel, v. Jean.
Ardenne(L'), 78, ll, zzr, z5'31-

III, 3r8.
Arendal, v. Jean.
Argenteau, lI, t74; III, 295.
Argueil (Jean d'), beau-lrère de

Louis de Bcurbon, III, 3 r4.
Arnoul de Saint-Jean, II, 29.
Arnoul dc Hornes, princé -

évêque de Liège, II, r09,
tro, r12, r r3, r'r8; III, r3,

Alnoul d'ttgmont, III, z9o.
Arnoul de Blankenheirn. pr.é-

vôt de la cathédrale Saint-
Lambert, z8o; II,268.

Arnoul le jeune, forgeron, I I I,
6r-

Arnoul, comte dc Looz, 276,
t77, zBr . zç5, 286.

Arnoul de Rixingen, vassal
d'Henri de Gueldre, zrz.



.TABLE ALPIJABÉTIQIIE DES NOMS Jr) I

Arras. v. Grrillaurlc tl'.
Asirrlf , habitant suPPosé de

I-ièse, 5.
Assaÿ (Alsace). l\, zo6.
Asti, il, zro.
Athin (d'), v. Dalhin.
Aubigny, III, rzt, r24. 

-Augultè, empercul romain, 5'
Au[ustirr (Sàint1, r17l l'oldre

dè saint Augustirr. II, zti5.
r\ugustins (Les), v. Saint'Gil les.
Aulne, abbaye. lll, rzr.
Autriche, v. Albert.
Autun, r7.
Avesrres lJean d'), comte de

I-Iaioaut, r 9o.
Avignon, II,3o,3t, to3, ro7,

rro, t67, II[, 45.
Avroy, lI', û7,z\z, v. Ponl d'.
Arvais (Le ma'ietrr C'). r83.
Arvarrs (l-es), 9.1, 21,5, z 16, 247,

2+3,:r4q, z5r; ll, 5, 6, q,
28, 32, 5o, r 3ô.

As-ans, famitle noble de Hes-
baye, rz6.

B.

Bade, v. Charles, Marc.
Badoux, v. Jacques,
Balcléric I, ér,èque cie Liègc,29.
Baldéric II, piince-évêque de

Liège. r 17i ll, zr r, 254
tsâle, III. r r7.
llar, v. Jean, 'l'hibaut de.
Bar-sur-Meuse, 4 r.
Baré. v. llertholet, Fastré IJaré

Sullet, Guillaume, Hubin
Bari, I[, ro8, r59.
Basilicate, II[, z8i.
Basin, v. Thomas.
Ras-Rhin, III, r94.
Bassier, v. Gérard.
Baudouin, bâtard de I3ourgo-

grre. III.'333
Btruclouin, nra'ieur cle l,iège , 93.

Baudouin .Je La lltlche , I I,
roz; Iil. zo,z7,3-l-31. -15

Batidorrin de lvlontjardin. ll.
rq7; IIl, 16,2t1 22,27.

Badvechain. zo3.
Ilavarois. III. 86.
Bavr.y, !, II,:o5
Btvière, 85, v. Jearr, Eti,:tritc.

l-ouis de.
Beaunrcut, III,.138, v Jearr dc
Beauraing, III, re5.
Beausaint, v, Jean.
Becquelel, III,33S.
Bésüines, qo; II,:55-r59, r'.

ôus Liège la rrrtrritlue bégtri-
nages.

Belges, 5.
Ilel§ique, Io, +o, 49, t67; lI,

256, III, + t37.
Bcllefroi, v. Guillar.rme.
Benoit XII, paPe. II' 56.
Benoit XIII. pape, III,45, 5r
Ilérald, v. Alexandre.
Bérenger, abbé de Saint-Lau-

rent,80.
Bérenger de 1'ours, hérésiar-

que,50; II, zqg.
Beig (te comte dc), II, 31, tl-1;

(le tluc), III, r9o.
Berg, v. Adolphe cie.

Rerlettr, II, zr5.
Berlo, III, r46
Berlo, v. Gtrillaurne dc,
Berneau, III,258
I3ertholet Baré, II, 75.
Besarrçon, zq\, z5g
Bevcrlioutsvcld, II, I r3
Bien Public 1La grterre drlr,

lll, zo7.
Bierset, zrt-;, z16 v. Warnir:r.
Bilsen, I I, 96.
Bingen , r 3o.
Blarichet, v. Pierle
Blankertheirn, v- Arnotrl tle.
13lés rcle), peintre, I[, 293'
Bléret, 257, t58.

)



3gz TABLE a,lnn.LeÉrtquE DES NOMS

Ilohêrne, v. Jcau l'Avcugle,
Boileau, v. Jean.
Ilois-le-Duc, III. zo8.
Bombaye, III, 258, z6o.
Btnagtiida,lombard de L.iège ,

Il, zog.
l}onilàce VI II, pape, 259.
Boniface IX, pape, III, zz,39.
[]onu, II, 8z
llordclais 1Le), r 6o ; r r, zo5.
-Bosenove, III, re r, r22, 123,

rz4, tzl, rg'3, zzg.
Bouchout, III, r46.
Bor.rillon, 8r; Il, to, 34,62,

trt, t74i III, 52, 286; v.
Godefroi de.

lJolland, III,255
l3ourbon, v. Louis de.
Bourgogue ile royaume dc\, 4 t,

r 6o.
Ilour6qogne , v. Philippc-le-Bon,

(lharles Ie -l-éméraire, Jean,
Praudouin de.

Ilourgogne l La;, I I I, 2, 85, r z8,
t56, zo7, zzo, 33 t.
La cour de, III,
rzg, r3z, r33, r64,
r85, zt3.
La bannière de, I I I,
68.
La maison de, III,
7?, t37
l.e maréclral de,
III,3o9,33r.

Iior.rr6oplnc ([-c duc de), I I I, 57-
6o, 62, (t+, b7, 70, tZ, too,
rro, r26,r3r, r31, tlo,t4t,
r55, r6r, r95, re6,zoz-2o4,
zrrS-2 ro, zrg. zz3, 24oi 2+9,
253 , 257 . z':8, z6 t , zg3 , zg7 ,

?rtg, 3o2, 3o3, 3 r o, 33o, 342.
Borirguignons (Les), I I I, 6.2,

E6, 99, r33, r37, t3g, r7o,
t7 t 1 zo7, zt +, 2t5, zz8, e36,
t38, z4r . z4z, 245, 246. 273,
27+, 275,278,28'i | 3oo, Jo3,

3o9,-lto,3tr,3tz,3r
3 r 5, 3 r 6, 326, 3tg, ')

Br:uvignes. II. zor; I
IOI.

2o7, 22o; III, 18, r9,

Bouvines, i 24.
Boveaz, famille patricienrlc dc

Liège, r8r.
Bovegoister, famille noblc c-le

Hesbaye, 247.
Boverie (La), v. Jeau de.
Brabançons ll-es), II, t'3,55,

9r, 92, t23, zrgi III, zo8,
2t7'

Brabant ([,e), rzr; II,54,55,
56, 83, 90, 9r, qe, 166, r7g,

3,3r4,
3r.
11,98.

80,'2o2, 2to, zt3, zt
254, z6z, z8r , zg5, 34

4,
5,

Brabant (le duc de), 8o, rz4,
tz6, zo3, 22o,232, 233, 235,
255, 256, 257, t59, 275, 276,
277 ; ll, ro, 43, 6o, toz, ro7,
ro9; III, 52, 53, 57, 62, 8o,
lor, r95, 2oo

B,rabant (la duchesse de), III, z r.
Brabant : Ducs : Antoinc,

Herrri I.
Brabant, famille patricienne r.lc

Liège, r 6e ; v. Jean de.
Braine-l'Alleu, III, i38.
Brandebourg. v. Frédéric ds
Bréda, lll, t34
.Bretagne, ll, zrg; le duc de,

III, r6r.
Bruges, 264; lI, r34, zo5, z«t61'

lll, z7g, 283.
Brlihl, rg
Ilrunehaut (La chausséc), Il.

zo5; III, 59.
Brunon (saint, archevêquc de

Cologne, 32.
Brunshôren, v Gautier de.
Brusthem, 56, lo3, Io7; III,

z r o, 264, 268, z69, 283 , 286,
z8ri, 289, 2go, 294, 3o4, 33o,

194,
5t, l

2t6,
3+6.
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Bltrxcllss, ()t. rrl. ao5; III,
r4e, r85, 22t, zz-i, z3-1, 283,
33tt,344.

Bruxellois tl-es) II, trz.
lllurviet, v. Jean.
Bucelli, lombard liégcois, ru9.
Btrissonville, z49.
Burcn (la farnille dc), I I I, r 9o,

v. Gisbert, Virrcent.

11g.

Canrbr-ai, ?8, 4+; lII, r zfl. 33[t.
Campsor, v. Gérard.
Cange ou Change (del), fan:ille

putricienne de Liège, r 63,
r66, r8r, v. Gérartl, Guil-
laume.

Canne, v. Lanrbcrt de.
Capistrano, v. Jean cle.
Capocci, v. Pierre.
Carloman, roi des Frarrcs, :14.
Celtes (Les), 4.
César,5.
Chabot, v. Gilles.
Châlons, v. Hugues, Jean de
Charnbre apostolique ,La). II,

2ro.
Change, v. Caoge.
Cltanson d'Antioclte iLa), II,

3or.
Chaperons blancs (Les), 255,

256, 268, z7o.
Chapitre de Saint-Lambert, Le\,

++, 64, 65, 68, 69,86, ro9,
r r3-rr6, t27, tzB, r3o, r35,
r,19, r4o- t43, t5o, 17o, r96,
t 97, 2oo I 2oz' zo3' 2og' 2 t t'
zt7) ztg,22z, zz4, zz5,zz7-
z3», »,35 , 236. z4z, 245 , 248,
t,5o, z5 t, 254, 26o, a65,'27 t,
276, z7g, z1o, z8:,285,287;
II, g, ro. r-1, t+. r6-r8, zz-
24. z8-3o, 34, 36,32, +U, qg,
5o, 52, 56, 6o-62, 66-7 t, 75,
lg, 82, 97, ro4t lo6, roE,

r3rl, r45, t6,, t77, r7S, r98,
zo",,2o3, z5t, z5z, z5g,z6o,
265, z7r-275, zx6; III,28,
29, 4r, 42, 44-q6, 8r, 82, 87,
88, 92, q+, r116-log, tz8, rzg,
r 35, r 39, r57, ,(to, r63, i 66,
r77. r78, 184, r89, 2o6, ztt,
z3g, z8o, zBr. z\q,3o7,3zo,
3 31.

Charlemagne, 24, 25, ll , z5t,
287.

Charlemagne (La loi), 238.
Charles IV, empereur, II, 82,

rz6-
Charles VII. roi de Francc,

llI, rz6, t3r, t55, 16z, 164,
t7o, t7 t .

Charles, marquis de Bade, lll,
zo6.

Charles d'An.jou, l9o, roi dcs
Deux Siciles

ChaLles-le- Chauve, empeleur,
24

Charles-le-Gros, empereur, z 8.
Charles-M artel,duc des Francs,

r4, 16
Charles-le-Téméraire, I I I, zo7,

2 t7, 22o, 237, 24t, z4z, 245,
z5o, z5z, z5'3, z54,z5g, t6o,
»6 r , z6q, 265 ,266, D7 5 , 28o ,
z8r, 283. t84, z8g, 293, 3o3,
3o6, 3o8. 3og,3ra, 3r8, 3z:,
325, 326, 327, 333, 337, 339,
3 4o, 34r , 3 4'3 , 344, 3 45 , 

'3 
46,

347,3a,8,3+9, '-a5o; v. Cha-
rolais.

Charneux 'de'. famillc patri-
cienne de Liège, r63.

Charolais 1Le comte dei lll,
2oo, 2og, »t8, z t g, 22 t, 22+l
2 )9.

Charolais ( Le héraut), 227.
Charpentier, v Jean.-
Chassepierre, II, {l'l
Châtelet-sur-Sormonne, III,

t21,, 126.
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Châtilion ( Le seigneurde), II I,
209"

Chauques (Les), peuple germa-
nique, 7.

Chaussée Brunehaut, v. Bru-
nehaut.

Chaussée (De 1a), famille lié-
geoise, v. Henri, Jean.

Chauvency, v. Gautier.
Chemin vert (le), II, 205.
Chèvremont, 27, 33, 34.
Chevrot, v, Jean.
Childebert I I, roi des Francs, 10
Chillard, abbé de Saint-Denis

en France, {6.
Chimay, III, 338.
Chokier,v. Fastré Baré, Surlet

de.
Clémency, III, 338.
Clément VI, pape, II, 82, 265.
Clément VII, pape, III, 18.
Clément VI I, antipape, I I, 108,

,t09, {10.
Clémentins (Les), 21.
Clermont-sur-Meuse, 257 ; II,

61,18,114.
Clovis, roi des Francs, 13.
Coblence, i9; II,2{l
Coir (de), famille patricienne

de Liège, 159, 162; v. Guil-
laume.

Collard delle Porte, III ,2/t6,
250, 252, 269.

Cologne, 8, ,19, 68, 19, 211,
21,8,228, 229; 11,96, '107,
4.21, 4.34, 205, 206, 2l L, 212,
2&9, 280, 282, 286; III, {30,
.186, f 89, 193, t94, 347,348.

Colog,oe (De). Iamille patri
cienne de Liège. 166, {67.

Colonais (Les), 228; IlI, {87
190.

Comines, v. Philippe.
Compromis de Wihogne (Le),

ll, 24,26.
Condroz (L,e bailli), III, 97.

Conon de Montaigu, III, 41.
Conrad II, empereur, 49.
Conseil (Le)de la Cité de Liège,

153, 230,235, 263, 267,269,
269, 2i0, 27 t, 272, 27 4, 279,
279, 98t, 285, 288,289, 290.
III, 6, 73, 88, 90, 91, 93,9{,,
{06, 109, 

'.14, 
723,198, {ô{,

160, {83, 205, 209, 210,212,
21 4, 246, 270, 2i6, 307, 3,1 0.

Conseil du prince (Le), 279.
Conspiration dcs Poudres (La),

III, {I7.
Constance, III, 83,86.
Corbesier, bourgeois de Liège.

rI, 283.
Corin Royez, lombard, II, 910.
Cornillon, montagne, abbayc,

bospice, 43, 60, 82, 92, 9:1,
91,126, lLô,146, lLi, l4g,
l4g, l5l,; Il, 20,48, 136,
{63, l75, 188,254, 260,281,
28&; III, 338.

Coronmeuse, IlI, 127.
C)orswarem, v. Jean de,
Cortenberg (La charte de), II,

tt,102.
Cortenberg (Le conseil de), II,

.13, 61, {01.
Cour allodiale(La), II. 253.
Cour des absentis (La), III,

115.
Courtrai, 124, 264, 26f .
Couvin,255; III, t8, Lil,124.
Crasmadar, famille patriciennc

de Liège, 163.
Crékilhon, famille patricienne

de Liège, {89.
Crisnée, Il, 2tt.
Cuiseaux, son église Saint-

'Ihomas, III, 338.
Cuyck, v. Albert de.

D.

l)adizeele, III, 338
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Dal*mbrock, v. Godefi'oi.
Dalheim, III, 2î6
Damiciani, lombard cle Liège,

II,209.
Damiette, II, 301.
Dammartin (Le cornte de), III,

2ü7, 258.
Dampiet're, v. Grri de
Dathin La famille et le parti

des , III, ,l04, {10. l{3-{{9,
7-t6, 1,94, v. Guillaume, Lam-
bert, Watier.

Del Cange, ou del Change, v.
Cauge rdel;.

Delle Ruelle, v. Ruelle.
Destroit , Le), siège du tribunal

des échevins de Liège, II,
41,, l[E, 4,46, 182, III, 50,
91,279.

Didier, roi des Lombards, 24.
Diest, II[, 16, 338.
f)inant, 58, 77, 122, '1.29, 134,

180, 202, 205, 209, 219, 241,
2ôô; II, 5, 10, 17, 18, 29,
49, 50, 62, 65, 84, 92, 93,
{01, 103, 134, l7o, 11Ë, 177,
t79, {84, 201, 2ll, 212 lll,
,,2, 24, 66, 74, 98, 99, ,10,1,

{39, {9'1, 20t!, 206, 2'10, 22&,
227, 237, 238, 239, 240, 249,
2à0, 261, 261, 293,319, 340,
344.

Dinant (De) famille patricienne
de Liège, 163, v. Henri de.

Dinantais i Lesi, I I I, | 2, 60, 98,
l2ô, t94,209, 238, 258

Dix Hommes rles,, III, l{9,
276.

Dodon 1le domesticus), {4, '15,
t6.

Dominicains (Les à l.iège, II,
255; III, 36, :134.

Dommartin, 93, 94, 122, 12ü.
Douze {Les), II, {56; III, 34,

35, 84.

Douze de ia fenneté [,es), II,
{§6.

Douze Lignages (La paix des),
II, 120.

l)upont, v. Pont.

E.

Ebroïn, maire clu palais de
Neustrie..l7.

Ecbert, professeur liégeois, tiO,
II,275.

Echt, III,18.
Ecossais (Les), III, 326.
Edouard III, roi d'Angleterre,

ll, 134.
Egmont, v. Arnoul d'.
Ehfants de France (Les),2à5,

268.
Enghien, v. Jean, Louis d',
l,)nglebert de La Marck, prince-

évêque de Liège, 11,73,74,
11-19,83, 89-96, 98, ,179;

III,19.
Entre-Sambre- et- Meuse (L'),

III, 58, 59, 74. l2l, 122, 221.
Eperons d'or (La bataille des),

965.
Épîtes de saint Paul (Les),

II, 289.
Eooes. (v. Jean d').
Eiâcle,'évêque dé Liège, 29,

30, 39, 39.
Escaut t.'), II, 206.
Espagne (L'), 49
Etàt primaire (l
Etat secondaire
Etat tiers (L'),

62, 133, 134
204.

Etats gérréraux (Les), II, 60;
lrl, 41, L4, 48, 123, 432,
,139, 159, {60, {65, 183, 184,
'l 85, {89, 200, 2/*3, 244, 284,

Etienne, duc de Bavière, II,
24/+.

L',), II, 49.
(L',), II, 49.
II, ,18, 49, 50,
; III, 44, 200,
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Etienrre, évêque de Liège, 27,
Eu tle comte d',, II, 43.
Er.rrope 1L'), 78; II, 164, lg8,

221 ,279,291 ; I II, 320, 349.
Europe occidentale (L'1,2, 83.
Eustache Ie Franchomme de

Hognoul, 2ô3; II, ü, ti.
Eustache Persand de Roche-

fort, élu de Liège, II, .106-

110; III, 41.
Eustache de Strecl, lII, 264,

967, 289
Evrard de La Marck, III, 125,

132.

r'.
Fallais (le château de), III, 233.
Farabert, évêque de Liège,29.
Fastré Baré Surlet de Cliokier,

maître de la Cité, TII, 144,
141, t9t-t94, |96, {gg, 20t,
20i ,209 , 2l l_, 2r,3, 214,216,
22t-223, 227 -231, 237, 240,
241, 243-247, 260, 2t6, 264,
266,267.

F'auquemberghe, III, 338.
["auquemont, II,43; III, 19,

216, 2311, v. Waleran.
Ferrand, comte de Flandre,

lzt,122.
Ferrier, v. J ean,Vincent (saint).
Ferrières, v. André de.
Ferrici, v. Pierre.
Fête-Dieu (La), 15{; II, 2ô8.
F'exhe-le- Haut- Clocher, III,

288
Fexlre (La paix de), II, ll, 12,

{5, 16, {8, 19, 44,14, 100;
Itt,271.

Fiévés (Les) de Saint- Lambert,
220,222.

Flagellants (Les), II, 303; III,
93.

Flamands (Les), II, 33, 1,44;
III,33{.

Flandre (La). 49, {59, 268; lI,
3{, 77; III, 58.

Flan_dre -(Le comte Ce), l2t;
TIT,74.

Flémalle, v. Hélias de.
Fleurus, III,58, 59.
Flcrence, II. 245, 280.
Floyon, v. Gilles de.
Folcuin, abbé de Lobbes, II,

vM..
Fondi, II, 108.
Fontaine (de), famille noblc dc

Hesbaye, 247; v. Godefroi
de.

Fosse, 34, L22, {29, 134, {50,
241,265; II, 5, ,2, 29,62,
101; III, 58.

Fosse, v. Lambert delle.
Forunt (Le) de Rome, 267.
Foulques de Neuilly, prédica-

teur de la croisade, II, 30,1 .

Fragnée, lI,216,
Français (Les), II, 308.
France (La), 16,8'i, tl,.lï, 122,

124; I1,3, 29, 3t-33, 83,
{ll, 133, Lg7, 207, 244,30-r,
308, 309; lll, 2,21, 45, 59,
99, 126,l2g, 1,31, ,137, ,là6,
{64,'65, 170, 11,1,, l7g, 196,
207,293,31t.

France (Le roi de), II, 55, {07,
150; III, 22, 3-r, 59, 195,
132,137, lg5,162, 16g, 164,
1,71,179,173, t75, t7g, lg4,
{90, .196, 202, 207, 209, 200,
2t0, ztg, 220, 222, 229, 248,
291, 260, 269,271, 306,

France (La cour de), III, {77.
Francfort-sur-le-Mein, { i}{ ; II,

109; III, 347.
Franchimont, II, l0; III, 145,

309, 316, 323,342,319.
Franchimontois (Les), III, 286,

327,344.
Franchomme(Le), v. Eustache.
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F-raâçois Acker-nran, capitaine
garrt,ris, ll, .112,

Francois dc Iloyer, t ailli de
Lyon, III,260.

Francon, évêque de Liège, 26.
Francon, mathématicieh tié-

ge<-ris, 50; II, 9i5.
F rancs [,es , 7, 8, {3.
Fr rrdéric 13arberorrsse, empc-

retrr, t3'f ; IlI, 344.
lrrcideric I I, empere ur, { 33.
Fré,iéric IiI, crnpcreur, III,

'l3t.
Frédulric de Brandel.rourg, III,

4:t0
Frét'iéric de Namur isaint),
_ pr ince-évêque de Liège, ti8.
Frédir ic de Wittem, Il1 , :Jâl .

F'rérar.l, -r. Herrri.
Irr'ère, III,70.
Fr iedberg, 4 3{.
Frise (La), III, 21.
Froissart, v. Jean.
Fulcaricus, avoué de Liège 1?r,

92,

G.

Gall, 44.
Ga-rrd, II, 104, 14,2, 205; III,

26i.
Ganto;s (Les), II, l12, 11.3;

III, gg, 100, 129,2Ëi.
Gaule r La\, 7, {7, 63.
Gaule Belgiclue (Lar, {7.
Gautiel de Brunshoren, cha-

noine de Saint- Lambert, 282;
II, 269.

Gaulier de Clrauvency, doyen
de Saint-Lanrbert, ii, Z'AO.

Gautier de Momalie, II, 29.
Gautier de Rochefort, mam-

'lrtlur d.: la principauté de
I-ièg,', II, {09

Glvrr:. I29.
Liecr' 1Lc'. rivièrr-, III, 5à, 56.

Gelnhauseu, {31.
Gembloux, v. Sigebert de.
Gcnappe, III,164
Geneffe, famille noble de Hes-

baye, 247.
Genesius. frère rnineur italierr,

II, 202.
Georges{sain0, II, 3; III, 850.
Gérard, domioicain, II, 290.
Gérard Bassier, 212.
Gérard Campsor, III, 173,21i.
Gérard del Change, patricien

de Liège, lI,, n07. 
-

Gérard de Goreux, III, l{3,
tt4.

Gérard de Hér'ant, maréchal
du pays de Liège, 199.214.

Gérard delle Couie d'Or, III,
246,344.

Gérard, comte de Looz, 56.
Gérard de Seraing, III, 228.
Gérard Surler, patricien lié-

geois, 246.
Gerbald, é-vêque de Liège. 2ô.
Gérin, v Jean de.
Gerlache de Montjardin, II,

,96.
Germains (Les), 7.
Germanie (La), II, 264.
Qheule 1La), rivière, I[[, ,8.
Ghistelles, III, 338.
Gilbot, conseiller de Louis de

Bourbon, III. ,81
Gilles (saintl ,lI, 284.
Gilles, v. Henn, Jean.
Gilles, chanoine de Saint-Mar-

tin, II, 269.
Gilles. dominicain, II, 290.
Gilles, maître de la Cité, {4{.
Gilles Çhatrot,maïeur deThuin,

I1,99, 204.
Gilles de Floyon, III, l?l.
Gilles de Huy. maître de Liègr:,

III, ,194, oi0i . zsi.
Gilles de Laveux, II, .lZB.

Gilles de Lens, III, 292,319.

I

I
I
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Gilles de Metz, maltre de la
Ciré, III, 124, L44, {53, '161,
1,63, 116, tl,1't, 191,222,228-
234,249.

Gilles Surlet,l[l, 22, i0.
Gilles d Orval, moine et cbro-

niqueur. 6
Gisbèrt de Buren, chanoirre cie

Sainl-Lambe rt, lIl, 212, 290,
Glain rl-e) Glanis, plus tard

Légia, ruisseau de Liège, 2,
3, 7, 1.2, 34, 11.

Glain, forêt, 4, {{7; II, 158,
202.

Glain, village, 5, 7, 8.
Godefroi, prieur de Cornillon,

148.
Godefroi le Barbu, duc de

Lotharingie, 46
Godefroi de, Bouilion, II, 301.
Godefroi de Dalembroek, II,

95.
Gociefroi de Fontaine, philo-

sophe liégeois, II, 27ô.
Godobald, assassin de saint

Lambert. {6
Golzinne, III, 100, '102.
Goreux, v. Gérard.
Gorres, v. Jacques.
Goslar, 79.

- Gossuin de Streel,III,'159,2§j,
988, 289,296,303, 3n4, 3{9,
§i:§iz; BzB;826; B2e; BBo;
344.

Grâce, 70; III, 234.
Grégoire VII, pape, 88; II, 269.
Gré§oire XI, pape, II, 106.
Grégoire, v. Lambert.
Gréfry, II, 287,
Grevdnburg, v. Pentecôte de.
Grimoald, fils de Pépin d'Her'

stal, 17.
Græninghen, 264.
Gueldre (La), 194.
Gueldre 1l.e duc de), III, 44, 18,

20, 52; tle comte 6191, 903,
v. Guiliirurrre, FIenr i.

Gueldlois (L.cs), 420; II, li4;
IIl, 19,59.

Gui, frèr'e du comte .lean de
Narnur, 21i5.

Gui cle Dar»pierre, comte de
Flar:dre, 941.

Gui de l)alestrina, légat dtr
pape, II, 270,289.

Guiliaume. comte de FIairrar.rt,
lI, 66; TII, 4, 58, 85.

Guillaurrre ci'Arras, 266 ; II,
265.

Guillaume Belicfroi, III, '14:-).

Gtrillaume de Berlo. III, 2()9,
232, 263, 264, 2ti1, 2i3.

Guiilaume del Change, patli-
cien liégeois, II, 283.

Guillaume des Chan-rçrs (dit de
la Violette), lll, l4i, 149,
150, {73, 180, 2/r0.

Guillaume de Coir, patticien
Iiégeois, II,9ô.

Gr-rillaume Dathin. échevin et
maître de Liège, lll, -r2,104,

105, ! {0-l 14, lt1.
Gr.rillaume, duc de Gueldre,

III, {8, 23.
Guiilaume de Hollar:de, roi

des Ro;rrains, {79, '190.
Gr"rillaume de Horion, III, 50,

55.
Guillaume de La Roche, III,

46.
Guillaume Proest de Melin,

II, l25.

I{.
Habsb<.,urg, v. Albert, Rodol-

phe cle.
Hainarrt (Le), '190. '191, 193:

11,43,63,219; III, 74, {55,
210.

Flainaut (l-e cou:te de), III, ii7,



59, 60, 62, {it!, 70, 75, 78;
87: v. Albr.rl , Guillaume,
.lacrluelirre, .Tcrrir d'Avesnes,
N{ arguerite, llichi lcic.

Hallc (De la). 1àmillc patri-
cicnnu Je l.iège. lT7.

FItimal. Il, itl, 17 4.
Hanrff,: iDe), famiile noble cle

Hcst r.ve, 247.
ilanoset. v. Jean,
I-{arrse de- Londres ([-a), v. Lon-

.lrcs.
Hanséâtiriuc (La ligue), II, 2 t I.
Ilansirr.:lle (La paix rle), II, 5.
Harchies, v. Jean.
I-{altgar, é..'êque de Liège, 2t}.
I{alz (Le). "t9; lI,212.
I{as:elt, II, 57, 96, 'l0t; III,

25, 5lr, lU6, 'l 90, lg3, 2o20,
.251\, 212.

Havcrsin, lll,24g.
Halvay, v. Mattrieu.
Hector, II, 32; III, 3.
Heers. v. Raze de.
Ilcirrsbelg, v. Jean de.
IIélias de Flémalle, III, 69.
Hellin, prévôt, II, 269
I-lemricourt, v. Jacques, Orte-

bon, Thomas cle.
Henrruyels,l-esr, III, 331.
Henri IV, empereur, 42, 49,

û{,, 88, ,1,10, {5,1; II, 288.
Henli V. eûrpereur, 1r3, 69, 80,
Henri VI, emprreur', LAl.,102.
FIenri VII, €mpereur, L33,134,

,t35.

Henli d'Al bario, carclinal-légat,
II, 969, 270.

Heuri, I. duc de Brabant, {17.
Flenri de La Chaussée, III, 50.
Henri dc Cologne, 96.
i-ieirri Crikrliron, 92, 93.
Henri de Dinant. '188, {89,

i!,(|,191, ,l{)2, 193, {94,195,
,l 9{i, t97, {9rJ. 900, 204, 20ù,
guà, 208, 209, 2t l, 2lù, 213,

TABLE ALPHAtsETIQIJE DBS NOMS 3sg

2t4, 218, 2t9,222, 2Ët ,262,
Zli; ll, 40, 41, 97, 98, {26,
ts03; III,271.

Henri F'rérarr, maître de la
Cité, II, lt0,l.L1

Henri Gilles, II, l{0.
Henri de Gueldre, prince-évê-

que de Liège, {51, 179, 180,
{83, 185, {86, {89, 190,192.
193, 196, {9i, {99,202,210,
2ll , 21.7 , 2lg , 221., 223.231 ,
238,252 253; IL 4.34,35,
43, 78, 84, {60, 258, 266;
til, 127.

Henri de Hermalle, I[, 5
Henri de Hornes. sire de Per-
-rîez]tT, [-9 :W:Zri: t*4;, 4ô,
fr,'l;s:ëË -l, ?F -

FIenri d'Ile,pdtrrcién de Liège,
96

Henri de [-eyen, prince-évêque
de Liège, 8|,89, 89; II, 966.

Henri III, duc de Limbourg,
122

Henri de Montaigu, archidiacre
de Liège, 68.

Henri Raspon,r'oi des Romai ns,
{{i0.

Henri VII, roi des Rotnains,
109, 233; II, 82; III, 83.

Henri Rousseau, III, 230,231,
348.

Henri Solier, maître de la Cité,
II, 75

Henri Solo, maître de la Cité,
llr, l&4, {53,256, 264,26i,
278.

Henri de Verdun, prince-
évêque de Liège, 67.

Hérant, v. Gérard.
Herck, IIl, 79.
Hériger, abbé de [.obbes, §0.
Hermalle, v, Henri de.
Hr:rmalle-sons-Argenteau, l8 ;

II, 10,83.
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Hermalle-sous- Huy (le sei-
gneur de), 247.

Herman, factieux de Liège,
III, 79.

I-lerman de Salm, III, 61.
Herman Wisseler. II, {03.
Herstal. 9, 24; II, 136, 305;

III, 2ô5.
Hervard, archidiacre de Liège,

{25; II,275.
Herve, III, 2{5, 2{6.
Ffesbaye 1La), 8, 16, 31, 4ô,

70, 94, llg, ,1,22, ,169, 204,
245; II, 84, l{3, l2l,2l&,
220,243,25'1, 290; III, 19,
20, 59, 61, "260, 970, 288,
289, 3t0.

Hesbaye (l'avouéde), {07, 108;
II, 43; III, 239, 263.

Hesdin, III, l9à
Heure-le-Romain, III, 5ô.
Heylissem, III, 338.
I{eylman, v. Jean.
FIocht, III, '19.
Hocsem, v. Jean de
Hoësselt, II, 34, 85.
Hognoul, 253; II, 6.
Hohenstaufen, {33, 134, 1351,

II, 299.
Hollande, lI[, 89; v. Guil-

laume de.
Hollogne, III, '143.
Hollogne, famill-e noble de Hes-

baye, {62, v. Baudouin de.
Holopherne, I11,276.
Homère, II, 288; tII, 969.
Honorius IV, pape, 933.
Horion, ll9, v. Guillaume de.
Hornes, III, 2{9, 289, v. Ar-

noul, Henri, Jean, Jean dit
de Wilde.

Houffalize, v. Renard de.
Hougaerde, 1,17,203.
Hozémont, famille noble de

Hesbaye, 247.
H ubert (saint1, évêque de L iège,

1,7, 19, lg, 21, 22, 23, 24
25, 37,77; II 253; III, 340

Hubin Baré, II, 72, 1t.
Hugues I, évêque de Liège, 29
Hugues II de Pierrepont,prince

évêque de Liège, 109, '12{
122, t27 , {29, lr0, {30, {32
249.

Hugues III de Chàlons, prince
évêque de l-iège, 248,249
950,25t, 959, 253. 2Ëi,2fi1
II, ô7,60, 2ô8; III, 206.

Huit ll-es , II, {56; III, 35
Hullos, inventeur légendairr

de la houille, II, 215.
Humbercourt Gui de Brimeu

sire d'1 lieutenant de Charles
Ic-Téméraire, 242, 2&3, 273
214,215,279, 995, 302, 303
304, 305, 316, 341, 342, 346

Humbert Corbeau d'Awans
94, t26.

Humbert de Vivier, III, 234
Hutois (Les), 200, 204, 281

II, 2, 5, Ll,3l,32, 35, 60
1!t, 78, 80,'105; llI, 2&, 26
60, 97, 12ü,194,257, 259
342.

Huy, 19, 3{,56, 58, 77, {08
llg, {19, 122, 129, 133, 184
,148, {50, lg0, {98, 202, 205
209, 219, 228, 232, 241, 247
249, 2Ë1, 253, 25ô, 257, 28{

II, 5, g, 10, 12, 13, l&
17, 18, ,1.9, 23, 29, 31,32
34, 49, 50, 60, 62,73, g4
9l, 92, gg, {01, {03, 207
211,212, 219,220;

III, 13, 16,24, 28, 2i
30, 36, 39, 54, 56, 59, 79
99, {00, {09, ,139, 157, .lt8
{69, {60, {9t, {99,2A0,204,
205, 206, 213, 233, 234, 237.
243, 244, 245, 286, 959, 260
261, 263, 290, 318, 3{9, 340
344: v. Gilles, Renier.
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Ilay (L)', ll, 248.
Ilc, famille patriciennc de

Liège,96, 158, 162. l(i3,
1.6&; 11,72.

Irlmon (Le comte), 33.
I ngelheim, 26
Innocent II, pape,269.
Innocent IV, pape, {80.
Innocent VII, pape, 3.9, 40.
Israël, 11,277.
Italie (1.'), 8'1,'l:13

J.

Jircqueline dc Bavière, com-
tesse de Hainaut, III, 82.

Jacquemot, v. Jean.
Jacques Gorres, procurcur fis-

cal, III, l8l.
Jacques (Saint), apôtre, 49; II,

279.
Jacques de Hemricourt, chroni-

oùeul liégeois, 126, 168, {7{;
IÏ, da, {59, lô2, .190, '192,

26k,269,290; III, '10, {1.
Jacques de Morialmé, III, '157-

lB9, 16l, 186.
Jacques, bàtard de Morialmé,

III, I2O.
Jacques Badoux, maître de

la Cité, III, 33, &6, 5'1, 55,
69, 97.

Jacques de Saint-Maltin,
maieur de Lièee, 20ô.

Jacques de Vitryl II, 298.
Jean, peintre, II,293.
Jean, (l'abbé), Il, 286, 303.
Jean d'Arckel, prince-évêque

de Liège,103, 104,106' 109,
11.2,269; lII, 21.

Jean d'Arendal, châtelain de
Rheydt, III, 193, 194.

Jean d'Avesnes, comte de Hai-
naut, 190, 192

Jean I'Aveugle, roi de Bohême,
lI,2'4, tt},55,63,66.

.lean de 13ar, mambour de Liègc,
273

Jean de Bavière, prince-évêqtre,
IIl,2, t!,5, {3, 15, 16, t7,
,18, f9, 20, 21., 22, 23,2t*,
29,26, 27, 29, 35, 37, 39,
39, 40, !12, IrP,», 50, 52, 53,
54, 56, 57, 59, 69, 71, 7ü,
80, 84, 89, 89, 91, 9&, {05,
1,37, 143, 166.

Jean de Beaumoot, II, 43.
Jean ISeaussaint, III, 25S
Jean Boileau, II, {57, '16ô.
Jean de Bourgogne, le prétendtr

Mancleville, II, 291 .

Jean sans Peur, duc de Bour-
gofJne, III, 3, 58, 6lrr(t8r72,
85

Jean de la Boverie, maître de
la Cité, II, l{0.

Jean de la Boverie, dit Le
Ruyte, III, '155, 'lô6, 197,
227, 240, 250, 232, %tiL, 27 0,
qFTq

Jean de Brabant, patricien lié-
geois, II, 72.

Jean de Bruwiet, II, ['10.
Jean del Cange, prévôt du

Chapitre de Saint-Lambert,
268, 269. 280.

Jean de Capistrano (Saint), I[,
302.

Jean de Châlons, frère du
prince-évèque Hugues, 257.

Jean Charpentier, maître de
Dinant, lll, 2&9, 250, 251,
262,263, 277.

Jean de La Chaussée, maître
de la Cité, Ill, &2,44, 50

Jean Chevrot, administrateur
du diocèse de Tournai, 128.

Jean de Corswarem, III,60.
z6

I

m
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Jean d' Enghierr, prince-évêqtre
de Liège, 231; lI, 2ô8.

Jean d'Eppes, prince-évêque de
Liège, 129, 130, l:i2, '133,

136, 
'38, 

143.
Jean de Flarrdre, prince-évêque

de Liège, 231, 233, 2L1..
Jean Froissart, 1.68, II, 268,

290
Jean de Gério, maître de Di-

nant, III, 2&0.
Jean Gilles, agent du pape

Innocent VII, III, 40.
Jean Hanoset, maître de la Cité,

11,21,22.
Jean de Harchies, maître de

Thuin, Il, 99.
Jean de Heinsberg, prince-

évêque de l.iège, IlI,9l, 94,
98, 99. t00, ttz, 120,122,
t23, t27, t28, l2g, tïL, 132,
{33, l3&, {3ô, 136, 137, 139,
{57, 158, 179,237,289, 290.

J ean H eylman, rnaître <le laCité,
III, 163, {69, 196, 228,234.

Jean de Hocsem, écolâtre de
Saint- Lambert, 263, 284.;ll,
22,27,32, 57, 62, 67, 89,
72, 73, 77, 9&, 8ô, 1,8&, 275,
286, 308.

Jean de Hornes, dit de Wilde,
til, t46, tô9, 265,287, 289,
290, 292, 304, 307, 310, 8I:i,
316, 316, 3{7.

Jean Jacquemot, maître de la
Cité, II, 66, 66.

Jean de Jeumont, III, 70.
Jean de La Marck, écolàtre de

Saint-Lambert, III, 296.
Jean Le Bel, cl.ranoine de Saint-

Lambert, II, 268, 278,290,
308.

Jean Le Coq, maître de la Cité,
III, 18,20

Jean [.e Fèvrc', III, t43.

TAtsLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS.

Jean le Lévrier, III, l12, l13,
tr,&.

Jean de Liers, III, 177.
Jean Mathias, II, 196,
Jean Michelot, III, S5, 97.
Jean Mostarde, II, 283.
Jean I, comte tle Namur, 2ô5.
Jean d'Outremeuse, chroni-

queur Liégeois, II, 12ô, {39,
210,221, 290,291.

Jean de Perrvez, 67.
Jean du Pont, maître de la Cité,

279,283; II,69.
Jean Rigaud,III, 169, 173,2L2.
Jean de Rochefort-Agiuront,

mambour de la principauté
de Liège, IlL, t l, 42, &3, &9,
60, 70.

Jean de Rodema,:hern, II, I'll.
Jean de Saint-Martin, clerc

liégeois, III, S0.
Jean de Seraing, II[, 49, 60,

70, L77.
Jean Soreth, général des

Carmes, III, 183.
Jean de Spa, III, 79.
Jean de Sprirnont, II, ll0.
Jean de Stavelot, chroniqueur

liégeois, II, 275,308.
Jean de Streel, maître de la Cité,

TII, 288.
Jean Surlet de l-ardier, patri-

cien liégeois, 171,, 1.721, ll,
30,72.

Jean Surlet, chevalier, III, 32,
264.

Jean de Vicence, prédicaterrr,
II, 302.

Jean de Walenrode, prince-
évêque de Liège, III, 90, 91,
,10ô, 130.

Jeanne, duchesse de Brabant,
III, l8

Jehay, III, 104.
Jemeppe, lll, 71,72.
Jeneffe, ll, Ll.; III, 104.



Jet (Le noulcau), II, ,lG5; IlI,
4,4.

.leumont, v Jean de,
Jopila, v. Jupille.
.lourdain Van den Poc-I, patri-

tricierr de Saint-Trond, 198,
t99,202.

Julien (Saint), patron des voya-
geurs, II, 279 lll,23l.

Julienne (Sainte), prieure de
Mont-Cornillon,,l48, lt*9,
,t5t.

Juliers (Le pays de), llI, 289.
Juliers ([-e comtu de',203; II,

3&, t*3,8L ; (le duc de) lll, 190.
Juncis, procureur fiscal, IIl,

{8{.
J upille (Jopila), 5, 2&; ll, 134.
Juprclle, v. Renier dc.

I<.

Kessenich, III, 289

L.

Lacordaire, II, 239.
I.a Haye, III, 133.
La Marck, famille noble, III,

330; v. Adolphe, Engletrert,
Evrard, Jean.

[-a Malck (le damoiseau de),
III, 239.

Lambert (Saint), évêque de
Tongres, lL, 14, l,ô, lB, 17,
{9, f.g, 20,22, 26, 42, 90,
,l 18, llg, l2g, l2&, l7g, 268 ;
lr, 32, 43, 58, 67, 94, 96,
109, | 48, 222, 281. ;tTl, 5, 13,
81, 1,37 , t t2, 28tr, 350, 352
Sa fête, {43.

[,ambert, chevalier liégeois à
ia première croisade, tI,30l.

Lambert le Bègue, 88, 89, 90;
ll, 220, 26ô, 270, 297, 289.

Lambert Dathin, chanoine de

T^BLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS. 4c.3

Saint-Lambert, fils de Wa-
tier, III, Lt6, t1,7.

Lambert de Canne, maître de
Maestricht,III, 201.

Lambert delle Fosse, maître de
la Cité, 226.

Lambert Grégoire, lll, 47, 48,
80.

Lambert le Pelit, moine et
chroniqueur, 94; ll, 276.

Lambert del Stache, moine cle
Saint-Laurent, 1ll, &7.

Lamborte, v Laurent.
Lantin, 9&, 126; IlI, 3ll, 3t.3.
Laon, f8l, 226,227. '

Lardier, famillc patricienne cle
Liêge, 166; v. Jean Surlet.

La Roche, v. Baudouin, Guil-
laume de.

La Rochelle, II,205.
Laurer:t (Saint), martyr, 49.
Laurent Lamborte, lll, 27, 33,

37, 69, 97.
Laveux, v. Gilles de.
Léau, II, l0
Le Bel, famille patricieune de

t.iège, {62; v. Jean.
Le Coq, v. Jean.
Le Fèvre, v. Jean.
Léger (Saint), évêque d'Autuu,

t7
\Légia (l-a),28, 35, 36, 71,73,

ll2; lI, 2&3, 2h7.
Lens, v. Gilles de.
Lettre d'Alliance de t433lLa),

III, {16, l16.
Lcttre d'Alliance de 1466(La),

lll, 232, 24tt, 2&ô.
Lettre aux Articles (La), II,

tlg, L27.
Lettre des Douqe (La), lll, 33,

34, 35.
Lettre des l{nit (La), [II, 35.
Lettrc des Ofices (La), II, I ll,

,1.15, llG, il8, .148, ,196.

)



4o+ TABLE ALPHABÉTIQUE DES NOMS.

Lettre dc Contmun pt.olit (La\.
u t[4, tà9, t90; 2ii7. '

/,/ Leltre de Saint-Jacqucs ILa),/' 3U, 93; Il. 6{, 0a, C+, titl,
86, {36, ,182, lg7, ,lgg

Lettre des 'frente-Deux Hont-
ntes (La), ll, ll,&, 1,15, ,1 18.

Lettre des Vénaux (La), ll,
,159, [60, 1,6o2, lg4-.

[.r:ttre des Vingt (La), lI, 1.7,
lg, 20, ??, ü9.

[.cttre -Llcs l'ingt- Daux (La.,
ü2, 65, t]7

Leudicutn,9
I-cvold de Northof, chanoine

dc Saint-Laurent et chroni-
Llucur, ll , lglt,27ô.

Lévricr (l.e), v .lean.
Leyde, v. Philippe de.
Leyen, v. Henri de.
Libert de Villers, II, 29.
[-ichtenber.g, III, 295.
Liège
Quartiers et faubour.gs

Amercæur. &0, l+1.

Avroy, 9, ,16, 41 .

Haute Sauvenière, v. Sauve-
nière.

Ile, II, 1,38, zïk, 2&5, 253,
258, 26;1. 28tt1; lll,36, ,1t3,
3&5.

Ile Notre-Dame,227.
Mont-Saint-Martin, 282, v,

Pubiémont.
Outremeuse, 37, &0, Lôr 71,

77,14.2, 17&,211; II, {38,
222, 2t*3, 2&6,2&7, 283
III, 182, 21.3, 2i)2, 297,
298, 332.

Publémont, :J, 5, 42, 4.3,22,
30, 32, 33, 34, 36,39, &1,
ll2, 288 ; I [, 215, 2&8, 2ô3.

Saint-Laurent, III, 319.
Saint-Léonard, III, 3,15, 3{8,

328.
Saint-Servais, l[, 138.

Sainte- Marguerite, [II, 319,
Sainte-Walburge, 7{, l0l ,tlz, Ll7 , 1,22; 1,28 ; lJ,zr*lt,

28'l; IlI, 7tt, 322, 328.
Sauvenière (t-a), 34, 38, 4t!,

6ô, 69, 69, 1.1.2,227,22h,
226, 230, 23$, 237 ; Il, 48,
2t16.

Vivegnis, III, 3I5.
Rues, quais et places,

Airs (des), 35.
Babylone limpasse), 3ü.
Chéravoie,3ô.
Clef (de la), 3ô.
f)rapiérue, Draperie, I l. 248.
Féronstrée, 3ô, 37, 1.7&, t78,

177 ,262;I[, 210, 248, 2ô8:
llI, 35t

Frère Michel (du) ll, 248.
Gérardrie, 59 (cf. Chaîne).
Goffe (quai de la) 3ô; li,

206; III, 295,337.
Hors Château, 35, 379.
Jardins limpasse des) II, 246.
Lulay des Fèvres, 11,248.
Marché (placedu ),40,59, 159,

21.t,212,235,28, ; II, 138,
L!*2, Ltuï, 145, {48, 16l,
162, L7L, 202, 20t!, 210,
263 ; III, 50, 109, ll,0, l,l,&,
1.16, l.t*z, 23ô, 239, 2ô2,
278, 33'l . Vieux Marché,
II, 238, 262; ll[,298

Mouton blanc (du) ll,2t8.
Neuvice, 40, 18{ ; iI, ,138.

Pierreuse, 34,21.3.
Pont (du) II, 283.
Pont d'Avroy. 40.
Pot d'Or, ll:248.
Régence (de lat, 36.
Salamandre, II, 248.
Souverain-Pont, 1,72.
Sur les Fouloos, llr 2lr8.
Sur le Mont, 35.
Tête de Bæuf, II, 248.
Tindoimue,II, 248.



Vinâve d'Iie, III, 252.
Ponts.

-Porrt 
des Arches, &0,7ir,; Il,

2Lô ; IIl, 7 1., 7 &, ll5, 318,
3111,346.

I)ont d'Avroy, II, 283; llI,
:tht .

Pont cl'Ile, &0; II,263; lII,
lr3, 346.

Pont Mousset, III, l13.
Portes.

Flasseline, 3ô,37,71,
Hocheporte. Il2
Paienporte, ll2, ll7, 12ô;

III,3{6.
Saint-Léonar d, l. 1.2 ; III, 3,1 6.

3t7.
Sairtt-Martin, 37 ; Ill, 273,

3,18.
Sainte-M argnerite, l. 12 ; lll,

273-273,321.
Sainte-Walb arg,e, 21,0,21,2 ;

1I,43; III, 61, 318, 322.
Vivegnis, {12; III, 328.
Vivier, 37.

Tours.
Tour en Bêcl.re, ll2; Tour

Cornière ou Moxhon, 24ô;
Tour Sainte Walburge,
221,,2o)2.

Lieux dits :
Chaîne en Gérardrie (A la),

206, 277.
Falconpire ou Fond-Pire tte,

11r,322,32{..
Gravioule, II, 49.
I)uits d'Enfer, 5.
Trest (Le), 7(), ll, 233.
Banlieue, II, '137.
La cathédr ale Notre- I)ante

et Saint-Lantbert 3&, 36,
37-38, 43, 69, 100, l0[,
217, 2t!9, 258, 269. Son
autel de la Sainte Trinité,
'l 18; II, 251; III, 262, Son
étendard, III, 239. Son

TATJLE ALPITABÉTIQUD DES NOMS 4o5

Églises Collégiales.
Saint-Barthélemy, 39, 7L,

76: II, {10, 253; lll, k6,
338, 351.

Saint-Denis, 36, 38, 2ü7 ; II,
203, 253, 296, 292; lrr,
2t6, 338.

Saint-Jean en IIe,36,38, 4.4.2;
lI, 243, 2&&, 2&5 ; III, 338.

Saint-Martin, 30, 35.36, 38,
Lt?, 2L7, 249, 283, 297;
rr, 242, 283, 269, 292 ; fil,
338.

Saint-Paul, 30, 36, 38, 76;
II, 203, 2ü3, 292 III, 36,
329, 338.

Saint- Pierre, 1.6, 22, 27, 36,
37, 217; II 253, 266; III,
2ll, 320, 338.

Sainte-Croix, 32, 36,38,282 ;

, II, ll0, 253; III 338.
E g lises 

7» 
aroissia les.

Notre-Dame aux Fonts, 12,
22, 23, 38, 41, 71, 7 &, 79,
105,262, 261.; fi, 53, 258.

Saint-Adalbert, 38, 71., 73,
76.

Saint-André, 7ô; ll, 210;
III, 338.

Saint-Christophe, &l ill, 264,
288,287,299,279, 292,
283; III, 338.

Saints-Cosme et Damien, 6.
St-Clément et St-Trond, 7ô
Saint-Etienne, III, 338.
Saint-Georges, 76, 174; III,

338.
Saint-Huber'l, 75, IIl, 33É1.
Saint-Jean-lJaptiste, 73, 7 6,

cartulaire, II, 52 Le pré-
vôi, II, 20, &3, 56, Lt &,
238, 250, 26t, 26ô, 267,
268,269; III, 46, 109, {29,
262-26&.27ü, 280, 289,
290, 3ll, 320, 333, 349,
35,1.

I

-l
"l
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f 66, 176; 11,12, 1,38,2ô4,
28'l; lll, 252, 351

Saint-Martin en Ile, 76; III,
338.

Saint-Michel ,78; lll,2&7 .

Saint-Nicolas Outre-Meuse,
77; III,338.

Saint-Nicolas au Trest, 76;
II, 233.

Saint-Nicolas aux Mouches,
72, 78; ll,2ô&

Saint-Pholien, 77.
Saint-Remacle au Mont, 75.
Saint-Remacle au Poot, 4{,

III, 338.
Saint.Remi, 76.
Saint.Se-r-vais ,28, 37 , 7 &; lll,

u3, 338.
Saint-Séverin, 77 ; ll, 262.
Saint-Thomas, 76: II, 338.
Sainte-AIdegonde, 75.
Sainte-Cathérine, 7ô.
Sainte-Foy, 76; III, 338.
Saintc-Maïeleine, 7ô; III, 388
Sainte-Marguerite, 7 l, 2BZ.
Sainte-Ursule, 75
Sainte-Véronioue" 4.1.

Chapelles.
Saint-Léona rd, &1., 7 &.
Saints-Apôtres (des), 43.

Abbajres ei Couocnts.'
Carmes, II, 2ô5; III, 36, ,88.
Chartreux, II, 2ü5; III, g3l,

235, 292
(iroisiers, II, 2ô5
Donrinicains ou Prêche
. II, 2S5; III, {84.

Ecoliers, II, 255.

Saint-Jacqucs, 39, l12; II,
ltt6, 1,49, t64, 284-, 263,
273 ; lU, 21, |.t 0,189, 333.

Saint-Laurent, 39, 204; II,
?!ë, 2üt\ 263, 28p, 288;
rll, &7, 272,279, 333.

Béguina6es.
Du theval Bai. II, 2ô8.
Du Faucon, II,268
Saint-Abraham, II, 267.
Saint-Adalbert, II, 257.
Saint-Martirt, II, 2ll7 .
Saint-Servais, II, ?58.
Sainte-Madeleine, 2ô8.

Ifospices et institutions chari-
tables.

Aumône de la Cité ou Com-
muns Pauvres en fle, II.
,,63, 176,29&.

Coquins (frères), lI, 282.
Cornillon, v cette rubrique.
Fangne (En), II, 282.
Mère-Dieu, II, 283.
Saint-Abraham, II, 282.
Saint-Christophe, II, 20.
Saint-Guillaume, II, 283.
Saint-Jacques, II, 283.
Saint-Jean- Baptiste, II, 210,

282.
Saint-Jean en Ile, I1,282.
Saint-Julien, II,283.
Saint-Mathieu à la Chaîne,

(aussi Saint-Lambert, Sur
Meuse ou : en Sauvenière),
II, 253, 280; III,338.

Sainte-Marguerite II, 282.
, Tirebourse, 189; II, 289

Edifices et monuments ciyils.
Citadelle Sainte-Walburge,

2t7, 2t8.
Destroit, 272, 277, 279; Sa

salleSaint-Michel, 69, l&6,
279.

Halle des drapiers, lI, 156.
Palais, I[, 238, 252; Sa cour

ou Pré I'Evêque, 184.

urs, j

Frèr'es de la Pénitence,I I,2jô.
Gtrillernins, II, 255.'
Mr-ll..ul., 21,2; lI, 2üü, III,

83, 163, l8/!,'Jïh.
Prémontrés ou Br,aur<perrt,

l^t!Q; tt, t*9, 25!*,263; ltl;
333

Sairrt-Gilles, 41, 286; II,Zôk. I
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l'elLon (Le), ?3, 27tJ, 286; II,
l3c-,I43, 162,'163, 183;
III,29, 71, 106, 109, 122,
232,276,279.

Violctte, II, 33, ,'&5, l'4.8,
152, 175; III, 70, 91,'110,
ll2, l.l,h, l19, ,I20, 230,
250, 279,3{9.

Maisons et enseignes.
dc la Cigogne, II' 286.
du Croissant, \
du Faucon, ( 1. ZfS.ou Laroler, t
du Paon, )
de la Rose, ll, t&ô,2k8.
du Soleil, 1I,248.

C loches .

La bancloche, 2ô3; lI, Lht*;
III, 61, 263,273.

La Copareille,II,252.
Iforriàa, II, l'l!4.
Marie, II, 253.

Liers, III,298.
Liers, famille noble de Hes-

baye,2t+7; v. Jean de.
Lille; III, 73, 7tr, 7ô, 87, 88,

90,91, 98,338.
Lillers, III, 338.
Limbourg. La province, 8. -Le duché, II, {43; III,80,

1,01,, 217. - La ville, III,
2t8.

Limbourgeois ( Les), 2ü8.
Limont, famille rroble dc Hes-

bave. 2&7.
LintJr,' IlI, 173.
Lisle-le-Duc, IlI, 34d.
Lobbes, abbaye, lI, o)Llr 27ô,
Logne, II, [0.
Loî Charlemagnc (La), ô&; Il,

&, 6, 22, &G, l*7.
Loi Muée (La), 238, 239'2&0.
Loi ntuée des bourgeozi'(La),

II, 46, 166.
Loi de munnure (La), II, 45,

ô0, 60, 61, 63.

Loi Nouvelle (La), II,97, 'l'18'
L27, l6L, 16ô; Mutation de
la Loi Nttuvelle,(La)Il,to)7 ,
128, 1,62,169, 170.

l-ombards (Les). V. Didier.
marchands d'argent

à Liège, 16l; II, 208-210;
III, I45.

Londres, 79; II. 2ll, 212.
Lons-le-Saulnier, III, 338,
Looz. L,e comté, lI, 56, 57 r70,

14, 95,96, 120, l2l, 274;
tII, 19,20,54,79, 16ô, 166,
1.67, 176. - La ville, II,
101,206; III, 190, 220,266,
272,277 r 287. - Le comte,
t23, 1.2tt,203, 2ô6; II, 9, 10,
43. 8&. - La famille com-
talâ, lI, 69; v. Arnoul, Louis.

Lossains {Les), 123; ILIr 56.
Lothaire I, emPereur, 24.
Lothaire de Hochstaden,évêquc

intrus de Liège, l0[,102,'103.
Lotharinsie (Lâ), 32, 46, 5'1.
Lothier (Le duc de). '124.

Lottringè (La colline de) Près
de \&ândre, lII, 255.

Louis d'Agimont, mambour de
Lièse, II, 68, 69.

Louis" de Bavière, emPereul''
II,,16.

Louis de Bourbon, Prince-
évêoue de Liège, II[,5,91'
t29: 133. 138,139, t L}-t 42,
1,4ô', l,&6;, I5l, 15',r, 155-I57,
tô9, 16,1-163, '165, '167-170,
,173. 178-181, 183, 189, l9l,
r92: l9ô, 197,20{',20ô, 208,
213, 210, 229, 230, 2t 2, 2&3,
2&5, 2t18, zLg,'2ô3, 2ô7, zdg,
280'. 284.. 288, 290. 29 tL, 29à,
297-308,' 3l &,' 345, 347, 3ô1.

Louis d'Enehien. IlI, 157.
Louis-le-Ge"rmanique, roi d'A[-

Iemagne, 24.
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M agna c har ta d'Angleterre
(La) II, ll.

Magna Vox, hymne national
liégeois,2ô1.

Maille à Maille, sobriquet d'un
changeur liégeois, 160.

Mal Saint-Martin (Le), 28&;
lr, 7.

Malines, 34, 203; lI, 34; III,
2ü7.

Malmedy, 49.
Maodeville, v. Jean de Bour-

go8ne.
Mantes (le bailli de), III, 200.
Marc de Bade, mambour de

Liège, lII, 201, 20tt, 20ü,
206, 210, 21,6. 222, 233, 23t!,
235.

Marck, v. La Marck.
Marguerite de lrlandre, com-

tesse de Hainaut, 190, 199,
21.&,221,22Ë,

Marie (nièce de Jean de Mos-
tarde), II, 283.

Martin V, (pape), III, 98, 106,
t30.

Mathias, v. Jean.
Nlathieu (Saint), II, 280.
Mathieu Harvay, maître de

Ia Cité, lll, l.t &, 153, 928.
Mathieu Mathon, patricien de

Liège, {66, 230,279,
Matrouillard (L'étuve), II, 165.
Maurice de Saint-Martin, éche-

vin de Liège, 205.
Maximilien, empereur, {09;

Lt,24&.
M aximilien-Henri, prince-évê-

que de Liège, IlI, 'l'19.
Mayerrce, CC, l3l, 2l*&; lII,

282
Mazarin,IlI, L71..
Media Vita, antienne, 250,

2ô4.
Medicis, lI, 2L0.
Meeffe, III, 146,302,

F'rance,deroi(Saint),IXLouis
{90

51, I
338,

Lucain, 5'l
Lyon,223:'267, 

269,

4()8

Louis
Louis

M.

Machiavel, IIl, 17l.

Maele, v. I-ouis de.
255;

Madoulet, agiteur dinantais,
lll, ïttlr.

o

330.

III,
277,

26h,

26t,

263,

t88.

9t,

288
260,
277

II,
III,
27t,



MeuselLa), l, 3, 5, 8, 1.0, 1.2,

&0, 51, 78, 11.2,160; II, 30,
162, 205, 206, 211,, 21.8, zLg,
238, 2L3, 2&&, zgt, 29h ; rrt,
'19,56, 59, 70, 7t!,79,80,98,
99, t29, 133, 193, 2M.,237,
263, 270, 296, 295, 3,19, 33tr.

Mézières, III, 2ô7, 3t l!.
Michel (Saint), II, 284.
Michelot, v. Jean.
Milan, II, 280 ; III, 261, 34tt
Millen, III, 299
Milmorte, III, 298.

Meerssen, III, '18

Melin, II, 12ô.
Metz, III, 201 , 202, 205 v

Gilles de.

Mineurs, v. Paix des.
Moerkerhe, II, 338.
Moers (Le comte de). lll, 103.

21,9.
Moise, rnédecin juif à Liège.

I.277.
MoÉa, 20+; ll, 10, l'1, 105.
Momalle (l-e château de), II,

24; v. Gautiec de.
Mons-en-Pévèle, II, 3l).
Mons, III, 74, 338.
Montaigu, v. Couon de.
Mont-Cornillon, v. Corrrillon.
Montegnée, II, 215, 295; III,

,,0h, ll&. t7à
Montenaeken, 123; II, 56; III,

50, 2,10, 21,6, 2|,7, 2ti2,26{.;
v Paix.

N{ontfort sur I'Ourthe (Le châ-
tr'au de', ll[, 127,286

It{ontfolt près Ruremonde, II I,
20.

Montiardirr, v. Baudouin, Ger-
lachc de.

N{on joic, lII, 2t+7 , o269 ; v.
Waleran.

Montlhéry, III,2[i].

TABLE AI-PHABTiTTQUE DES NOMS, 409

N

Namur. Le comté, 11, &3, 143;
III,5l, 98, 109, {23.,- La
ville, 213, 21.&; II, 10, &r.,
20'l; III, t0t),,11,7,327, 339,
34L, 'J4,&,34ô. - Le comte,
81, 150, 196, 256; II, 84,
166; III, ô7; v. Jean de.

Namurois (Les), III, l0l, 102,
'131.

Nederheim, III, 70.
Neuilly, v. Foulques.
Neuss, III, 347,348.
Neuvice, famille patricienne de

Liège,162, 163, 165.
Neuville-sur-Meuse, I I, 74
Nevers (Le comte de), III, 202,

28&,25ô.
Nic<llai, lombard liégeois, II,

209.'
Nicolas IY, pape,2&1..
Nicolas,_ bourgeois de Liège,

tt, ll7.
Nicolas, chanoine de Saint-

Lambert, IIr 278
Nicolas Textor, maître de

cle la Cité, III, 50.
N ierborrne (Thier de), I1,32,3&.
Nimègue, llI, 3&7.

Montorgueil {La tour de), III,
98.

Monulfe (Saint), 6.
Morialmé, v. Jacques, Jacques

Ie Bâtard, Robert, Tristan.
Mosans 1Lest, II, 203
Moselle (La), II, 206.
Mostarde, v. Jean, Marie.
Moustier, v. Watier de.
Moustier-sur-Sambre, II, 255.
Mouveaux, III, 338
Mouzon, III, 37, 209
Myreur des Histors (I-y), lI,

29t.
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Otlrée, III, 72, 73, 7ô,78, 85,
9I, 96, 97, 26ü, 269, 31,&.

Ottebon de Hemricourt, II,
179, lg0.

Otton IV, empereur, '108, 109,
t20.

Otton, prévôt de Maestricht,
,139.

Otton de Saint-Nicolas in car-
c-ere Tulliano, légat ponti-
fical,133.

Oudenbosch, v Aclrien.
Ourtlre (l'), rivière, l, &0, ll');

tI, 2&3: lll, 286.
Outremeuse, v. Liège.
Oxford, 50.

P.

Paix (Le tribunal de Ia), v.
'fribunal.

Paix d'Angleur, 286.
Paix de Bierset, 210.
Paix de Caster, la première, II,

106, 198; la secônde, III, 16,
17, 39.

Paix des Clercs,236, 237,238,
239, 2t!0,242, 2&3, 287, 268 ;
II, 33, 37.

Paix de Fexhe, lI, ll, t02.
Paix de Flone, ll, 36, oote 2.
Paix de Geneffe ou Jeneffe l[,

38, note, 185.
Paix de Hansinelle, I[, 5.
Paix de Hasselt, v. Hasselt.
Paix de Huy ou de la Tour

Sainte-'Walburge, 222
Paix de Maestricht, 201 .
Paix de Montenaeken, II, 67.
Paix des Lignages, Il, ô2.
Paix des Mineurs, IIl, 163,
Paix d'Oleye, 1ll, 2!r1..
Paix de Saint-Trond,lll, o22l 

.

Paix de Seraing, 278.
Paix de Tongres, Ill, 29,35,

36,39, {51.

4ro

Nivclle-su r-M euse ( N itt igc I la),
ô, ,18

Nivelles en Brabant, 72, 73,
210; II, 256.

Nivigella, v. Nivelle-s/Meuse.
Normands (Les), 7, 27, tt9.
Northof, v. Levold de.
Notger, prince-évêque de Liège,

30, 31, 32, 34,36, 37, 39,
30,45, 67,7t,77, l.l2; Il,
21L,263,290, III, 71.

Notre-Dame, église de Hal,
lII, &2i de Namur,III,339;
de Nivelles, 72; de Rocama-
dour, I[,169; de Steppcs, lU,
262.

N ci t r e- Dame et Saint- L amb er t !
cri deguerre liégeois, II,2ôl ;
III, 263.

Nouyeau Jet (Le), v. Jet.
Novgorod, ll,29t .

Numa Pompilius, 23.
Nuremberg, {33; Ill, 347.

o

Occident (Le grand duc d'),
III, t38, 159.

Odenkirchen, III, 194.
Oleye, III,%ht , 2&6.
Olivier, paladin, ll, 287.
Onofrio de Santa Croce, légat

du pape, III, 281, 282, 29tt,
29ô, 299, 299, 301, 302, 306,
3U!.

Orchimont (le château d'), III,
t2ï.

Oreye, III, 269.
Orgeo, v. Thierry d'.
Orléans, II, 3, 286; le duc

d'Orléans, III, 59.
Oste Gosson (messire), III, 339.
Otbert, prince-évêque de Liège,

ltt, &2, lt}, t!7,68, 76, 80, 88,
ll5; II,202.
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Paix des Vingt-Deux, II, [00,
{0ô

Paix cle Vottem, I[, 38, note;
lli, 93

Paix de Waroux, II, 8ô-89,
93,9&,l3t; lll, 5.

Paix de lVihogne, ll, 3ô, 37,
&0, ttï, I!7-'!9,52. 54, 6:J,
8ô, 86, ,120, ,128, l3'1, '13ô,

l4t*, 167; l)1, 6.
Palais (Le), assemblée géné-

rale des bourgcois de Liège,
29'l; ll, 165, 182, 183, 188,
,l$!; llI, 20, 26. 28, 31, &7,
60, 91, t20, 123, 1.33, lt!7,
l8l, 182, ,83, [0'1, 199, 205,
209, 223, 226, 227, 228, 239,
2&2, 248, 2ô1, 2ô6, 2ô9, 27 0,
27 &, 27 6, 292, 298, 307, 31.2,
337, 339.

Palatin (Le), ll,2$7 .

Palestinè (La), II, 302.
Palestrina, v. Gui de.
Pâquette, jeune fille liégeoise,

t72.
Paris, II, 'l'I2, 286; lII,22'

Li8, 179, l8[, 257, 305.
Parisiens (Les), III, 3
Patenier, peintre, lI, 293.
Patliciens de Liège (l,iste des

principaux), 61, l6l-164.
I'itron àel Tenryoralite it(Le),

III, ,I2, 38
l)aul (Saint), apôtre, II. 289.
l'aul II, pape, IIl,22ô,281..
I'aulittc (La), IlI, 226.
l)ays- Bas ( Lcs), 97, -ù2, 127 ,

,ioo, 268, 26I"; rr, 77, 8'J,
2t+&, 236, 293; IlI, 85, 129,
l3l, f38, 267,287.

Pépin-le-Br ef, 24.
Péoin d'Helstal. 17.
I'eirtecôte cl e ô r.. u. rt b u t'g,

femrne de Raze de Heers,
IIr, 293.

Péronne, III,308.

Perron (Le cri du),II, 52' 78, 81.
Persand, v. Eustache.
Perwez (l-a dame de), fèmntc

de Henri de Perrvez, III, 43
note, 7l note.

Psrwez, IlI, 't01. V. Henri,
JËàô,- Thierry de Horncs.

Pesches; v. Alard de.
Petite-Table (Les chanoincs dc

la), II,260.
Pétrarque, 11, 26&.
Philip§e IV, dit lc Bel, roi de

Frànce, lll, 3, 99, '13'l
Philippe VI de Valois, roi de

-Frâàce, II,33; lll, l3l.
Philippe ie Bon, duc de Bour-

gogne, lll, 98, 102, 116, 128,
129,1.32,.133, 138, {39, 140,
,156, 158, 159,,160, 16l, 165,
L7 l, 181,188, 189, l9ô.,197,
201, 202, 218, 21.9, 221, 226,
2&ü,264.

Philippe le Hardi, duc de Bour-
sosne. lII. 39.

enÏtçpe de Comines, t11,266,
273,328,343.

Philippe de Leyde, Iégiste,U I,4.
Philippe de Savoie, tll, 309.
Philiooe de Souabe. roi des

Roiâains, 5ô, 103,'108, '109,
LBL, 176; llI, 83.

Philippot de Savegny, lll,122.
Picands (Les), lll, 331.
Piccoloniini (Le cardinal), ll,

28tt.
Pie Il, pape, Il[, 180.
Piémont (Le), ll, 210.
Pierre Andricas, maîtrc de

la Cité, 11,27,28,29, &0, ftl i
llt,27l..

Pierre Blanchct, III, 21.
Pierre Capocci, légat du papc,

200.
Pierre I'Ermite, II, 301.
Pierre Ferrici, légat du pape,

l1l, 185, 282.
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Pierre ou Piron Le Robeur.
ryaitlg de la Cité, 1,05, U.7;
11, 1.97; Ill, 20, 32.

Pierre PIayoul, émissaire fran-
çais, Ill, 21,22.

Pierrepont, v. Hugues de.
Pilechoule, v. Loùis de.
Playoul, v. Pierre.
Plessis-les-Tours, lll. 2&ô.
Poème Moral (Le), II, 290.
Poilvache (le château de). 142.

143; Il, 176; lII, IOt.'.
Poirou (Le), ll, 205.ti:iÊi: 

l'ffl"*' Patricien de

Polleur, III, 343.
Pons Mosae, v. Pontde Meuse.
Pont (de), lignage patricien de

Liège, 165-.
Pont d'Avroy, v. Renouard de.
Pont de Meule(Pons Mosae),8.
Pont, v. Jean du.
Poulseur, lU, 1,27.
Pousset, 267,288.
Prague, 38.
Pré (de), o,r del Preit, lignap,e

patricien de Liège, &ù, ii,72,
2tt6.

Proest de Melin. v. Guillaume.
Prüm (l'abbé de), 282.

a.

Quatre de la Violette ou de la
Cité (Les), II, 180; lll, 278.

Quatre Maîtres de Cornillon
(Les), l[, 156.

Quatre fi ls Aymon ( Les), I I,287.
Ponte Vecchiode F)orence' Le),

ll, 2t!ü.

B.

Racourt, famille noble de Hes-
baye,247

Raguier, v. Louis. ]

Raimbaud, théolosicn Iié-
geois, l[, 275.

Raoul de Zâhringen, princc-

ila:tonî1,,'d66:'ru',', "'
Ra^phaël (frère), dominicain, I l,

302.
Raspon, v. Henri.
Rlthier, évêque de Liège, 2g,

29-
Ravenne, 83.
Ravenstein (Le sire de), lieu-

tenant de Charles le'Témé-
raire, Il[, 309.

Raze, _chevalier liégeois, l18-ffi+#Ë'ô: 

"Jb'â[: 

133:
?q?, ?94-206, 208_2M" 213_
?!7., ??t_-Vztn, zz7, zz9, zB | _

? ô^, 
^?q7, ?&0, 242 -2ôt!, 2ô6,

?9q.2qq, 26&, 267-27t: zn,
278, 286,288, 289. 292.

F.aze_de WqIguL tt.'12&, lZô.
Reckheim, lll, 295.
Rég-intent. N-o,uyeau Régiment

de^Heinsberg, II[, "gA 
95,

t l0-,1-lZ, ML: t Ag. i?asimeni
d es b âtons, lll, gZ. Trïisièmc
Régiment,lll, 96.

Réginard, _ prince - évêque de
Liège, 39-41.

Régnier au Long col. duc de
Lothier, 29

Reims, 11, 24,7&; lll, BB8.
Remacle lSaint). Sa cirâsse, ôI;

II, 288
Renard de Rouveroy, maître

de^la -Cilé,_U t, t t*&: t 68, Zl l.,
239,2&1,26t!.

Ienaud de Huuffalize, lll, 7 1..
Renaud de Schoonvorst,' ll,
_ 194, Lgi, 197 ; lll, 18,'ZttZ'.
ReLjgr, de Huy, 78: |,'ZtZ,

263.
Renier de Juprelle, lI, {96.
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Renier de Saint-Jacques, chro-
!iquey liégeois, ll, 20ô,
2t4,27t.

Reoier de Saint-Laurent, Çhro-
niqueur liégcois, Il, 27ü.

llenier Sulel, 92.
Renouar<l de Pont d'Avroy,

maître de la Cité, III, 32.-
lihey<lt (Le château de), llI,

tgï, ,l9t!, 229.

Roland, paladin, II, 139,287.
Roland Surlet, chanoine de

Saint-Lambe r t, I1I,264, 267 .
Romains (Les), 9, 40,86, 133.
Romains (Le roi des), ,133, {35-

l3g,l&1, lg6, lg3, 2ô3,2ô4;
\1,27.

Romg, 1.6,23,49, 50, 90, {03,
130, Lt l,,l96, ,197, 223,268,
28Q; II, 16, 104, t}B, 1.07,
!q9, .1,ô5, t 7 t, 1,76, 249, 263,
267 , 27 tt, 299, 300 ; lU , 2r.,
22, 39, 40, l3g, .190, tg6,
196, 205, 2l,l , 2gl.

Roosebeke, lII, 75.
Rouen, Il,1.12.
Rousseau, v. Henri.
Rouveroy, v. Renard cte.
Royer, v. François.
Royez, v. Corin.
Ruelle (delle) famille patri-

cienne de L.iège, l8l .

Rupert, abbé de Saint-Laurent,
50; II, 275.

Rupert, roi des Romains, III,27
Ruremonde, II, 1.74; lII, 20.
Russie (La,, II, 219.
Russon, III, 62.

s.

Saint-. Pour tous les établisse-
ments de la ville de Liège
dont le nom commence Dar
ce mot, chercher à I'article
Liège.

Saint-Barthélemy (assemblée
de),272.

Saint-B-avon de Gand, (l'abbé
de), II, 104.

Saint- Denis en France, abbaye,
t6.

Sailt-Gilles, abbaye, Zt*L; lI,
338.

Saint-Hubert, abbaye, 7ô; II,
276.

Ithi
2:rl

II I-e), {60; II, 206; lll,

, v. Pierre.
lI, 229; v. Eusta-
Persand, Thierry,

I(hôrrt'(Le), II, 30.
Richairc ou Richer, évêque de

Liè.ge, 27, 28, 42.
Richelicu (Le cardinal de), tll,

,,7 L

Richilde, comtesse de Hainaut,
t!9.

Rigaud, v. .lean.
Riold, I4.
Rivage (Le), lll, 309, 316.
Rivageois (Les), Ill, 287.
Rivière (Raze de la), v. Raze

de Heers.
Rixingen, v. Arnoul de.
lloberntont, {5.1 ; Il, 338.
Robert le Flison, comte de

Flandre, 40.
Itobert de Morialmé, lll, 305,

307.
Ro.bert de Thourotte, prince-

Çvêque de [.iège, l&8, l,4g;
II, 258.

Robeur (Le)
Rochefort, I

che, Jean,
Wautier.

Rochefort-Agimont, v. Jean de.
Rodemachern, v. Jean.
Rodolphe de Habsbours, roi

des Romains , 22ô,21t2','2116.
Rodolphe, abbé de Saint-Trond' et chroniqueur, ll, 277.
Rqge^r, prieul de Cornillon,

t48.

)
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Saint-Jacques, v. Renier de.
Saint-Jacques de Compostelle,

II, 169, 283
Saint-.lean, v. Anioul de.
Saint-Martin, famille patri-

cienne de Liège, li4. 'L$2,
165. 166, 207, v. Jacques,
Jean, Maurice.

Saint-Omer, III, 349.
Saint-Pierre (Daroisse à Lou-

vain),72.
Saint-Servais, famille patri-

cienne de Liège, lô8, 162,
,163, 166, 169, 177, 188, 2t ô,

Saint-Trond, abbaye, 7ô.
Saint-Trond, ville, 128, l2g,

t34, 198, lg9, 202, 204, 219,
2t 1,286,276.

Saint-Pierre (près cle Maes-
tricht, III, l4ô, '198.

Saint-Laurent, v. Renier, Ru-
pert de.

Saint-Marc (Le lion de), II,
81, l3g.

Saint-Martin (Le Mal), v. Mal
(Le).

Saint-Martin de Tours, II, 169.
Saint-Materne (Les chanoines

de; II, 259.
Saint-Nicaise de Reims (L'abbé

dÿlI. 2t*,2ô, 26, 7t*
Saint-Nicolas dc Bari, v. Bari.
Saint-Pierre il-e siège de) II,

t06.
Saint-Quentin, II, 31.
Saint-Thomas, v. Cuiseaux.
Saint-Trond, Il, t, 1.2, 29, 32,

L8, &9,50, 62, 7&, 9tt, 98,
99, l0l, 103, 176, t79, r,84,
196, 206, 276: lII, t'tt, l'8,
L7 ,24,26, 30,37, 38, &t, 4t!,
52, ô&, 146, 159, t66, 1.67,
f75, 186, 190, 193, 219,221.,
223, 226, 226, 233, 23 t*, 236,
237, 238, 2&l', 243, 2tt6, 24e\

2rù1., 2ô"À, 2ô8, 259, 26&, 27 0,
272,281,283.

Saint-Siège (Le), II, 26, 208;
III, 40,281, 282. 283, 300,
300, 314.

Sainte-Eglise ( La), II I,188,257.
Sainte- Marie-Majeure, église

de Rotne, II, 2ô3.
Saintronnaires (Les), lII, 27.
Salm, v Herman de.
Salm (Le damoiseau de), (i8.
Salzinne, {50.
Sancta l-egia, II, 299.
Sart, II,206; IIl, l4ü
Savegny, v. Philippot de.
Sav<rie, ïtfl; v. Philippe de.
Saxc (la maison de), 31, 'r'l ,v Albert de.
Schoonvorst, v. Renaud de.
Sclessin, '199.
Sedulius, poète irlandais, 2G.
Sens du pays (Le), ll, 17.
Seraing, 1.9, 2i8; lll. 15, '17,

243, 28G, 30ô, v. Gérard,
Jean de.

Sérésiens (Les), Ill, 15, '16, 25
Servais (Saint), évêque de Ton-

gres, {9, 20.
Sigebert de Gembloux,ll ,269,

27Pù.

SigismonC, empereur, t09; lll,
83, 8ü, 86, 08, ,117, ,130.

Simon de Limbourg, é[u dc
Liège, 102, 103.

Six de Ia foire (Les), ll, {56.
Six de la Halle (t-es', ll, {56.
Six de la Paix (Les), lll, 976.
Skendremael, III, 312.
Solier, v. Henri.
Solo, v Henri.
Somme (Les villes dc la). IlI,

t96.
Soreth, v. Jean.
Souabe, v. Philippe dc.
Souverain-Pont, famille patri-

cienne de Liège, 165.
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iouverain-Pontife (Le), III,
219,226,297, 300, 315, 350.

ipa, v Jean de.
ipinelli, lombard liégeois, II,

209.
ipire, &3, 70, L31,.
iprimont, v. Jean de.
itatuts sJrnodaux de Iiège

(Les,, 208, 240.
itatuts de la Cité (Les), II, 45,

47,53, 184,184; III, 81, 84,
450.

itavelot, t!9, Il, l0; v. Jean,
Wibald de

iteppes (La bataille de laWarde
de), l2l, L2&; lll, 41, ll$;
v. Notre-Dame de.

itockem, II, 95, 98.
itiers, famille noble de Hes-

baye, 247.
itreel, famille noble de Hes-

baye, v. Eustacl-re, Gossuin,
Jean.

iuisse (La), III, 3&9.
iurlet, famille patricienne de

Liège, '158, '162, l(t9, l7l,
945, 24t,; IIl, 191, 2(»4,; v.
Fastré tsaré, Gérard, Gilles,
Jean, Jean Surletde Lardier,
Lonis, Roland.

iurlet de Chokier (le baron),
régent dc Belgique, 467; v.
Fnstré llaré Surlet de.

T.

Table Ronde (La), 11,287.
fcrle-Sainte (La), lI, 301, 302.
lerwagne, I1,90û.
Textor-, v. Nicolas.
lhéodard (Saint), évêque de

Tongres, {4, {9.
fhéoduin, prince-évêque de

Liège, ll, 204.
lhérouanrre (il serait plus cor-

recte d'écrire Térouanne),
lI[, l2g, 339, 349.

Thibaut de Bar, prince-évêque
de Liège, 286, 273,276, 280 ;ll, 41,266.

Thiérache iLa), lII, l2l, 124.
Thierry de Heinsberg, II, 56,

57, 70, 75,95.
Thierry d'Orgeo, ll, '16.
Thierry de Perwez ou de

flgr'nes, élu évêque de Liège,
ll[, 42, 49, 47-49, 51, 53,
54, 68, 200.

Thierry I de Rochefort, II[,
&t.'

Thiois (Les), II,300; III, {92.
Thionville, II, 82.
Thiry, v. lVauthier.
Thomas Basin, évêque de Li-

sieux, I[, 198,307.
Thorn, I[, 255.
Thourotte, v. Robert de.
Thudinois (Les), II, 99, {00.
Thuio,34,955; II, 99-{01 ; IlI,

120, l2l, lg7, lg,l,, 791,249.
Thomas de Hemricourt, 246.
Tibauville, III, 338.
Tihange, 957.
Tilman Waldoray, échevin et

maître de l.r Cité, IlI, {3ô,
1.43,152.

Tirlemont, 78; II, 9{, 93; IlI,
lg,22l, 340.

Tobie, ll, 21.
Tombe d'Othée (La), II[, 63.
Toogres, 5, 6, 8-{r, 14, 4.7,

19,20, 20,23, 31, Eg, 122,
129, 134, 241. 25t; 1I,29,
32, 34,35, 49, 50, 62, l0{,
{70, 205, 304; III, 7ü, 1.7,
25, 36, 38, 54, 56, 63, 69,74,
98, ,166, 167, l7ü, {96, 190,
193, 219, 220, 263, 268, 279,
2gg, 301,303, 304, 309-3{0,
315.

Tongrois (Les), 265, 290.
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TluJ-ongeon (Le sire de), IlI,
343.

Toulouse, lII, 209.
1'ournai, II,3{, {{3,303; IIl,

,128, 182, 339.
Tours, v. Bérenger de.
Treiqe (Les), ll[, 84.
Tle_nt9 

^P.rê!qes( 
Le collège des),

11,224, 262,
Trente-Deux Homtnes (Les),

I[, ll5, t56; III, 33-35,95;.tgl,276,
Trente-Deur Métiers (Les), III,

I t5.
Trèves, III, 195, 201,347.
Tribunal del'Anneau du Palais

(Le), ll,126,252; lll, t0, tl,
!2, !ü, ll, 24, 26,27,30,
37! 39, 42,45,46, 720, lgg,
170,277.

Tribunal de la Paix (l-e)r 49,
ô!, 67,70, {05, 126 t', 20,

_ 53, 253 ; I I [, ,10, ll , 83, 277
Tribunal du Statr.rt ou de la

Clqé (Le), ll, 47, t68, t70,
{76; llt, 29, :J0.

Tribunal dgs Vingt-Deux (Le),
ll., 60, ql, 63, 6ô, 66, gg,
l0l, 4.02: III, 10, 92.

Tricarica, v. Onofrio.
TTiomphe de St Lambert à

Steppes (Le), {25.
Tristan l'Ermite, III, {5t,,lgB,

,196.

Tris_tan de Morialmé, lII, 1.20,
l2l, 122

'l'royes, II,2l2; III. 248.
Turcs (Les),III, ,138, ,188.

Turquie iLa), 188.

fr.
Ulphilas, II, 289.
Urbain VI, pape, II, ,106, ,107,

{08, ,109, il{
Utrecht, II, {09; III, l2g.

v.
Va1-St-.pamtrcrt, ahlraye, III

243. 5 fl .\
Valencienôë, 214 ; II, lJ{}3
Valois (Les), III, 99; v. Phi

lippe de
Van Eyck, II, 293.
Vatican (.\rchives du), 11,970
Vecquée ( I-a forêt ,lomaniuli

de Ia), Il t, '15.
Velroux, v Ameil de.
Vendôm.', II, ,,69.
Venise, lI, 8l, 139,2t+4.
Verdure (Les cornpagnons dr

ia), III, 236.
Vers del Juise (Li1, II, 290.
Verte Tente (Les conpagnonr

de la), III, 236, 256, .348.
Verviers, 1I,220.
Vesdre (La), 33.
Vicence, v. Jean de.
llie d' Odile (La), II, 299, 303.
Villels, v. Libert de.
Vinalrnont, 205.
Vrncent de Buren, II [, { 59

287,2gg, 290, 21)2, 303, 30i,
3,|0, 322, 329, 3119.

Vincent Ferrier (Saint), II, 302
Vingt (Les), Il, 17,28.
Vingt-Deux,v. Paix des Vingt.

Deux, Tlibunal des Vin§t-
l)eux

Vingt-Deux Commissaires de
l,r Cité (Les), III, 276.

Violette, v. Guillaume rle la.
Visé,43, 47, 80; 11,220,304;
.. III, 

.' i, -206, 23J, 2ïg I gC
Vitry, v. Jacques de
Vivegnis, III, 298, 342.
Vivier, v. Humbert de.
Vlytingen, III, 52.
Voir-Jurés (Les), 95, II, {56
Vottem, 206-209, 977, 982; JI,

41, i8,2t5, 29ü.
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'w.

Wahat (Lc). tI,205.
Walcaud, évêque de Liège' 25

Walcourt, II, 169'
Waldeck, v. AdolPhe de'
WaldoraY, v. Tilman'
Waleffe, 

-tl, 
84.

Walenrocle, v. Jean de'
Waleran dé Faurluemont et de

Monioie,'l 43.
Walloris (Les), lll, 191'
Wandre. lIl, 9Ü5.
\lrarde âe SiePPes (La), {23;

IlI, {{6.
Waremme, 204,246; II,5, 28;

lll, Ztt, 104' 154
Warnant. II, 29.
Warnier de Bierset, maître de

la Cité, III, 69.
Waroux (Les), 245 , 241'249,

251; tt, 5, 98, 50; v' Raze'
Wéry de.

Watiei, v. aussi Wauthier et

Gautier.
Watier ou Wathier Dathin,

maieur de Liège, {58; Ill,
loL-lto, ll2'l[4, ll(i, ll1,
t75

Watier de Moustier, ltl, 83'
Wauthier ThirY, chanoine de

Saint-Barthélemi, Ill, 46'

Wauthier de Rochefort' mam-
bour de la PrinciPauté, lll,
41.

Wazon, prince-évêque de Liège,
42, 16,50; It' 277.

Wenceslas. empereur, 48, 51 .

Wencestas, duc'de Brabant, II,
{00. {02

Wérixhas (Les), II, 47, 48
Wéry de Waroi,rx, II, 208.
Wesiphalie (La)' II, 3.
Wibald de Stavelot, lI, B0g.
Wihogne, III, 69, v' ComPro-

mis, Paix.
Wilde (de\ v. Jean de Hornes.
\ililderên (la bataille de), 80,

ll7.
Wisseler, v. Herman.
Wittem, v. Frédéric de.
wonck. III. 59.
worms, 30;101, {31, 136, '138,

24,, rl, 26Ü,
Wyck, III, 58.

x.
Xhendremael, v. Skendremael.

z.

Zâhrineen. v. Raoul dc.
Zantlliét, chroniqueur liégeois

II, 308.

3 '? 133
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DI] MÊME AI]TIXITEI

Les Origines de la Civilisation Moderne, 6€ édition
sous presse. Bruxelles, Albert Dervit. Ouvrage couronné par
I'Acrriéntic royale tie Belgique.

IIistofu'e Poétique des Mérovinglens, Paris, A. Picard,
{8f}:1.'l vol. in-So de ü59 pagcs. 0uvrage couronné par I'Acarlé'
rnie royale ûe Belgique. (Épui.sé).

La !'r'ontière Linguistique en Belgique et dans le
Nord de la E'rance, Bruxelles, Albert Dewit, '1896-t898.
9l volumes in.8" tle 588 et {56 pages, ayec une carte. Ouvrage
couronné par l'Àcadémie ro.yale de Belgique, (Le torna I æt
épuisé).

Clovis, 2u êdition, 2 volumes in.8" de XXIX-355 et 328 pagæ.

Paris, V. Retaux, {§101. Ouvrage couronné par I'Institut de

France. 8 fr.

Sainte Ctotilde, 6" êdition. Paris, Leôoffre, 1900. (Dans la
collection Les Saints). { vol. in-'12 de {82 pages 2 fr.

Saint Boniface, 3" édition. Paris, Lecoflie, 1902. (Dans la
collection Les Saints), 'l vol. in-{2 de '196 $ages . 2üt.

L'Église aux Tournants de loÉtlstoireo 4" édition sous

presse. Bruxelles, Àlbert Deu'it.

Notger de Liège et la Civilisation au X' siècle.
Bruxelles, Albert Duvit;. Liège, Louis Demarteau. 2 volumes
in-'12. 1O fr.

Manuel d'histoire de Belgique. Namnr, LamberrDeRoisin.
'l lol. in.Sn, illustré, de 186 pâges 1 fr.

ri.rMuR, - Iup, L"lvIrEh'f-DE norsl.\! nur oE l'enct, 28.
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