
Dans l'ancienne principauté cle Liége, cette dualité
de polices existait, mais nous R'avons guère à nous ar-
rêter à la première qui a pour objet la recherche des
crimes et des délits. Attachons-nous seulement à faire
connaltre avant torlt en quelques mots, en quoi consis-
tait la police générale ou princièrc, quoi qu'elle eiit aussi,
au fond, lc même double caractère.

Entre l'autorité centrale et les commurres, il n'y
avait qu'un seul pouvoir intermécliaire, celui <lu souve-
rain mayeur pour la cité, et celui cles hauts officiers des
bailliages pour les autrcs circotrscriptiorrs. 'I'ous ces
fonctionnaires se trouvaient à la nonrinatiotr tlu prince,
par son Conseil privé. Désignés sous les noms cle sot-
terain nnleur ou grand ntayeur, <le gouterneur, de
grand bailll' ou de haul-drossard, ccs officiers tle rang
élevé étaient à la fois chefs de policc jucliciaire et agents
de I'autorité princière pour I'exécutiorr des lois. Comme
tels, ils avaient à maintenir cette autorité, à appliquer
les ordonnances du princc transmises par lui aux admi-
nistrations intéressées ('), à veiller ri l'entretien de la
police et à I'administration cle la justice. Ils tenaient la
nrain à la réparatior des chemins, ordonnaient des pa-
trouilles. En présence de négligence ou c1e connivence
de la part des magistrats chargés clc la justice crinri-
nelle, ils avaient le droit cl'agir clirectentent (').

Sous eux étaient cles Iieutenarrl.r, cles sergents, voire
des bai/li.s.

La principauté comprenait vingt-un bailliages ainsi
désignés :

-\nrercræur - Ans-et-Ntou.lins 
- Avroy - Ililserr -Corrdroz - Iiranchim6nf 

- Hasselt et Curenge - Ifers-
tal - Hesbaye - Ilorncs - Liége -16ç7 - Ilaes-
tricht - floha - I{onterraeken - Pelt et Grevcnbrouck

- Revogne - Rivagc - Saint-Trorrcl - Sambre-et-
]Ieusc - Stockhem (").

D'une manière générale, ni 7c grand nnteur, ni 7e

grand bailli (') n'avaient le tlroit cle punir par eux-
mêmes les délinquants sarls avoir soumis I'enquête à la
dtcision des corps échevinaux. Porrrtant, dans cles cir-
constances graves et exceptionnelles, de stricte interpré-
tation, le grand mayertr jouissait de la prérogative in-
contestée, si exorbitante fût-elle, cle mettre à mort sans
jugement et à sa bonne conscience, les clélinquants ap-
préhendés en vertu d'un mandat de quasi-haute po-
lice (")

Les fonctions de mavenr de Liége étaient amovibles.
L'ér.êque pouvait le corriger, même le clcstituer. Ce cas
s'est présenté pour Wathieu Dathiu, eD 1433, et porlr
les La llarck lors des luttes entrc cc lignage et celui de
Ifornes, au X\:' siècle également. Ce sont les seuls
exemples connus de la déchéance d'urr mayetlr de Liége.

Naturellement, ce principal fonctionnaire se déchar-
geait cl'une partie de ses missions multiples, cn clélé-

(l) I-cs bdilli-r tortchaient !o sus par ordonnance transruise à chaquc
conltnune. Elles rlevaient être publiées, cnrcgistrées ct gartlées an
sr( fli.. {ROP, s. .î, t. II, p. S-i5. }

rzt III, t. XXIII, p. 23o.
(r) I)ans 1cs lcttrcs, datécs rle Bouillon le :o avril r5o6, <l,llrard de

l.a llarck sur lc nainti.en de -s hauts justiciers, sont énrrmérés le
grand ma]'cur dc Liége, le préçôt de Bouillon, les baillis dc llesbayc,
Slu pont d'Âmerc€rrr, du Condroz, de lloba, de thuin, et dc Couvin,
lcs dîossârts ou sénéchaux <lc Læ2, de *)rkhem, de Bilsen et de pelt,
lc mdycul dc T.Ôoz et le (.hâtclain de Franchimont, (EI-, (Èutres,
r 65, f. zr7 v'.)

({) Sur les droits ct attributions du grand bailli dc I{csbâye, voir
Cdth., Prot. tlcs Direct., r. rTro-r7rr, f. r47-

ts) C. r'r BoRf,rAr, Lc-s E.h. i i,r.r, t. I, p. 3. - IIErrRrcorRT, Patron
(!. la T.iltforalilr', p. :89. - I1)l'Lr,ET, Droit crintinel dr. ,dys de Liége,
rr. 173.
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guant ses pouvoirs à urt nwyeur en féauté ('), que lui'
même choisissait primitivement. Ultérieurement, il y
aura cleux mayeurs en féauté, mais ceux-ci seront nom-
més par le prince. Dans les derniers siècles de la prin-
cipauté, le souverain-mayeur rle sera plus guère qu'un
persorlnage éminent clont le titre est devenu plrrtôt
honorifiquc. Ce titre sera porté, à partir clu XVI" siècle,
par les La 1\Iarck, lcs Berlaymont, les Lynden, les Berlo,
les comtes cl'Arberg, de Valengien, de Lannoy-Cler-
vaux. Le clernier titulaire fut le comte cle lléan, frère
du prirrcc-évêque.

Les grands mayeurs ou les mayeurs en féauté âvaient
sous leurs orclres, au noyen âge, tt1l sous-nnyeur (") et
rrrre rlouzainc cl'agents clits botelhorzs ou sergents du
'nra:,,euî (') qui les aiclaient clans les besognes jucliciaires
et de liolicc. rt Pour la citeit à u'ardeir et 1uy servir r, le
gran<l rnayetlr pouvait employer ses sergents, (( portans
arnes ct cspées, aval 7a citeit, de nut et de jour D; mais
sarls lâ vcrge, insigne de leurs fonctions, ils n'eussent
point été aclmis à faire une arrestation ('). Dans les
clcrniers siècles, ces agents jurliciaires avaietrt nom hal-
bardiers. Ils n'étaient plus qu'att nombre <le six, payés
chacun, sur lés revelltls c1e la table épiscopale, à raison
de rg florins meusuellement (").

L'intrrrsion de la police princière au scin cle la cité
évcilla plus d'une fois la susceptibilité cles représentants
cle la capitale liégeoise. Le zr juillet 1677,le Conscil tle
la Cité faisait ressortir hautement que tt la bourgeoisie
voyâit avec déplaisir les sous-mâyeurs se faire suivre
par une troupe d'honrmes armés cle fusils, de nrousquets
et mous quetorzs (o ) l .

A propos clc police prillcière, notons qu'un édit de

Jean-Théoclorc cle Bavière, cn date clu z4 décembre
176o, pris ensuite de recès cles litats, promettâit, sur 'la

caisse cle ceux-ci, unc récompeuse dc zoo fiorins aux
agents or1 autres personnes qui arrêteraient un assassin
err flagrant délit et le livreraient à la justice, et roo flo-
rins pour l'arrestatiou, opéréc aussi en flagrant délit,
<le celui qui aurait blessé un habitant à san.q coulant (').

II. - Police de la Cité. - Statuts criminels. -
- Les Jurés des vinâves.

Pendant la première période r1e Liégc, les échevins,
auxquels était confiée 1a rcclclition cle la justice dans la
franchisc, avaient aussi la direction <le la police.

De son côté, le prévôt de Saint-Lambert errt, de tous
temps, semblable mission policière dans le territoire
claustral et sur le personnel s'y rattachant. 11 jouissait
également <l'un droit de police dans le territoire urbain,
sur certaincs femmes notamncnt, et il lc conserva long-
temps après que I'inclépendance de la commune eut été
proclamée au dernier quart clu XII" siècle. Au siècle

(r) Cc nonr i'tait s!'non!n1c dc.sorr-s-rrrc-rrrr. (C. DE l|()RrrAN, Ob. cit.,
t. I, p.3.)

(2) frn deuxièmc sous-n1âi'cur fut créi' cn 16o6. C. r)E BoRrrAN, l,a.s
1j./r.?,iil.s, t. z, 1r. .16o.

(3) ()n les <lualifiait aussi irrrtt'ls ,ltL dozainc bien <1uc ce uotnlrre
ait varié et cût été réduit ir six.

(1\ ( PL, t. I, p. :87.
Le:4 fér'ricr r78o, lc princc Ycll)rrrck crut devoir publier un règle-

ment spécial a p-our lcs sergcnts drr gran<l mayeûr ). (R()P, s. 3, t. II,
r). 817.)

(s) CF, r.:7 (r7r5), f.64.
(6) Pour les attributions du graDd traycrrr et des sous-nraleurs de la

cité \'. ROP, s.3, t. I, D,.jor.
(1) LCOP, r6st-I;9.1, p.28I.
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suivant, la ville fut divisée en six oinâtes ou quartiers,
à la tête de chacun desquels étaient placés des jurés,
plus un mayeur que choisissait le souverain mayeur (')
et qui représentait la police communale.

Au préalable, la Cité avait élaboré des < statuts cri-
minels r où sont envisagés séparément les divers délits
avec les peines à appliquer aux coupables de chacun cle

ces méfaits. Ils furent modifiés par la Loi muée que
promulgua, 1e g octobre 1287, le prince-évêque Jean de
Flandre (').

Comme les bourgmestres s'autorisaient aussi à for-
muler des règlements de police et prononçaieut cles
amendes contre les délinquants, au premier quart du
XIV" siècle, le prince Aclolphe tle La Marck vit en ce
fait une violation de ses prérogatives souveraines (").
De 1à un clifférend très sérieux qui ne fut aplani que par
l'arrangement du 5 juin 13z6 ('). I1 autorisait la Cité à
dresser des statuts, mais ceux-ci seraient soumis à l'ap-
probation du chef de I'Etat. Le prince s'engageait à
choisir, entre les jurés des vinâves et les gouverneurs des
métiers, vingt-quatre personnes prises en nombre égal
dans chacun cles vinâves et devant connaître des in-
fractions.

I,es statuts approuvés par le prince le 6 avril r3e8
mentionnent ces vingt-quatre personnes, lesquelles fi-
gurent encore dans la paix de Wihogne du rr novembre
r3z8 ; mais les jurés <1es vinâves restaient en follctions
comme agents policiers.

La Lettre du Prévôt du r"" juillet 1349 (") était ap-
pelée à mettre fin à un autre litige survenu entre le
prévôt et la Cité. Le prévôt connaissait des rixes entre
femmes ; mais la cliffamation n'était pas comprise dans
sa juridiction. De ce chef on recourrait désormais aux
jurés du vinâve où le méfait serait commis (').

En r43o, les droits policiers et judiciaires cles auto-
rités civile et religieuse furent de nouveau remis en
question. Le prince et son official avaient alors affirmé
que le prévôt de Saint-Lambert n'avait pas le droit
d'absoudre les usuriers dans 1a cité. Réunis le 4 fé-
vrier, les curés des trente paroisses attestèrent que
le prévôt a toujours exercé la juridiction sur 1es usrl-
riers, qu'il pouvait aussi agir quant aux mariages
clandestins, aux laïcs qui frappent cles clercs ou ecclé-
siastiques, aux adultères, aux incestueux, aux fornica-
teurs et à ceux qui enfreignent les fêtes ; qu'il avait, en
ces différents cas, le pouvoir de punir ou d'absoudre (t).

La Cité elle-même s'occupa fréquemment à perfection-
ner I'exercice de sa police. Au début du XV" siècle,
elle chargea cle ce soin huit personnes. Celles-ci formu-
lèrent, le z8 octobre r4o3, un règlement qui prit le nom
[-ettre des huit et qui nous initie à la nouvelle compo-
sition clu corps des jurés des vinâves, dont le nombre
n'est plus indiqué. Ce corps comprenait le mayeur clu
vinâve nommé cette fois par 1e souverain mayeur et les
bourgmestres. Le mandat du mayeur comme des jurés,
du clerc et clu varlet était annuel et prenait cours le jour
cle la fête Saint-Jacques (zS juillet) . La compétence cles

(tl PT', CPL, t. I, p. ?88.
(2) Ils furent changés encore le 16 février r3o3 (Cort. de La Ci.teb

le 16 avril 4zg (CPL, t. I, b. 495\,le r5 ætobre 1345 (ROP, t. I, D. 263).
(3) V. Drésent ouvrâgc, Troisiè'me Partie, D. 76, 2' c.
({ } ROP, s. r, p. 176.

(5, CPL, t. I, D. S48.
(8\ CPL, t. II, préf. Jr. xrrr.
<71 Cath., Cart. de la ltrévôté, r. A, f. 5 ç', r. B, f. rB v".
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jurés des vinâves était bornée aux affaires de police. On
aperçoit, pour la dernière fois, ces jurés, dans la paix
de Saint-Jacques du z8 avril 1487. Il y est stipulé que
les jurés des Vinâves ont à tenir leur réunion en la mai-
son de la Cité le mardi et le jeudi de chaque semeine.
lVlais ne doit-on pas trouver là une réminiscence de dis-
positions cle beaucoup antérieures?

Effectivement, clans cctte même codification des an-
ciennes ordonnances est rencontrée une stipulation qui
fait entrevoir par quels rouages le mayeur et les jurés
des vinâves avaient été remplacés : nous allons les
déterminer.

III. - Les Trente.deux. - Les Commissaires de la Cité.

Peu avant le dernier quart clu XIV" siècle avait été
formée f irrstitution dite des 'I'rente-Deux dont il a été
dit quelques mots à la Troisième Partie (v" Franchise),
Elle avait pour raison première de réprimer les brigues
électorales. C'était, comme son nom f indique, un tri-
bunal composé de trente-deux membres ou électeurs.
Son érection fut sanctionnée le z6 juin 1373 par la
I,ettre des Trente-deux. Les Trente-deux furent forcés
de se démettre de leurs fonctions policières en 1393.
Rétabli la même année, ce corps constitué cessa d'être
eî t4oz, quancl il fut remplacé par rrne commission des
Douze (') .

En vue toujours de réprimer les fraucles électorales.
, Jearr de Ifeinsberg avait rendu vie au corps des Trente-
cleux, sous d'autres formes toutefois, par le règlement
du 16 juillet 1424. C'est lui, en somme, qui créa alors
les Commissaires de la Cité (") au nombre de vingt-
cleux, dont six choisis par le prince et les seize autres
par les paroisses ("). Désignés d'abord contmis des lui-
nâtes, i1s nommaient tous les ans un électeur dans cha-
cun des trente-deux métiers. Ces électeurs eurent pen.
dant quelquc temps la mission d'élire les deux bourg-
mestres de l'année.

Quant aux commissaires de la Cité, leur office était
inamovible. Ils devaient être âgés d'au moins quarante
ans (n) et se trouvaient secondés chacun par un clerc
et tur varlet payés, au XV" siècle, sur le budget de la
ville, I'un par douze muids d'épeautre ou huit florins
du Rhin annuellement, I'autre par dix muids ou six
florins.

On doit considérer les commissaires de la cité comme
cles policiers politiques. Elus avant tout pour empêcher
toutes les brigues électorales, lors <lu renouvellement

( r ) I.cs Trente-Deux ressuscitèrent. Au XVI" siècle, on nomma même
dix-huit revi*urs des lrentedeux, Ces Réviseurs des Tretrte-deux
furent pris parmi les bourgmestres, les Conseillers, les membres du
Conscil ordinairc, les anciens bourgmestres et les êchevirrs. Ils avarent
plutôt un caractèrc officif,ux, bien quc des jugements aient été rendus
par eux et aient rcçu confirmatior. (CVB, zg avril 156r. - RCC, S mars
r-s68.)

(2) Bouille râcontc que quelques années auDaravânt, l'édilité avait
établi r seize hommes dès lors qualifiés commissâites pour veiller à la
garde des fontaincs Dubliques, des ames de la cité, des monnayes, des
houilles, des Danvres de Cornillon et d'autres choses qui concernaient
le bien commun ct la policc. r (Tome II, p. 7.) C'est là une assertion ha-
sardeusc. -En sonlme, tlouille s'est borné à I'emprunter.à un mémoire
de I'an 1678, produit pâr un commissaire meme, Antoine Rolandi, et
qui tend ir fairc remontcr le olus harrt possible, antérieurement à Jean
de Heinsberg, l'institution du corps dont il fait frartie. Ce mémoire a
pour titre Les Ebu.rons liégeois (v. p. 42) ; un autre mémoire du temDs,
écrit dans le même sens, émet une proposition semblable et ausi va-
guement (pD. 6-7).

(3) Le RFr donne les noms des vingt-deux premiers commisaires.
(1\ CPL, t. II, p. 5o6. - V. e[ Rccilei, concernant l$ afraires de Liége,

t. IV. - DtipERRoN, Rechcrch(s sur I'instittttiott des ndîtres ct commis-
scires dc la Cité. BLIL.



de la magistrature, ce qui les faisait participer à I'exer-
cice de la juridiction répressive, ils eurent bientôt à

remplir d'autres rôles importants. Ces rôles doivent être
ainsi résumés :

Les Commissaires étaient les tuteurs ofliciels de tous
les bourgeois lésés par un délit rr perpétré rigoureuse-
mcnt par voie de fait r, pour les assister dans leur
plainte, quand ils la trouvaient fondée et les aider à
obtenir la punition du délinquant.

Ils étaient officiers de police judiciaire dans la Cité
et dans la franchise, et pouvaient eux-mêmes déférer
les délits aux officiers de justice pour les faire réprimer,
particulièrement < selon le régiment l, quand la partie
lésée n'osait pas ou ne voulait pas se plaindre.

Gardiens de l'ordre public, ils pouvaient requérir
,r enquête générale l à propos cle tous ies crimcs ou c1é-

lits qui tendaient à troubler I'ordre dans la cité ou la
franchise.

Gardiens des libertés, des paix, des franchises, des
statuts, dt régint,ent, ils assistaient aux rt enquêtes gé-
nérales rr quelles qu'eiles fussent.

Censeurs du peuple enfin, ils veillaient sur les bonnes
m.rurs et faisaient à Liége I'office que, dans la plu-
part des villes cles Pays-Bas, exerçaient des rr pacifica-
teurs n spéciaux, c'est-à-dire qu'ils ir.rtervenaient pour
les apaiser dans les querelles soulevées entre les bour-
geois (') .

Chargés d'autant d'attributions policières ('), les
commissaires pouvaient évidemment porter 1'épée,
mêmc une arme à feu ('). Non seulement ils étaient
exempts d'impôt (n), mais ils étaient exemptés des
charges militaires (o). Tous se irouvaient < inamo-
vibles r pour autant qu'ils rr faisaient bien r. Lorsque
l'un d'eux avait êtê exclu du corps par inconduite, il
était remplacé soit par le prince, soit par la paroisse qui
l'avait élu.

Si 1'on appelait ce corps I'eBil du peuple, et si I'on
comparait les commissaires aux (( censeurs r de l'an-
cicnne Rome ("), il était naturel que l'on réclamât d'eux
des conditions d'honnêteté et de probité toutes particu-
lières. D'après le règlement du r4 avril 16o3, d'Ernest
de Bavière, les ,, commissaires devaient être : ro rr ad-
hérités r et propriétaires dans le oinâ,ae ,. zo nationnés du
pays et bourgeois de Liége ; 3o enfants légitimes et de
parents nés eux-mêmes de loyal mariage ; 4o cle bonne
renomnrée ; 5' catholiques romains ; 6' aptes à remplir
les charges ; 7o suffisamment instruits ; 8" cl'une con-
duite à l'abri de tout reproche.

Comme pour les bourgmestres, l'élection des com-
missaires était publiée au (( balustre de la Maison rle
Ville > (').

Leurs charges étaient incompatibles âvec celles de
membres du tribunal des Vingt-deux, de maître de Ia
Cité, de conseiller, de commissaire de la foire, de juré,
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c1e gouverneur d'un métier, etc., et cette incompatibilité
s'explique.

Au XV" siècle, les Commissaires de la Cité tenaient
leurs séances le mardi et le jeudi de chaque semaine,
dans une salle des cloîtres cle Saint-Lambert ; durant
les siècles suivants, ces réunions eurent lieu à I'Hôtel-
de-ville le mardi. La présence était obligatoire sous
peine d'amende et nul n'était en droit de quitter la
séance avant qu'ou eût épuisé l'ordre du jour. On y re-
cevait et examinait les plaintes de ceux qui se préten-
daient lésés dans leurs libertés et franchises (').

Quoique ces commissaires corrtinuassent cl'être au
chiffre considérable de vingt-deux, il fut jugé parfois
qu'ils n'étaient pas assez nombreux. Le 7 iêvrier ry76,
1e Conseil de la Cité ne projeta-t-il pas de < désigner
url autre groupe de bourgeois pour aider les commissaires
à réprimer les abus sans nombre qui se commettaient
dans la Cité r ?

A raison cle lcur inamovibilité, ces commissaires ne
vécurent pas toujours en parfait accord avec le Conseil
de la Cité qui lui, renouvelable chaque année, subissait
fréquemment les fluctuations de la politique. D'or\ des
heurts entre les deux institutions. Ainsi, le 6 novembre
t626, \e Conseil, ayant appris que les commissaires
s'étaient réunis d'autorité privée, leur interdit toute
réunion clu genre, en cléclarant nulles les résolutions
lrrises par eux.

Un incident autrement grave se produisit un demi-
siècle plus tard, en 1677. Quelques jours avant 1'é1ec-
tion magistrale, le Conseil de la Cité avait orclonné I'in.
carcération d'un des sous-mayeurs, soupçonné, dit
Bouille, rr cle vouloir brouiller r cette élection. Les Com-
missaires protestèrent ; une série de mémoires virent
le jour, celui du commissaire Rolancli, notamment, inti-
tu7ê : Les Eburons li,égeois ,. les esprits s'aigrirent. Les
bourgmestres et Conseil déclarèrent six des commis-
saires déchus du clroit de bourgeoisie et de leur charge.
Ainsi ne I'entendit pas Maximilien-Henri de Bavière ;
il prit sous sa sauvcgarde les six commissaires et les
maintint clans leurs fonctions et qualités (').

Eu vue, lui aussi, de supprimer des abus criants, un
autre prince de la maison de Bavière, Ernest, avait, l'an
r.5s6, transformé le mode cl'élection des commis-
saires ("), ce qui n'empêcha pas le même chef d'Etat
de le changer une seconde fois le 14 avril 16ol (').
I\Iais 1e 8 octobre 1613, l'empereur l\Iathias abrogea Jes
dispositions introcluites clans le règlement ('). La paix
cle Tongres du 4 juillet 164o n'en rétablit pas moins 1e

règlement de 16o3 qu'avait confirmé à son tour Ferdi-
nand de Bavière et qui a été maintenu jusqu'en 1684.
I1 fut alors modifié raclicalement par le règlement géné-
ral du z8 novembre, de }laximilien-Henri (u).

Désormais le prince nommait onze des titulaires.
L'autre moitié était choisie non plus par les paroissiens

(1) Porrl.r,El, Droit cri.îti11el tn l'ûncitlltc flincildtté de Liége, -V. aussi .EL, r9 février 1460, r'tldrr. 5;6, f. f6S v", BtL.
(2) Pour I'ampleur de lcrrr juridiction, roir R€cord, des c<chczins du

19 février 146o, dans Pawilharts.
(3) R,Él, p. rq3.

() Pauilhart, actc dr 13 janvicr r.185. - RCC, r. 161916,;3, f. :o9. -Voir en outre XIéfrLoirc des nlaîtres ct contnûssaires d.e la Cité. 1787, in-4".
(5\ CP, Déb., 1. 35, f. 1r,5 v".
(6) À]', t. I, p. 58.
(7) ÀCC, r3 déc. r65q.

(r) Lcs EbulotLs lirig4pi5, 1678, p. l:.
(2) Borrrr,LE, t. III, pp.36r et.1rE. - V. sur uêmc sujet, R.E (r," éd.),

part. II, chaD. X.
(3) ROP, s. :, t. II, p. r8r.

(1\ Ibid.. p. 247.

l5) Ibid., p. 35o. - Cf. rloz. r71, f. r83, BUI,.
(6) Le:3 septembre r7o9, le chaDitre cathédral, à la demande du Con-

seil privé, ilterpréta, eu l'absence du prince, le règlement du 28 nov.
168.1, en cc sens qu'r un commissaire de I,iégc ne peut être nommé à
la magistrature r. lcoth., DO, r. rTog-t7t2, I. g,)
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mêmes, mais en leur nom, liar lcs teuants et mambours
des paroisses (').

Nonobstant tous ces remauicmerrts organiclues, à cause
d'rux peut-être, 1es droits et attributions des commis-
saires ont fréquemment clonné lieu à discussion. Ccs
droits et attributions u'étaicnt pas encore nettement clé-

limités au dernier quart clu XVIII" sièc1e (').
Lc traitement aussi a varié. A la fin cle la principauté,

il se montait à zor fr. environ ; mais en comptant Ci-
vcrscs autres recettes notr fixes, les revenus annuels se
chiffraient par près de 73o fr. C'est pareille somme que
I'autorité alloua comme pension à chacun cles commis-
saires, lorsque, après la Révolution <lu rE août 1789,
le corps fut aboli.

Cctte ltension était légitime. En effet, les membres
qni avaient été nommés par le prince avaient cliï solder,
rien que pour le droit cle scel environ r,zoo 1r.; res-
taient à pay'er les droits de réception, etc. Les commis-
saires élus par les paroisses u'échappaient pas âux taxa-
tions du genre. Bref, chacun cles titulaires devait dé-
bourser six milliers cle francs pour ol>tenir sa place (").

Le Pant'ilhart génêral clont sc servaient les commis-
saires clurant les quatre clertriers siècles pour réglcr leur
concluite et leurs jugenrents en toutes matières est main-
tellant déposé aux Archives de l'Etat sous le no 77:
et la rubrique Pritsilèges et statuts de Liége (') .

(r) D'autrcs orrlonnarrccs conccrniint l,i'lcction des commissaircs ont
parrr le r1 juin r7-1.i. (RoP, s. j, t. II, p. .1j) et le z4 arril I7n. Gp,
Prot., r. t77o-r773.l

(2) RCC', r. t;îj-rij9, f. r32 \'".

t3) Le distingué horloger Ifrrl)ert Sart.)n, <1ui avait été i'1il, le l9jrrin 1783, ertt ir tetser rle ce chef rule sonlnle de 5,ooo florins.
Alrry a drcssé la liste de tons les commissaircs dc la Cité depuis t1:,1

jus<1u'cn r7.5r, avec armoiric's et (létails généalogi<lues. Ce curieux ma-
nrrscrit, qui formc un petit in-f" dc ll3 fellillcts numérotés et dc 4 non
numérotés, fait maintenant partic dc ln bibliothèqrre de 1\I. lc conltc
d'()ultrcmont de Warfuzée. (n.SrL, t. I, pp.66,69 ct r9,1.)

\'. aussi sur lc même sujet, Me?roirc tles Contmissaircs de Id Cité.
1787, in-4'de r.i p 

- Plan de MutticîDLtlit( (t7go) in-J'po. A2-$. - RCC,
r. ry7q, z6 janvier (noms des commissaircs ar cette date).
, (1) Nous publions ici la listc dcs dcrnicrs commissaires de la Cité,
atcc lcu. rlatc <lc nomination, etc., <l'aDri's rlcs documents officiels iné.
dits dc I'au \ de la Réprrbliqrre françaisc,

r" Clo.io,r, Ifcnr], né ri Liégc, lc 3o juin 17.;6, domicilié chausséc Saint-
Gillcs, qSo. - F:n fonctions drr.; janvicr r7& au 27 juillct r791.

r" Colrrrd, Barthélcm]-, né à Liéqc lc ao mars r74-5, domicilié llont-
Saint-\Iartin 66.s, puis impasse rlc la Clralnc (llors-Château), norrrnré le
,1 jrrillct r793,.

3" Crd,rd-\,, Jcan-Henri-Jos., né à Liégc, lc 6 sept. r7-5o, domicilié au
corrvent (les llillcurs, teçu commissairc lc 16 mai r78o.

4" l)t'Jooz, \\'âlthèrc, né à I,iégc, lc rr janvicr r73o; clomicilié ir 1.,)n-
gis, cn fon<-tions depuis lc r2 octol)rc r7.55, grcffier artx cttvrcs cles
i.chcvins depuis r744 (.sic).

.5" D. I-o,rci,r, Picrrc-Jeân-I,ouis-Rcrn., né l.t villers-1e-Templc, lc r"
sct>tcmbre r75r, domicilié ri I-iége, rlrc (l'Atroy -s-sg, commissaire depuis
lc o rlécembrc r788.

6', Iiubcrron, Franç.-I,éonard, né à I,iégc, lc 7 juin r7.j1, commissaire
<lepuis r768, domiciljé rue dc la Sirènc, pri's place Saint-Palrl, r{3.

;' Hogsr, Théod.-Jos., né r\ I.iégc, le :: juillct 1738, clomicilié ruc des
'l'anncurs,99, reçu <-onmissaire lc:S ruillet r7;7.

8".fudo,r, llichel-Ferd., né iL I,iésc, Ic r.i janvicr r737, rue derrière
saint-Thornas,338, commissaire <lepuis lc rr avril 1786.

9" I.'Hoest, An<lré, nê à I,iésc, lc ?o septembre r7.;9, domic-ilié r\ Co-
ronnreuse,7, commissrire depuis le:.j fér'rier 1782.

to" L'Hoest, Jean-Nicolas, né à I-iége, baptisé à Saint-Jean-Baptiste
le r'" sel)tembre r7.5r, reçu cornmissairc le zr octobre 1784. Finalement'
il fut colloqué à l'Hospice des F'rères Ccllites, pour cause de tlémence.

rf Meunier, Pierre-Jos., né à Liégc, le :5 février r7:9, domicilié à
Anthisnes, reçu commissaire le r'" avùl 1773-

v" Nihet, Gilles-Hubert, né à Liége, le 17 février 1738, domicilié rue
I'ied-de-Bæuf, reçu corirmissaire le g: février r78o.

t3" Robert, Jcan-Henri, n4 à Liége, le z3 juillet 176r, domicilié faub.
Saintc-Marguerite, 42o, reçu commissaire le r9 mai 1786.

t4o sartolt, IIub.-Dieudonné, né ù I,iége, par. st-Gangulphe, et bap-
tisé ri N,-D.-aux-Forts le r nov. 1718, rcçtr commissaite le rg mai 1783,

domicilié rue Pont-d'Ile.

LES IIEST-RES DE SECIïRITE DF: JADIS - EFFETS NIII.S

IV. - Etat des mæurs individuelles au moyen âÉe. -Les Archers.

Nonobstant lc nomlrrc <lcs paragraphes corrsacrés ici
r\ la police de l,iége, il n'est llullcment téméraire d'af-
firmer qu'elle y était nullc. La tâche des diverses caté-
gories cl'agents policiers qui viennent cl'être passés erl
rcvuc se limitait pour aillsi clire à la condition politique
des Liégeois. Ces agents n'âvaierlt aucun rapport avec
la police administrative. C'est parce que celle-ci n'était
pas crééc que, au XVII" siècle, l'édilité ordonnait aux
habitants, e11 cas cle danger, de vol ou de pillage, de se
prêter une aide mutuelle (').

Aussi bien lre connaissait-on pas jadis à Liégc ce que
lrous âppelot7s là fertnanence. 17 n'y cn âvait pas, mêilre
r\ 1'Hôte1-de-vil1e, sarrf elr des circonstances g'raves, tout
exceptionnelles, lorsque la compagnie cles Dix llomnrcs
devait le garcler. Voilà pourquoi ia Paix clc Saint-Jac-
ques cle l'an r4E7 l)révo)'ait ces cas extraordirraires :

rr S'il est exirédient l, dit-elle, u de faire gafl (de veil-
lcr) cn aulctul tenrl)s, ou garcleir en la llaison cle la Ci-
teit, le rentier' (receveur) siera tel1rl de livreir torrtes les
'tLLLlte. (nuits), denx chandelles porlr ledit gâit, et avec-
qlle ce, les toirchcs de <laghait et âux frais cle ladite
Cité ("). l

Lcs officiers de policc scraicnt bien à plaindrc dc rros
jours, s'ils n'avaicnt qu'rue nraigrc chanclcllc pour lcs
offices dc f intéricur clc la permanence ct rurc torche de
résine pour l'éclairage extérieur.

Plusieurs siècles s'écoulcront avant que cette veille
nocturne à l'Hôtel commrlnal soit organisée ('). Ce-
pcndallt, à ce temps, une police active et continue était
très nécessaire du jour comme <le la nuit. La société
liégcoise clu XVU sièclc présentait dans les m<rurs in-
dividuelles un spectacle aussi lamentable que celui of-
fert longtemps par la situation politique.

Ce n'est pas que l'autorité n'ait point cherché à ga-
ralltir 1â sécurité des personrres et I'inviolabilité du do-
micile. Dès le z4 iêvricr 1394, 1'é1u Jean de Bavière,
de concert avec la Cité, avait, à cette fin, formulé le rè-
glemellt connu sous le trom Nou.z'eau let, pour la ré-
l)ression des crimes et attentats variés dans la capi-
talc (''). D'autres orclotrnances suivirent défcndant de
porter a glaive, bdlor (fusil), arbalètes, lances, haches,
hallebarcles, bredars, masses, spafus, épées, marteaux,
becs clc faucons ne âutrez armures r (u).

Bn l'absence de toute police sérieuse, pareilles l)ro-
hibitions clevaient demcurer lettres mortes. Nonoltstant
les interdictions princières, torltes platoniques, I'insé-

(rI RCC, r. 1631-16.j6, f. rro.
lzl CPL, t. II, p. z9z.
Lc 19 févricr r.i19, le Conscil dc la Cité déci<la quc jusqtr'îu carôrnc

dix homnes delront fairc lc guct ri I'Hôtel-de-villc arrnés tlt, r birtons r.(fusils). (Cdrt. ttc lt Citt.'l
(r) AI surplus, ces leilles i'taient rarissirncs il y a qrlâtrc ccntaines

d'annécs.:\ la fin du XvII. siècle serrlcrncnt, la Cité se décir'la à en-
tretenir la l[mière d'unc façon Dlus ou moins continuc à I'Hôtcl{lc-
ville. I,e .s o.'tobrc 1677, c'n effct, le Conscil faisait délivrer < ir la gardc
de la llaison de Villc, unc lantcrne (fJorrr poser ri l,cxtérieur) et qrratre
chanrlelles Dâr nuict dnrant l'hyver ,. Donc it cctte date en..ore, t)as
<lc survcillancc noctnrnc l'été', pas tlc permanence àr l,hôtel comnrrrnal.

(41 CPL, t. Il, p. 81.
(5) Régitil.nt ric.s britrr,s, dc Jcan dc Heinsberg, tlc févricr 1422. (ROp,

s. r, p, S32), - \r. aussi Cris du Pelroil, rr nai r4.5r et scDt autrcs (1,.

r49z ir r49g, dans le Cdrlr,l. tlc Ia Cit(, cl'Emilc Ferr<ox - ct PoiJ (le
Saint-/dc{trc-s, de r187.

Etaicnt, à ('cttc i't)oquc, atrtorisés seuls r'l porter des armes, le grrnd
nlaycur, lcs échcrins, lcs conscillers du prince et (eux qui avaient ta
livrée dc ce dernier, les scribcs, serviteurs, maîtres ct commissaires de
ta Cité, les membres drr tr ibunal dcs Vingt-Dclrx, le nont'c et scs ser-



cudté régnait partout au XV" siècle, même quelques
lustres après I'incenclie général de la ville procluit l'an
1468. Chaque bourgeois ue sortait plus que muni de sa
rapière (épée courte), cle sa lance ferrée, ou de son cou-
leau tai,Ile-pain qu'il clégalnait à la moindre querelle,
voire sans provocation aucune. Les meurtres, les bles-
sures, les affolu.res à sang coranl et à lingnoul, les vio-
lences etr pleine place publique et au grand jour, sur le
Marché, sur le territoire claustral se produisaient jour-
nêllement. En font foi les registres aux Cris ilu Penon,
conservés aux Archives de l'Etat. Bormans 1' a relevé
pour la Cité, plus de trois cents délits du gertre en une
seule année ('). Il est vrai que cette constatation a
porté sur I'une des années oti les guerres entre les La
Marck et les Hornes avaient augmenté la perturbation
publique et agité davantage l'état cles eslrrits en notre
cité, qui ne comptait guère, à ce monrent, plus cle trente
à quarante milliers d'habitants.

La législation prér'o1'ait certes des châtiments sévères
pour les auteurs de ces actes de violeuce, mais ils n'ef-
frayaient point les malfaiteurs, eu l'absertce à peu près
totale d'agents pour assurer la sécurité publique.

]Iême au premier tiers du XVf" siècle, les règlements
énergiques clu ferme Iirard de I,a l\{arck ne suffirent
nullement à mettre un terme aux scènes de cruauté. Tel
était encore ultérieurcmeut la déplorable conclition rles
mceurs à Liége que Corneille cle Ilerghes et Georges
d'Autrichc, en r54o et cn 1547 ('), durent édicter les
châtiments les plus rigoureux contre les aggresseurs
nocturnes. Comme lettrs prédécesserlrs, ils crurent parer
au mal er.r défendant strictement à uouvcau lc port des
armes. On alla jusqu'à restreindrc le droit d'asile quant
aux coupables d'attentats contre les personnes. Tout
qui se trouvait convâirlcu d'avoir attaqué méchamment
un bourgeois était arrêté et puni promptemellt par 7a

Jrerte du poing.
Loin de diminuer, lcs crimcs se multiplièrent clans la

suite, d'autant qu'à la fin c1u XVI" siècle et au suivant
le chiffrc clcs criminels s'était augnrenté par la venue
rle nombrenx soldats licenciés on antremeut errants rle
pays voisins.

Si grave se présentait encore la situation publique,
le z8 r4ars 163r, sous Ferdinand c1e Bavière, qu'on n'hé-
sita pas à lancer ce cri clu Perron, lequel clépeint, dans
sa concision, les clésordres sociaux qu'il était ap1ielé
à faire ccsscr :

< Corrttrrc trottobstant nos flacards ct idits tant dt fois
renou'sclfs, ttortant ililcnse et prohibitiort cxfrcsst'dc ttc
portcr ct tnoins se san:ir d.'aucune sortc d'arntts desloyal.es
et défend.ues,l'on rt'a cessé jusques ores, tI'ut uscr au granil
tn.ëpris de nos d,tts édits, mesnle lairc ct t:s,tttotnoir des as-
sctrtblées alirt'.tiolenter nos bourgcois, ttort scult'ut.ent ù
Ieurs personnes, tnais aussi en. lcurs nt.oisorts et biens ;
c'est pourquoi, de la llart de Son, AIt. Sér. et de son cha-
pitre cathédral, des bourgmestres, jurés et conseil de la
Cit,é tlt: Liégc, |'on a bien sérieusentent défendu, contnr.e
I'on tlélentl par le présent, d.e portL:r tclles orntes, ni de
.ç'a.s.st,rrrblcr ou procurer assentblées pour lairc telles'tio-
len.ces, pillcrics, ott autrts foul.Ics quelconques, à pcine,
quant aur forteurs de telles arnæs, d'estre saisis ct puis
pour Ia ltrem.ière loîs loucttês et bannis, et four Ia seconde
fois l>endus et estrangl(s : autorisant tous ofiiciers ct bour-
geois à ccsta fin : et quant aux assentblées a,uant d,ites, il
sera ferntis et loisible inputténtent courir t.els contra-

(r) ÈTlldils rir'.s Cri.s tltt Pr:rrott de lo Cit{, p.;,
(2) IIOP, s.:, t. I, p. r20.
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';crttcurs srrs cf les taillcr ttt pièccs, cont.nanddnt arr telles
occurrelrcts à tout bourgcois dc s'assr:rnbler ct l>renrlre les
anrtes cotttre eux (t). D

Des édits du genre ne durent pas nroins être renotr-
velés fréquemment dans la suite. Le 4 rnars r7r5 encore,
Joseph-Clément de Bavière, (( attendu les clésordres qui
arrivent journellement par la liberté qrr'un chacun .s'at-
tribue de llorter des armes défendues r, dut, à son tour,
formuler de nouvellcs prescriptions en la matière :

tu Quicouque r, déclara-t-il, tt clorénavant attaquera arl-
trui avec corlteau à pointe, bayonnette, poigrrard, pis-
tolet de poche et toutes autres armes cachées ou dé-
loyales, outre l'amencle statuée pour le port, aura encore
pour I'agression irrémissiblement le poing dextre coupé,
et affiché à la potence... encore bien que personne n'ag1-
rait êtê trré ni blessé ('). l

Quoique ces attentats criminels fusscnt clcvenus beau-
coup plus rares au XVIII" siècle, ()corges-Louis de
Berghes, crut utile, le 7 mai 1739, <le rr faciliter les bons
et fidèles bourgeois dans tous 1es moyens qu'ils vou-
dront employer pour empêcher les violences que I'on
oserait entreprendre contre leurs maisons et la tranquil-
lité clu public. r A cet effet, il admit à son tour qu'eri
pareillc occrlrrence, rr les voisins et autres bourgeois
vellânt âu secours r pourraient < faire feu sur tels sédi-
tieux r ('). Mais cette fois - répétons-le - le chef de
l'Etat usait plutôt dc mesures préventives.

Vainement, en tout cas, les victimes de tels méfaits
auraient compté à Liége sur I'intervention de 1a police
communale. fl n'en existait nullement ni pour le jour ni
pour la nuit clans la capitale cle la Wallonie. A ce temps,
s'il fallait en croire divers étrangers, le besoin d'une
police active ne se faisait nullement sentir. Le docteur
français De Lille, qui résida en notre vi1le plusieurs arr-
nées, s'exprimait ainsi, I'an 173.5, au point cle vue de la
sécurité, après avoir établi un parallèle entre Liége et
Paris :

< Celui.-ci r, écrit cet anteur, < t'st L'utout'é urtit ct iour
d.'une l'tatitc arnfte dt sateltites qui l't'tbscri't'rtt ct quî ne
cl.emandent pas trticux tlut dc tr(tu'.rcr un. fr(texte pour
t.ontber sur lui :

n ... trIalgré ce Lluc lol.s .:,'('nol.s dr dirt au sujct de la
foli.cc dc Paris, iI'rt'tsl l'toittt dc boutiquc qui nc risque à
iotrs ttrorncttts d.'être lorcéc : tt. si le guct (n) nc ntarchait
cotttinuellente'nt tant t) ficd qrr'ù clc':'al, i/ rr'c.sf l>oittt de
ttt.a.rchantl qui peut st llattcr de l>oui:oir iouir d'utt quart
rl'lteure de rcpos pcndant Ia nuit.

r Qucllc d.iflcrence rt'y a-t-il l'toirtt ccferttlartt t'tttrc Ies
barrières quc Ies lo/crrr.s de Poris trou','cnt à f orccr, ct. les
laibles l>lattch,es qtri ticflcndettt les rîchcs rrra.go-silr.s dc tr.os
Liëgeois. Nonobstant ccla, figurc:-r'ou.s qrr'il sc lait pl.us
dc ntaut:ais coups pendartt. une tntit daus tut st'ttl Lluartier
de Paris, qu'il ttc s'cn lait à Liégc tlans totttt: rrnc ann(e
C'est un. ccs dcs l'tlus rart's que d't'trtcndre qut on a forcé
une boutique, qu'ott n osscsslrri ott ';.,o1é tluclque coureur
nocturne dans I,'cn.ceiltte dc trotrt tillc. II serait pourtant
bien aisé d'ett i;cnir irnputftmettt à de.s laits l>arcî.I.s, si ttos
Liégeois ét.aiurt d''un caroctàrc czs.si nnui.:ais t1u'on Ie l>ré-
tentl.

r Prinro: Norrs tfa'solts l>oint ici dc guct tty tlc l>atrouille
capablc d'en iutposer ntôtne au plus trand l>oltron du
monde, et supl>osant qu'il 1' eût uttc cohortc nontbreuse
qui'sei.ll.ât soigncusent,etù ù Ia sîrrtté ftrbliqnc, cc qui n'est
fas...

(r) ROP, s.2, t. III, p. s6
: mars 1633. (Ibid., p. rr4.)

(2) RE, t. III, p. r20.

(3) -Ibirl., p. r64.

(4) l,atrouillc.

PRENIIERE POLICE ADMINISTRATIVE DE LA CITE

- Ce Cri (lrr I'effon a été renouvelé le
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r Secundo ; Nos Loix nt pcnnettertt point qu'on saisisse
au corps un de nos bourgeoi.s, sans aroir préalablement été
jugé âPbréhelxsible. Si I'on iouissait ù Paris tl'un pareil
brl'tilegè, j'ose alartcer que cctte tille, qui fait I'adtnira-
Tion e{le plaisir des étrangers ne serait plus qu'utt bois ot'l
Ia raison du plus lort tiendrait lieu de loy. Ettlitt, autoltt
la folice iles Français est, elle, rude et e,(traord,inaire, au'
tait Ia police d.e Liége est, elle, modérée, n'os ofiiciers
nlayeurs agissent toujours en pères qui chcrchent à cor-
iger leurs enlants aaec douccur (r\. t

L'origine des archers qui formaient la police admi-
nistrative de la Cité doit être reportée seulemellt âu pre-
mier quart du XVIII" siècle. Encore ces agents infimes
n'étaient-ils que deux. Ils apparaissent pour la première
fois en r7r8. Au compte de la Cité de I'exercice r7r8-
r7rg, figure, en effet, un poste cle 6r florins destiné à
l'armement ; (( pour hallebarts et sabbes (sabres) iles
deux archers ou suisses r. On ajouta plus tard, un fusil.
Ils ne portaient donc pasl'arc, nonobstant leur appella-
tion, d'autant que d'abord, ils remplissaient principa-
lement un rôle de parade à I'Hôtel-de-vil1e.

En q36,I'année qui suivit celle où De Lille faisait un
si grand éloge cle notre paisible population, la situation
fut quelque peu modifiée sous ce rapport. Le z7 aott, le
Conseil de la Cité, ( considérant nécessaire d'établir
un plus graud nombre d'archers pour prévenir les dé-
sordres pendant la nuit, surtout en hiver, par le grand
nombre de vagabonds et fainéants qui se trouvent clans
la cité, malgré les défenses princières )), nomma quatre
nouveaux archers (').

On finit par leur donner un chef, mais l'effectif de
six hommes fut conservé invariablement jusqu'à I'ex-
pii'ation du régime princier ("). Ce n'était point trop,
réellement, pour le maintien de I'ordre dans une ville
qui comptait alors de soixante à septante mille âmes,
avec les faubourgs, d'autant que ces gardiens avaient
une série de missions étrangères à 1a police à remplir.
Il est aisé d'en juger par le règlement qui leur fut im-
posé le 6 décembre r75r : En voici le texte :

< Les six archers obéiront à leur ofiicier et lui porteront.
resPect en toutes occasions, à peine en cas d.e désobéissance
ou d.e propos injurieux d.'encourir ou Ie suspens ou la cas-
sation au jugement d.es seigneurs Bourgnr.estres et Cottseil.

n Chaque jour outrier, ils se rendront de bon nntht sur
Ie Marché, pour entpêclter que Pelsonlte n'étalle au rlclà
des bornes presuites par le règlenrcnt, en teillatt à ce
que les rues qui etruironnent Ie Marché ne soient occttllées,
et que Ie Passage soit toujours libre ù un chacurt et à toutes
itoitures, Ie tout. à Ia mênr.e pcine que dessrrs.

n Tous les jours d'assentblée du Conseil, et des trois
corfs (+), deux arch.ers, Par tour, seront sous les arntes
à la porte de I'Hôtel-de-rill.e, et les autres atec I'oflicier
resteront dans le t,estibule aux ordres du magistrat.

t Deux archers par tour se trouleront à. I'Hôtel-de-tille,
Ies jours d'assentblée rlui sc tiennent Pour I'hôPitaI gé-
néral.

x IIs teilleront à I exécutiotr du ntandentent de Sa. -sér,
Eminence (le prince Jean-Théod. de Batière), éltoncé pour

(tl Abologie en laaeur de la ,aotion liégeoise, pp. ro-r4.
(21 RCC, r. t735-r738, f. rr8-
(3) Ssint-Péravi, dans le Poàte aolageur, (pp. 15 et 5r), snstate aussi

la sécurité publique qui régnait à Liése au dernier quart du XVIII'
siècle. Il écrit :

r l.es étrangers s'étonnent avec raison de la tranquillité qui règne
dans une ville composée de r2o,ooo emes ( ?) dont plus d'un grand tiers
est formé par le petit peuple et qu'elle ne soit gardée que par douze
hommes r.

Saint-Péravi exagère ici du double quant à la population et quant
au chiftre d'bommes de poliæ, à moins qu'il n'y ait joint les gardiens
faisant partie de la poliæ judiciaire qui dépendait non de la cité,
mais de ta justice échevinale exclusivement.

(1\ Le Conseil dc la Cité, les Commissaires et les Con,osants des
Selze Chdnbres.

la propreté des rues en laisant ra\port exact d.e toutes les
coitraîentiotts ; 'ooulant que Ia partie des ant'endes appli'
quêes aux déIateurs soient à leur prolit ;. déclara2tt qu'ils,
ieront responsables de I'antettde chaque lois qu'ils seront
conlaincui d.'atoir uu des contrettenants sdns les a'Ltoit
ac cusê s .

n Ils teilleront parci.Llentent à ce que les lanternes soient
allu'nées selon lci cond.itions ; Ies antendes etl cds de non
accotrr.plissernent leur suitront cotnrne délateu'ts.

r I/s saisiront toutes fersottnes qui, par ordre du ma'
gistrat, ilel)ront être conduites ù I'h'ôfital général.

n lls ne Pourront aller aux lêtes des paroisses, solennités
ni autrcs cndroits (trangers ù leurs fottctions, sans Per'
trrission de MM. Ies Bourgmestres tégents,

s En cas ile leu dans Io aité ou les faubourgs, I'officier
ct Ies archers se partdgcront ; trois d'en'tre eux iront oussi'
tôt alec leurs arm'es chez un de MM. les Bourgmestres
régents et trois chez I'autre, tant pour les atterti,r et les
esiorter resfectitenr.ent que f>our exé.cuter les ordres qui
Ieur seront 

-d.onnés, seloti les aircoll.stances, à peine de d.é-
sobéissance.

t Ils peilleront soig'neusentant aux arbres plantés far
ordre d,e la Cité, et arrêteront au t'Iagrant tous ccu,x qu'i.Is
trou'ueront laisant tort ou dotrtrnage aux dits arbres pour
être funis selott les nmttdeutettts.

n Totr,t ce qui lcur serd cotntndntlé par XIM. Ies Bourg-
fltestres et Conseil., au-delà des arti.cles ci. dessus, detra
s'exécuter ù. Ia lettre ù peine de d.ésobéissancc.

r Ils seront obligé.s de se loger dans le cæur de Ia cité,
tt lc plus ù portéc de I'Hôtel-dc-lille qu'i) se pourra, alin
qton puisse les trout;er chaque lois que MM. Ies Bourq-
ntestres et Conseil autoltt besoin de leurs seruices (t).t

Que d'articles supplémentaires furent ajoutés succes-
sivement, suivant les circonstances ! Un certain temps
I'on oblige ces agents à rt se trouver tous les jours à

7 heures du soir, sur le Marché rr, à y empêcher les at-
troupements rr de quantité de jeunes gens qui cassent
les vitres de I'Hôte1-de-ville ('z).r Notons qu'en général
ils devaient être à l'Hôtel communal <r depuis cinq
heures du matin en été, depuis sept en hiver jusque
clouze et depuis une heure cle I'après-midi jusqu'à neuf
heures du soir pour exécuter les ordres du magistrat,
empêcher les charretiers d'attacher leurs chevaux aux
grillages cles fenêtres de I'Hôtel-de-ville, etc. ("). u

Plusieurs d'entre eux avaient à se rendre le matin et
1'après-midi dans les promenacles cle Saint-Léonard et
de Coronmeuse, pour éviter les dégradations, etc. fls
avaient aussi à r'eiller à I'observation des règlements
d'autorité princière quant rr à la propreté et à la liberté
des places, rues et faubourgs r, à veiller également â
I'exécution de toutes les conditions imposées aux repre-
neurs du nettoiement public )) sous peine sévère (n).

On ne songeait donc point à créer pour ces policiers
la loi des huit heures de travail.

La tâche était d'autant plus pénible et plus délicatc
qu'il leur était strictement défendu, sauf en cas de fla-
grant délit, évidemment, rr d'appréhen<ler qui que ce
soit sans permission, à peine d'être pourvu à leurs
charges (t) r.

Malgré les lourcls travaux qui leur incombaient, mal-
gré les nombreuses heures qu'ils consacraient au ser-
vice public, l'officier qui devait ( savoir lire et écrire l
ne touchait que trente florins de Brabant par mois ("),

(r) RCC, r. rTSo-r7.5?, f. r72 y'.
(21 Ibid., r. r7S.3-rZ-54, f. r.so. - V. aussi rz jûin r77,s.

(sl lbid., .5 juillet 1773 - r. r7-s6-r7.s9, f. u4o.

(11 lbid., r. q78.r7b, f. r87 v".
(51 lbid., r. 176r-1769, f. 5g v".
(6) Ibtd., f. z(6 ; r. 1752-1753, f. r83 v'.



les simples archers beaucoup moins encore. Il s'explique
aisément, dès lors, que de temps à autre, on les ait vus,
le premier jour de l'an, t courir de porte en porte et
geuser (mendier) au grand scandale du magistrat , (').

I1 ne faut pas oublier que les archers n'avaient droit
à aucune pension. Lorsque, à raison de leur grand âge,
ils n'étaient plus tt en état de renclre les devoirs l, on
leur < accordait les invalides comme de coutume l,
c'est-à-dire la moitié de l'appointement, mais ils n'en
avaient pas moins à remplir diverses charges à I'Hôtel-
de-Ville et ailleurs. Evidemment, quand le vieillard était
par trop impotent, on lui donnait un remplaçant ; tou-
tefois, celui-ci avait à travailler gratuitentent jusqu'à la
mort de son prédécesseur (').

A l'encontre de pareilles perspectives, et bien que de
revenus aussi modiques, la place d'archer ou d'officier
des archers n'était pas obtenue sans bourse délier. Ainsi,
au milieu du XVIII" siècle, pour ce dernier poste, il
fallait verser plus de z,6oo florins à la Caisse de la Cité,
moyennant quoi la Ville payait au titulaire rt un habit
grand uniforme, manches ct vestes garnies, qu'il deoait
conserver quatre ans, un surtout tous les ans, la manche
garnie avec tous les accessoires l (").

L'uniforme des archers comportait un habit brun, un
autre gris, revers et lrarement jaune, I'officier portait
l'épée ('); tous étaient coiffés d'un chapeau.

V. - La police depuis la chute de la principauté.

Un décret français du z9 septembre r79r avait décidé
l'établissement de commissaires de police dans toutes
les villes où leur existence serait reconnue nécessaire
par I'Administration. Nous n'étions point alors sous la
domination de la France. Il n'en fut plus de même lors-
que parut la loi du ro oendémiaire an Il/ (2 octobre
1795) sur la police intérieure des communes. Cette loi
déclarait en son titre premier que (( tous citoyens habi-
tants de la même commune sont garants civilement des
attentats commis sur le territoire de la commune, soit
envers les personnes, soit contre les propriétés l. Etle
devait rester longtemps lettre morte quant à Liége.

I.a loi susdite a été suivie \e rg tendémiaire an Ill'(rr octobre 179.5) d'un décret qui prescrivit à nouvean
I'installation d'un commissaire clans toutes les communes
dont la population excéderait 5,ooo habitants. Nous pas-
sons ici sous silence I'arrêté des Représentants clu peuple
du 5 zenlôse an III (23 février 179.5) sur la police de
streté générale, laquelle ne visait guère qu'au maintien
du régime républicain (").

Une sérieuse police communale bicn organisée eût été
autrement utile à ce temps, car l'esprit tle désorclre, la
dépravation, f immoralité, le vol et le pillage se c1évelop-
paient d'une façon effrayante. Le commissaire clu Di-
rectoire exécutif près le département de I'Ourthe, Ni-

(1) RCC, r. t77t-t7il, f. ir v..
(2\ Ibtd., r. r7.5617-s9, f- r^17 s..
(31 lbit'., r. 17,59-17û, f. :.1 r". - Pour sllâtion de cette place, V.

RCC, r78o-r783, f. r36 v".
(r) Ibtd., r. r7.s<-r7-56, f. r@ v".
f,es archers avaient deux livrées : la grande ct la çretite. pour celle-

ci lc <lrap était gris et ponr I'autre brun. (RCC, ti6&-ti;1, f. 2o.t v".)
(5) I-'art. r" porte : < Les municipalités snt spécialeqent chargées

des fonctions de ta police de streté générale, pour la ræhercbe des
crimes âttcntatoires al 1a liberté, à ltgalitê, à lâ streté intêrieure et
extérieurc de I'Etat, ainsi que les complots teûdant à rétablir la royauté
ou à établir toute autre autcrité contraite au gouvemement républicain.r
(R,4RP, éd. Latour, t. IV, p, r2.)
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colas Bassenge, eut à en faire la constatation publique
et à se plaindre le z8 avril 1798, dans un réquisitoire
contre I'autorité municipale de Liége, de ce qu'il n'y
avait plus réellement de police en ville ('). C'était là
une situation à peu près générale dans le département.
Ferd. Henaux la dépeint à son tour en quelques lignes :

< La mendicité et le vagabondage furent les effets na-
turels d'un tel état de choses. I1 n'y avait plus de streté
dans les rues de Liége dès que la nuit était tombée. Dans
les bourgs et les villages, cles bandes de voleurs spo-
liaient les maisons au vu des voisins effarés. Partout, il
y avait ruine, ignorance, misère. Nombre d'habitants,
ceux de la campagne, notamment, sans asile et sans
pain, n'avaient plus d'autre ressource que le brigandage.
Les récits des vols et des assassinats constituaient sou-
verlt toute la chronique locale des deux insignifiants
journaux du clépartcment. La ruine et la clésolation ré-
guaient dans tout le c1épartement ('). l

Un fonctionnaire français, conternporain des événe-
ments, Thomassin, est plus catégorique encore :

tu Depuis r7Eg, jusqu'en r8oo, le département pré-
sentait, sous le rapport cle la police, I'aspect le plus af-
fligeant. Les habitants des villes, clivisés cl'opinions,
étaient pour ainsi dire tous les jours en présence. Ceux
des villages vivaient dans une perpétuelle <liscorde. La
tranquillité avait fui du sein des familles ; les agents
municipaux cléconsidérés avaient cessé d'exercer une
infructueuse surveillance. A la campagne, les bois, les
récoltes étaient en proie à un maraudage destructeur ;
les communications interrompues, la sûreté publique et
particulière sans cesse compromises par des bandes or-
ganisées de garrotteurs. Dans les villes, les habitants
poursuivis le jour par cles hordes cle mendiants insolents,
étaient dépouillés la nuit par des voleurs. Pendant I'hi-
ver de 1798 à 1799, peu de semaines s'étaient écoulées
sans qu'une habitation ett été attaquée, saïs qu'un mo-
nument public ett été dégradé.

l Au commencement de r8oo, on garrottait encore
aux portes <le Liége ct clans la ville de Huy. Un huis-
sier du tribunal fut assassiné à la chute du jour de
plusieurs coups de poignarcls, sans que personne osât
arrêter I'assassin resté auprès de sa victime jusqu'au
moment cle son transport chez le juge de paix. Le jury,
intimiclé, déclara qu'il n'y avait pas lieu à accusation.

r LTn scélérat convaincu par la notoriété publique
cl'avoir assassiné son frère au milieu de sa famille ftrt
acquitté à Liége à la même époque. Tels étaient les
maux qui affligeaient le <lépartement ("). l

Cependant, dès le 7 messidor an III (r.s juillet rZç.S)
I'Aclministration d'arrondissement de Liége avait es-
sayé de réagir clans les communes rurales au moins,
rr considérant r, disait-elle, rt que I'autorité publique est
sans force dans ces communes pour protéger les pro-
priétés rurales convoitées et attaquées par des êtres in-
dignes de la liberté, qu'ils confondent avec l'anarchie,
la licence et 1e brigandage ri. C'est alors et par I'admi-
nistration d'arronclissement que fut créée la police des
gardes champêtres: tt Chaque commune r, portait l'ar-
rêté, rr payera à ses gardes champêtres des gages rai-
sonnables et suffisants qui seront prélevés sur les
amencles qui appartienclront en entier à la commune.

(r) DARrs, Hist. tlu diocèsr (r724-18.5:), t. III, p. r78
(2) Hist. de Liége (1872), t. II, p. 7o9.
(3) MSDO, p. 3r2.
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Dans les cas où elles ne suffiraient pas au salaire <les plusieurs reprises, d'augmenter sa force, mais vaine-
gardes, la somme qui manquerait serait répartie entre ment.
les habitants à proportion du nombre cles bonniers qu'ils Seulement en r8r3, le maire de Liége reconnut la né-
cultivent, à charge de I'exploitant. r Dans I'exercice cle cessité d'établir à I'Hôtel-de-ville un bureau central de
leurs fonctions, ils avaient autour du bras gauche, un sqrveillance avec, pour chef, 1e commissaire central.
bracelet tle drap écarlate sur lequel était broclé en blanc De son côté, le préfet Micoud d'I;mo's insista le z3
les lettres : G et C. Le bracelet était bordé de bleu ; les septembre près de l'autorité centrale e' faveur de I'aug-
gardes portaient un fusil, <t le tout aux frais des com- mentation 6rr corps policier :

munes et à la diligence des bourgmestres r.
Cette clécision, dans l'état des choses, devait rester

lettre morte. C'est ce que déclarait, l'année suivante, le
z8 frimaire an lt (rS décembre t7g6) , I'A<lministration
centrale du département. En présence des rt vols et bri-
gandages u, disait-elle, a eui se commettent journelle-
ment dans les différents cantons du clépartement par
des rassemblements de gens armés et qui s'y multiplient
d'unc manière effrayante >, elle décida, ( avec l'autori-
sation du citoyen Bouteville, commissaire clu gouverne-
ment près les neuf clépartements réunis, et tlu ministre
de la police générale, de confier cles armes à un cer-
tain nombre de concitoyens pour organiser des pa-
trouilles par la voie des administrateurs communaux ,).

La gendarmerie cléjà existante, se montrait d'une insuf-
fisance absolue, tant les désordres se faisaient nombreux.

Le nouvel organisme de répression ne fut pas plus
pratique que le précédent. Le 8 pluriôse an I'III (28
janvier r8oo), I'Administration centrale chercha à régu-
lariser le service des patrouilles et à le rendre obligatoire
pour tous 1es habitants des communes rurales, car les
brigandages avaient pris cles proportions de plus en plrrs
effrayantes.

Pour les villes, la loi du z8 l>luaiôse an VIII (7 1é-
vrier r8oo) fixa le nombre des commissaires de police
sur 1e pied d'un commissaire par ro,ooo âmes. Ce ma-
gistrat de 1'ordre administratif, investi en même temps
de quelques attributions jucliciaires, réponclait, envers
l'autorité, de la surveillance et de la sûreté générale de
sa circonscription, avec I'adjonction d'agents subal-
ternes, bien entendu.

La division des villes en quartiers ou scctions fut la
conséquence de cette loi organique. Liége avait alors
une population qui n'excédait plus guère le chiffre de

.5o,ooo habitants. On y créa ainsi cinq commissaires dont
l'un reçut le titre de commissaire central. Ccs commis-
saires touchaient re5 fr. par mois et chacun des ro
agents 37 1r. La dépense drr service de la police s'éle-
vait donc à rr,g4o fr. annuellement.

Naturellement, pareil effectif, augmenté même cle

cinq inspecteurs de police qui furent introduits ulté-
rieurement, ne pouvait suffire à toutes les exigences
et à tous les besoins cl'une grande ville. Un arrêté cles
t8-24 rendémiaire an IX (ro-16 octobre r8oo) organisa
une garcle clite de sûreté qui avait surtout à renclre dcs
services en cas de trouble ou d'incendie. Tout le monde
devait en faire partie, mais chacun aussi pouvait se faire
remplacer noyennant une taxe de un franc cinquante
centimes. Les habitants étaient même invités à souscrire
un abonnement d'un an ou de six mois, d'un import de
douze francs annuellement (t). Les lieux de rassemble-
ments étaient répartis dans les divers quartiers. Cette
garde existait encore en décembre r8r3.

Pour la police même, le gouvernement fut sollicité à

( A M. le Conseiller d'F)tat chargé du r" amondis-
sentent de la ltolice générale. t

< Morrsierrr le Comte,

Je vois avec peine que Son Exc. le rninistre cle la police
gérrérale a fixé porrr rEr4 le nombre des agens à dou:c !

I.a ville de Liége est divisée en quatre grands quartiers
Nlais sa configuration n'a pas permis de mettre entre l'éten-
due et la population de ces qrrartiers une proportion égale,
celui du Sucl est le clouble des autres et renferrne la partie
la plus peuplée de la ville, celle où il 1'a le plus d'au-
berges, de cabarcts, de filles publiqrres.

Trois ageuts sont nécessaires dans chacun cles autres
quartiers et cilq le serout que sufiisans dans celrri-ci. Je
'r'ous prie cle sournettre rnon observation à Son Bxcellence,
afin qu'elle accorde, à clater de l'an r8r4, 14 agents qui sont
inclispensables, pour âssuref 1'exactitrrde clrr service cle la
police à I,iége.

Le Préfet,
Mrcouo o'UvoNs. r

Les circonstances extérieures s'opposèrent à l'accom-
plissement des clésirs du chef du département.

Dès janvier r8r4, I'arrivée des A1liés venait changer
la face des choses, sâuf pour la police liégeoise, car son
personnel ne fut pas modifié. Il se composait alors d'un
commissaire central, de quatre commissaires de police,
de cinq inspecteurs et de clix agents ('), soit un total de
vingt hommcs, entraînant pour la ville ttne dépense to-
talc de 25,ooo francs.

En r8r7, cette somme fut estimée trop forte. Lors-
que la municipalité leur soumit son budget, les Etats-
Députés supprimèrent cinq des agents de police, dont le
nombre était ainsi récluit à dix y compris les inspecteurs,
et le chapitre de la policc était climinué d'une somme
cle .s à 6,ooo francs.

Deux ans après, en r8rg, une mesure d'administra-
tion générale modifia cle nouveau l'action de la police
liégeoise. En haut lieu, il fut résolu d'en centraliser
la force et le mode cle surveillance. Ce n'était pas arr
profit de la municipalité que s'effectuait cette centra-
lisation, mais pour l'affermissement du ÊJouvernemcnt
hollandais.

Le ministère de la police générale ayant été supprimé.
il s'agissait de le remplacer par les ilirections de folice
établies dans les grandes villes.

Liége eut clonc son directeur, au traitement cle r,Soo
francs, payable sur la caisse municipalc, quoique cet
agent ftt placé sous 1es ordres des procureurs généraux
pour la police jucliciaire ct sous les ordres du gouver-
nement de la province pour la police achninistrative. Ra-
rement ces directeurs rendaient quelques services à la
Ville. Ils étaient lruremerrt des créatures du gouverne-
ment, avec mission cle surveiller les autoritéi locales.
Quant aux autres commissaires, ils étaient tous placés
sous les ordres immédiats du directeur. Bref, la police

(r) Trois de ces agents n'étaient lras en état de faire un service actit
l)our câuse tle maladie et de vieillesse.(tl Feuillc d'ùililoilccs dn J/farleilaill, r6 fêvrier r8rr.



aclministrative avait passé effectivement cles mairls de

la commune en celles clu gouvernement.

La police communale était ainsi transfotmée clans sou
principe et ne tarda pas à clégénérer en un service d'es-
pionnage et de clélation, ce qui clura jusqu'en r83o.

Les directeurs de police, aussitôt après la proclama-
tion de I'inclépendance nationale, disparurent d'eux-
mêmes ; d'ailleurs, un arrêté du gouvernement en pros-

crivit le retour.
De la sorte, Liége perdit son cinquième commissairc

de police, I'ancien comntissaire central, mais en même
temps son unité (').

C'est seulement à partir cle 1836 qu'il a été organisé
un service de nuit qui se combina avec celui des pa-

trouilles. Alors a êté crêê le premier bureau de perma-
nence nocturne. Six aus plus tard on projetait la for'
mation d'une compagnie <le veilleurs cle nuits ; f institu-
tion ne s'est réalisée que le zr mai 1853. Les clerniers
représentants de cette catégorie de policiers ont disparu
à I'aube du XX" siècle.

Actuellement, le personnel de la police comlrren<l r
commissaire en chef, 8 commissaires de division, r
commissaire-officier du ministère public, 14 commis-
saires-adjoints de r* classe, 16 de zu classe, 16 agents
inspecteurs de t"" classe, zz id. de 2o classe, roE agents
de r"o classe, ro8 cle 2" classe, ro8 cle 3" classe, 39 agents
auxiliaires, soit un effectif d" 4s5 officiers et agents.

Le nombre cles permanences de police nocturne a été
fixé à cinq en rgzo.

N'est-ce pas assez montrer quel progrès a été réalisé
en l'espèce depuis moins d'un siècle, les sacrifices
énormes que la Ville s'impose sans cesse pour assurer
Ia sécurité des personnes et des biens de tous ses hahi-
tants (') ?

VI. - Police des mæurs.

L'autorité se montrait sévère jaclis envers lcs débatt-
chés, même à l'aurore du moyen âge. Charlemagne fai-
sait preuve d'énergie pour les mceurs de ses serfs et la
discipline de ses courtisans dans leurs 'ttillae. 11 faisait
inspecter celles-ci par clcs officiers ou commissaires clu
palais avec ordre cl'arrêter toutes les femmes cle mau-
vaise vie qu'ils y rencontreraient, et d'obliger ceux qui
les entretenaient de les porter sur leur dos à la place pu-
blique pour être fouettées. Eu cas cle refus, on les fouet-
tait eux-mêmes (').

A Liége, tout en employant d'autres moyells, on agis-
sait avec rigueur contre les contempteurs cles lois mo-
rales. D'après l'article 35 de la Loi muée de l'an 1287,

moclérant de plus anciens statuts criminels de la cité,
si des bourgeois s'apercevaient de f installation à pro-
ximité de leurs demeures, d'une maison de jeux ou de
mauvais renom, ils pouvaient porter plainte immédiate
au mayeur qui avait à faire cesser sur-le-champ ces
commerces illicites, avec menace pour les clélinquants
d'être atteints <r sur leur honneur )) otl de mort civile
quant aux hommes, d'avoir une oreille coupée quant
aux femmes.

(r) Lt' costume du fiersonnel dc polire a d'abord êté fixé par un arrêté
du collègc écheçinal drr z9 février û36, (BA, t. U, p. 5.)

(2) I.e dcrnier règlcmcnt tle service concernant I'organisntion de la
lolice est tiu z janvicr rgr3.

(3) RÂnpsAEa, (Eua'res, t' Iv, p' 22r'
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I.'art. 13 cle la Lettre des Venaux, clc I'an r3r7, qui
semble avoir été une sanction de cet article 35 de la Loi
muée, déclare que tout homme ou femme qui se livre
au trafic infâme doit être banni un an clurant et saus ré-
mission. La fréquentation des tavernes était sévèrement
défendue aux femmes <le mæurs légères ('). Selon les
Statuts criminels de la Cité, du 6 avril 1328, tout qui
tenait un hôtel de mauvais aloi, voire une maison cle
jetx (sl>elheuse), encourait, pour chaque contravention,
une très forte amende, laquelle pouvait se traduire par
un bannissement <te quatre aus hors <lc la cité et des
franchises.

Ces diverses mesures, soit que les autorités sutral-
ternes ne 1es missent point à exécution, soit que les in-
téressés parvinssent à les éluder, n'enrayèrent pas le
mal. Celui-ci devint si public et si étendu qu'en 1355,
les autorités compétentes, croyant ne pouvoir le sup-
primer totalement, reléguèrent en ull ou plusieurs en-
droits écartés les femmes de mauvaise vie, ainsi que
leurs complices. Ces autorités espéraient, elles aussi,
que, de la sorte, on ne verrait plus le scandale s'étaler
clans les rues, arl grancl dam cle la population hon-
nête ('). Elles n'obtinrent pas cle meilleurs résultats que
leurs successeurs du commetlcement du XIX" siècle.

Si I'on peut s'en rapporter à un document qui va être
cité, le prince Englebert de La N{arck aurait eu recours
au XIV" siècle à <les mesures de concentration analogues
avec le fol espoir d'endiguer les désordres qui se déve-
loppaient de plus en plus, clans les étutses (salles de
bains) notgmmeut, mais en vue aussi d'assurer au pu-
blic honnête, des lieux de bain où la morale ftt res-
frectée. Pour la première fois en notre ville, la débauche
fut patentée. Une seule étuve fut autorisée, moyennant
une redevance anuuelle de 3o florins, à conserver des
personnes pratiquant le dévcrgondage. Cette étuve s'ap-
pelait Matruilhart, cl'ot\ est venu le nom de 7a rue Ma-
trognard, rue clans laquelle le récluit se trouvait depuis
longtemps.

C'était un véritable monopole du vice qu'avait cette
officine. Ce triste privilège lui ayant été contesté en
1378, le clétenteur de l'établissement revendiqua ce
droit absolu devant I'ensemble de la Cité assemblée à

cette fin au Palais. Ce droit lui fut reconnu formelle-
ment.

En suite de cette reconnaissance, le Conseil donna
ordre au roi des ribauds, Jean Boileau, de tr briser et de
détruire )), sous peine d'amende, toutes les autres mai-
sons mal famées qui auraient pu ou qui viendraient
s'installer dans la cité, après en avoir, au préalable,
expulsé les esclaves de l'avilissement. A raison de son
intérêt au point de vue historique local, nous croyons
devoir reproduire en note, cette pièce unique et restée
inétlite (').

(r) ROP, s. r, p. r6.i.

(:) Itenl que les rvauvcz femmez soient micscz par honesteit cn une
certain lierr ou en plusieurs a ce contengnablcs, si que Dlus nc voisent
parnri la dict citeit et aussi ouc tous trr./irrs {soutcneurs) soicnt deca-
chics por lc peril et lillains fais a eskirvcr. (Art. 38 de la l(odération
de la Paix de Waroux, du rz décembrc 1355. ROP, s. r, p. zg.ç, nn 38.)

(3) .\toi,so,r rorrdi.rt la stul'( ilfatruilllo/t. - 1378 : 28 octobre :

Itern assavoir est comme débas et discors rrendissent et fussent es-
meus et par Dlusieurs fois redeEontreis par devant les maistres, jureis
ct conselhe et toute [a uniïersiteit dclle citeit de I-iege sour lc Palais
pour ce et pour plusieurs aultrez songncs touchântez assembleis entre
blauz delle Chyvre d'une part, et Johan Roleuwc le parlir commis alle
royame des ribauz de nostre Citeit d'aultre Dart. Alle causc ct ocquison
deile maison condist le stuve Matmilhar stesant desour le Vivyr entre
lc tlrcssinc l)ame Alon.iadit, et le maison qui fut le dame dc vauz en
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Il serait curieux de connaître les textes sur lesquels
les chefs de la Cité se sont fondés lrour rendre leur dé-
cision en cette affaire. On ne possède aucun acte d'Iin-
glebert de La }Iarck ou de ses prédécesseurs, qui puisse
la justifier. Le seul monopole de I'espèce mis au jour,
émanant du même prince est mentionné dans un articlc
des Additions aux Statuts criminels de la Cité, de I'an
t34.s. Il porte de nouveau défense de tenir rr malvais
hosteit, herbergage ou spelhas r en la ville, mais il
ajonte : (( sauf 7e spelheus le roy des ribauls en l'osteit
en Marché ('). r L'exception ici ne s'applique donc
qu'à une maison de jeux, dont le roi des ribauds jouis-
sait place du Marché.

I.e terme ribaud., au moyen âge, avait une double
signification. Dans les armées, ribaud s'appliquait à des
soldats de fortune, des soudards déterminés, le plus
sorlverlt étrangers qui, par appât du butin produit cles
pillages, s'enrôlaient dans I'une ou I'autre troupe. 1?i-
baud était aussi et est encore un a<ljectif qui a 1a mau-
vaise signification d'impudique, luxurieux. A Liége,
il avait déjà ce sens ii y a six cents ans ('). En France,
le roi des Ribauds était un officier de la suite clu roi,
dont I'emploi consistait à s'enquérir des crimes qui se
commettaient dans cette suite et d'en faire justice ; il
avait également juridiction sur les jeux et sur les
femmes publiques (").

Dès le premier quart c1u XIV" siècle, il se trouvait
installé, en la capitale de la principauté liégeoise, un roi
cles ribaucls. Son nom n'est pas ignoré. Le titulaire s'ap-
pelait Gilles Poulet (') et a c1t mourir avant I'année
r33o ("). De I'existence d'un roi des ribauds à cette
date, on déduirait erronément que la prostitution avait
alors clroit de cité à Liége. I1 est certain seulement que
les fonctionnaires remplissant 1'office susdit avaient

laquclle cause li dis Johatr Boleuse maintcnoit ct roloit âvoir a plu-
sicrrrs stuves les bordealz dcs communes fcmmcz; ct Clausse dcllc
Chylrc maint€noit le contraire et desoit qu'etr la dite Citeit ne devoit
estre tenus stuve ney bordealz de commu[es femmez altrepart ne en
altre lierv qu'en la dite maison delle stuve vatruilhar qui cst ses bonnes
hiretaiges EaieEent coBme ce soit chouzc notoire et évi(lent, tant par
le common usaige de tres long temps Eaintenut conrnc lrar lcs r'ir-
constances et narration contenuwes en ærtaiEes lcttres sdielces et lietes
et publies sour le dicte Palais et lesquelles furent a dit clauz concedeez
Dar Rcvcren peire de bonne mémore monseiugneur trnghelbert jadit
Eresque dc I.iege, les dis maistre, jureis et conselhe accordarent et
ral)portcit fut la meismez par le plus grand siete des mestiers (le toute
la dicte Universiteit eyut pour eauz meure conslhe et bon açis, ct
consi(lcrcit <1ue chouze desconvenable seroit de çanier ou transmu$-er
le (lit bordeals pour remettre en alcon liew'honeiste ne eu altre qu'en
ladite naison de teile usaige de tres long teEps acostume que lidis
bordealz reranroit et deveroit demoreir perp€tuelEent en le maisn
dc dit Clausse Êar <lesseur declaree et nient âltrepart. Àrsçoir pamy
le soulnlc dc trente florins pefïs trois vies excus pour quâtre dc teils
florins comptans, lesquels le dit Clausse ou chis à cuv la dite maisoa
al)I)artenrat devrat payer ceste an pcrDetuellement a reverend Pere lé-
vcsquc tle I.iege, ou a celi quy la dite ofiiæ delle ro]-alme lrrterat
assavoir dedans lcs termes de ce accoustumeit et pamy æ que dit 6t'
li dis roys dcs ribauz quiqonques le seirât pout le temps devrat et æirât
tcnus de faire brisier et destluire tous altrez bourdeauz en la dite citeit
se troveis astoyent ou cliffameis ct faire dvceaux voidier les ç'afiles
fenrrlcz et defendre eauz a tenir ensi et tout en teile maniere que ons
at fait anchienement sens alcone nol'elliteit attraire. Par si, se li dis
roys de ribauz ou celi quy porteloit le dite ofrice seiroit en cc defral-
lans par le maniere que dit cst, que adont poroiett li dit maistrez
par lcurs varles faire aemplir les deffancez parny les amendez à ce
àffita." ; lesqueles chouzes dessus escripte-c furent acordeez sour le dit
Palais, en lc manière que dit est lan milhe trois cens septante et owyt.
le jour delle feste saint Symon ct saint Judeis, apoistles. lLeltre del sluae
N,lQtnûIhar moxant de ùoiltaige SailLt-Denis, Charte sl.r Parcheffiir. de
la collé giale Saint-Denis.)

{t) ROP, s. r'0, D. :68, n" r.
(2 ) r3?8, r Et se li faitule 'est femme sorditte ot ribauz ou huriers

vjskant des femmes r. lstaluts de l4 Cité, CPL, t' I' p. 5r2.)
Lancer semblable épithète à une femme honuête c'était s'exposer à

êtrc banni pendant cinq âns et à payer cent sous de tournois d'amende'
(Ibid.')

(3) I.rrrRÉ, Dictioirlaire, !" ribaud.
1a) r3rr. Egidio Poules, tese ribal(lotum' (LF, p. 82 - V. aussi CI'SL,

l. 111, tr. 372.
(5) CËSL, t. 711, p. 372.

clans leurs attributions la police des mceurs, comme le
nom le fait admettre. Ceux qui remplissaient cette
charge pouvaient la vendre ou la céder à leur gré, avec
I'assentiment cle I'arrtorité bien enterldu. Elle se trans-
mettait encore en la seconde moitié du XV" siècle. En
146r, Michel Geldoff s'en <lessaisit cn favcur de Jean
de Leuze, moyennant une somme de quatre-vingts ange-
lots d'or cle Heinsberg (').

A tort se figurerait-on que tous se distinguaient par
leurs qualités morales. Le milieu qu'ils étaient appelés
à fréqueuter ne cléteignait que trop parfois sur leur con-
dtrite. On vit ainsi, l'an 1454, le préc1écesseur de ce \{i-
chel Geld<lff, Gérard Gobar ou Gobert ('), malgré sa
fouctiou cle < roy clcs ribaux r tenir en Royal une étuve
qui n'était autre chose qu'rul lieu de perdition (") et
cette étuve était au milieu d'un corps d'habitations.

Combien dc temps dura le répugnant monopole de
l'étuve Maltruilhart? Il n'est point aisé cle répondre,
bien que 1'étuve ait subsisté pendânt de longs siècles (').
Nous savons, par clivers règlements ("), notamment par
le règlement comrntlnal de l'an 14r.+, que le prince
Jean cle Ilavière défendit sévèrement tout commerce
dégraclant darrs la cité. Afin que sa clécision portât des
résultats féconds et persistants, il déclara qu'une en-
quête serait faite par les gens cle justice, deux fois
par all , et-r mars et en octobre, pour rechercher toutes
les personnes ( mcnans vie deshorrie5fg l, hommes (hu-
riers) ou femmes. Tout qui se trouvait sous le coup
d'urre accusation de ce genre, était punissable d'un ban-
Dissemerrt clu pays pour cinq ans, et, si le coupable vou-
lait rentrer après le terme de cinq ans expiré, il devait
préalablement payer une amende de quatre (( pesânts
florins r. Cette décision rigoureuse fut renouvelée en
février r4zz, dans Je Règlement des Bâtons, de Jean de
Ifeinsberg, et dans la Paix de Saint-Jacques de l'an 1487.

Cependant, si, à ce moment, toutes les maisons sus-
pectes étaient impitoyablement é1iminées de I'intérieur
de la cité ("), elles pouvaient se réfugier en de nom-
breux endroits que cite I'article 9 de cette Paix de Saint-
Jacqncs. C'était et Frearntont (Florimont), en Royaul
(rlevenuc rue des Arrglais) , en Piche'aacfte (au-dessus
cle la place Notger), sur l'/sleau-Hoche! dont l'empla-
cement est occupé par les installations centrales de l'L-ni-
versité, à la Fontaine Saint-Ianbert (rrJe Sur-la-Fon-
taine) u et es atltres lieux profanes hors des portes et
murres de la dite cité, en sus et au long de la communi-
quaciorl des bonnes honiestes femmez et borgoises. rt

Faut-il plus que cette nomenclature des places or\ le
vice était admis à se pratiquer légalement pour faire
saisir combien s'était étendue la dépravation morale?
Cette dissolution des mæurs a cortribué grandement à
l'insécurité publique, comrne au relâchement général
que I'on constata chez, nous, en ce temps, dans toutes les
classes cle la société. L'on s'explique aisément com-
merlt il s'est fait qtle ce XV" siècle a été l'un des plus

lt) BIAL, t. xII, p. 332.
(2) l)ans lc reg. rg.5.1 de la paroisse Saint-trIichcl, ce nom est écrit

errnrrément Godair (f. 4l v"),
(3) rJsJ : nlaison en Roval que I'on solloit dire le stuve dâme fu-

limnc, i préscn Gcrard Gobar, roy des ritraux.- lA rchia''s de Sainte'
Croix, rclcT)rt .lcs biclls de t'tglise Saint-Jlichel, f. r3 v".)

la) Y. llalrogflard.
(5) JEAN DË SATI'LOT, p.,I8, 

- ROP, S. I' P..{9I.
(6) IIn Cri du Perrolr du t" aott 1478, émané du prince et des chefs

ae fa cite, intcrdit la tcnuc dc uaison.s déshonnêtes. Gart' d'e la Cité'>
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REGLEMENTATION CONTRE LA PROSTITUTION

néfastes de I'histoire liégeoise, à quelque point de vue
qu'on I'envisage.

Cependant, même alors, le voisinage de maisons ori
le vice régnait en plein inspirait une vive répu1sion. Le
simple soupçon de semblable voisinage suffisait parfois
pour élever, devant les échevins, des réclamations des
habitants de tout un quartier. Ainsi agirent dans un cas
analogue en 1435 les habitants des n vinâves de Saint-
Etienne et de Sainte-Marie-Magdeleine r (').

Plus d'une fois, le prince et la Cité n'hésitèrent pas
à bannir pour un an toute personne ayant prêté sa mai-
son à des choses déshonnêtes (').

Mus par un bon mouvement, et voulant diminuer
autant que possible la corruption des m<æurs, les bourg-
mestres et conseillers de la cité exclurent, en 1454, les
adultères publics de toutes les fonctions communales.
Ils obligèrent les femmes de mauvaise vie à porter visi-
blement sur leur robe un signe, ceinture ou autre obiet
qui ptt les distinguer des bourgeoises honnêtes; ils
bannirent à perpétuité les rt ruffiens r, hommes dégra-
dés qui faisaient le trafic des femmes avec l'étranger,
en termes modernes, la a traite des blanches l (t), com-
merce infâme que ce licencieux XV" siècle semble avoir
seul connu à Liége sous I'ancien régime.

A la fin de ce XV" siècle, les clivers pouvoirs réagirent
fermement contre le vice, sous quelque forme qu'il se
présentât. 11 fut statué que ( tous huriers, ribauds, ruf-
fians et autres tenans publiquement teles communes
femmes gaignant argent à leurs corpsr ou que d'icelles
viveront en prendant oer, argent ou bienfais d'elles r se-
raient rr bannis et albains hors de ladite Cité, franchiese
et banlieu r. Il fut exigé, en même temps, pour mieux
tenir la main à la décision ci-dessus, qu'une enquête
générale serait faite deux fois par aî. Tout homme
marié qui aurait été convaincu de vivre avec une autre
femme que la sienne était condamtté à une amende de
dix florins du Rhin, et ensuite banni pendant un an.
La femme qui se méconduisait était susceptible de peines
similaires (n).

On ne se révélait pas plus tendre chez nos voisins,
même en des siècles plus récents, pour les personnes de
mæurs dissolues. A Maestricht, par ordonnance du z
mai 1695, le Conseil communal fit construire à gauche
du grand escalier de I'Hôte1-de-vil1e, une cag'e en fer
qui, au moyen d'un rouage, pouvait tourner rapidement
sur un pivot; du côté opposé on p1aça un carcan. Ces
appareils étaient enfermés dans les grilles en fer qu'on
avait placées quelques années auparavant des deux côtés
de I'escalier. Ils étaient destinés à la répression de la
débauche: les filles convaincues de délits de l'espèce
étaient renfermées dans la cage, .tandis qu'on appliquait
leurs complices au carcan (").

A Malines, les lieux de prostitution furent proscrits
en vertu d'ordonnances du magistrat des 17 novembre
r5zg et 13 décembre r53o. A Bruxelles, les entremet-
teurs et les parents qui faisaient profit de la vie désor-
donnée de leurs enfants étaient expo#s sur un écha-
faud ; en cas cle récidive, on les fouettait, puis on 1es
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bannissait ('). A Louvain, les maisons de débauche
n'étaient interdites par I'autorité civile qu'aux gens ma-
riés. Une ordonnance du 16 juin r54z punit l'homme
que I'on y surprenait d'une amendJ de 4 florins, si le
méfait s'était produit le jour, et de six florins, si c'était
dans la nuit. Pour la récidive, l'amende était de même
import, mais on l'accompagnait de rr correction arbi-
traire l.

A Gand, à Bruxelles, à Anvers, etc., on reléguait les
maisons de débauche dans des rues écartées (').

Plus près de nous, en la ville de Namur, à une date
aussi plus rapprochée, les statuts défendaient aux hô-
teliers, taverniers et autres bourgeois de recevoir, loger
ou cacher les gens s'adonnant au commerce coupable,
sous peine d'une amende de vingt florins pour la pre-
mière fois, du double pour la seconde, et cl'être banni
pour la troisième fois. Une rt correction sévère r atten-
dait ceux qui eussent été accusés de s'être rendus dans
I'un ou I'autre siège d'immoralité (').

A Liége, au XVfI" siècle, I'autorité ecclésiastique re-
présentée par le grand prévôt semblait n'être point
édifiée sur les attributions respectives cles deux pouvoirs
quant à la répression de l'adultère .et de la prostitution.
Questionnés sur ce point, les échevins émirent l'avis
que rr la connaissance et chastoi de I'adultère est mirti
fori, scavoir de la juridiction ecclésiastique et séculière
respectivement compétente, les juges ecclésiastiques
ayant pour fin la correction spirituelle par excommuni-
cation et autres censures ecclésiastiques, et même quan<l
touche les femmes, par séquestration en monastère, et
les juges séculiers, la punition corporelle, pour exemple
et maintien du repos publicq, suivant les circonstances
aggravantes et que partant les officiers, de part et
d'autre, doivent faire leur devoir (o). l

Le clergé s'efforçait ainsi de seconder l'action de l'au-
torité civile contre le vice. Il y mettait parfois tant
d'énergie que des procès surgirent contre lui de ce chef.
On vit, efl r73r, le prince Georges-Louis de Berghes
transmettre aux Etats, les plaintes des curés de la Cité
qui se voyaient attraits devant le tribunal des Vingt-
Deux, du chef rr d'actions d'injures et même de foules r,
pour avoir fait chasser des filles perdues des maisons
qu'elles louaient et occupaient dans leurs paroisses. Le
prince se borna à prier les Etats < d'y pourvoir tout en
respectant les privilèges du pays et de la cité )) (u).

Les chefs des paroisses s'étaient simplement efforcés
d'enrayer un dévergondage semblable à celui dont notre
ville ne souffre que trop de nos jours dans maintes
de ses principales rues, où certains commerces ne ser-
vent malheureusement qu'à couvrir I'action du vice. I,e
Conseil impérial lui-même, représentant le prince ab-
sent, s'était élevé avec indignation contre pareilles vi-
lenies, le z8 mai r7r4, dans une ordonnance ainsi con-
çue :

a Sur plaintes nous faites par les bourguemestres et
Conseil de cette Cité, que quantité d'étrangers viennent
prendre leur refuge dans cette dite Cité et faubourgs,
y louent des maisons et font un trafic infâme avec des
gens de méchante vie qui, subornant la jeunesse,

(t) EL, r. 8, f. 116 v',
(21 Cri d,u Perron d.r z9 juin 1549. (Cart. de lo Citê.)
(3) ADRrÊN D'OuDENBoscÉ et CoaNETLLE DE ZaNTFr,rET.

() Poit de salnt-Jacqt es, CPL, t. l', po. 297-298.

<5\ Annualre d.u Limbcurg, année r85o, p. a6z.

(1) lÛouTERs, Hist. de Brurelles, t. I, O. r74.
(2) HENNE, Hist. de Ckarles-oilint, t. V, pp. r8o-r82.
(3) Edits bolitiques de Nomur (1687), p. 64.

(r) CPL, t. III, p. 346.
(s) DARrs, Nolices, t. XIV, p. rr4.
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donnent clu grand scandalc ; Nous, de l'avis du chapitre
cathédral de I,iége, avons trouvé à propos de défendre,
comme nous défendons par les présentes, à tous proprié-
taires des maisons tant dans cette dite cité que fau-
bourgs, de plus dorénavant louer maison ni quartier à
aucune personne suspecte et dont ils ne soient assurés
de la bonne vie, mceurs et probité par attestation de
pasteur, à faute de quoi ils devront s'attribuer 1es in-
convénients qui arriveront à leurs propres maisons, et ne
seront en droit d'aucunes plaintes ni action à ce sujet.
Nous étant aussi remontré le désordre qu'occasionnent
les vendeurs de cafés, thé, chocolat et autres liqueurs en
ce que la jeunesse se corrompt clans leurs maisons et se
perd dans les jeux, et voulant y remédier, défendons de
tenir dorénavant aucun café clans cette ville et faubourg,
ordonnant à tous ceux qui font le commerce des dites li-
queurs, bourgeois et autres, cl'en sortir ou s'en désister
ens le Saint-Jean prochain, à peine contre tous les con-
traventeurs d'une amende de roo florins t1'or au profit
de I'officier; ordonnant aux hauts et subalternes offi-
ciers cle faire les inquisitions convenables et s'acquitter
sans auculle dissimulation du devoir de leurs
charges ('). 1

Pour lc temps moderne, I'art. 96 de la loi communale
de 1836 confère au collège échevinal la surveillance des
personlles et des lieux notoirement livrés à la débauche.
I.e zo aott 1838, un arrêté royal déclara qu'il ne peut
être tenu aucune maison <1e prostitution qu'en vertn
d'unc autorisation de I'autorité locale. Cette c1écision
royale confirmait en somme un principe depuis long-
temps passé en force de chose jugée. C'est le maire
sous l'empire qui prenait des décisions à cet égard. Le
ro décembre r8o8, espérant mettre fin à des scènes de
clésordres qui se passaient jour et nuit dans les lieux
immoraux du centre c1e la ville, le maire, H.-G. Bailly,
prit un arrêté enjoignant aux individus tenant des éta-
trlissements du genre à fixer ceux-ci clans des rues spé-
cifiées et éloignées ('). D'autres arrêtés et règlemcnts
communaux ont été pris ultérieurement <1ans ce sens (t).
Cepentlant, cette manière cle voir a successivement été
modifiée depuis l'application de l'art. z clu règlcment du
3o avril r8e9 portant que le collège échevinal tlési.qne
chaque fois la rue et la maison où 1e lieu de clébauche
pourra être installé.

I,e dernier règlement du Conseil communal de Liége
sur la prostitution est eu clate c1u z4 juillet 1863 et celui
du collège échevinal clu 4 septembre suivant. Le pre-
mier a été modifié 1es rr juillet t879, zZ novembre 1882,
zg novembre 1886, 3o juin rgrg (') et 8 janvier 1923 (').

(1) ROP, s.3, t. I, p.4SZ
{2) Bjrl, t. I, p. 45.
(3) V. Arrêtés ou règlements des:6 février 1816, r7 novembre

3o avril r8:9, 12 seDtembre r83u,:4 avril et 3r mai 1833.

e\ BA, t1tg, D. t68.

\s\ BA, tgz3, It. i6.

LA JUSTICE AU IIOYEN AGE

CHAPITRE VII
JUSTICE

Tribunaux divers.

e justice, au pâys de liége, a une origine extrê-
rnement éloignée. Il n'est nullement téméraire
d'affirmer que, dès le berceau de notre ville,

elle y a rencontré un asile tutélaire. Il s'y trouvâit une
juridiction restreinte sous l'évêque Lambert. Effective-
ment, ce pontife 

- nous l'avons montré - avait obtenu
cle Clovis III un diplôme d'immunité, lequel lui confé-
rait haute et basse justice sur tout le territoire ori notre
cité et ses faubourgs ont fini par se développer. Or un
biographe à peu près contemporain cle saint Lambert
mentionne la présence ici d'une espèce de magistrat
signalé plus haut, an judex, remplissant au nom de
l'évêque, une charge tout à la fois judiciaire, fiscale et
administrative. On n'y peut voir, en Êlerme, I'institution
du corps des échevins que des auteurs 1iégeois vou-
clraient trop légèrement faire remonter à saint Hubert.
Cette institution paraît plutôt avoir été introduite chez
nous â11 clébut du IX" siècle, par Charlemagne. Elle
devint assez promptement générale à f immense majorité
des villages comme â toutes les villes.

A I,iége, cette juridiction formait la justice souve-
raine et embrassait à la fois les affaires civiles et. les
causes crirninelles (t), en même temps qu'elle constituait
une cour cl'appel pour les autres cours scabinales, les
cou,rs basses des autres localités de la principauté.

Les ecclésiastiques étaient soumis à une cour spéciale,
composée cl'trrr seul juge, 7'Olfici.al, dont la compé-
tence s'étenclait à la défense des veuves et des orphe-
lins (').

Ajoutons eue, tlans le langage traclitionnel de
l'époque, le tribunal c1e I'Official était dit Ie Droit et la
conr échevinale la Loi. Quiconque se croyait victime
cl'un pouvoir, accidentellement abusif, demandait à
être traité à droit et à loi, signifiant de la sorte qu'il
voulait échapper à l'arbitraire pour obtenir le jugement
des tribunaux réguliers.

En dehors cles deux groupes judiciaires ci-dessus
énoncés, une série d'autres tribunaux surgirent succes-
sivement. Ils n'exerçaient qu'une judicature restreinte,
bien déterminée. Tels sont : I'Anneau du Palais, le
1'ribunal d.e la Paix, Ta Cour allodiale, 7a Cour féodale.
etc., que nous rencontrons aux rubriques |,Jotre-Dame-
aux-Fonts et Palais.

La paix des Clercs, du 7 août t287, a été ainsi nom-
mée parce qu'ellc régla les rapports du clergé, des cha-
noines et de leur personnel avec les chefs de la Cité et
la cour cles échevins, le tribunal civil par excellence.
Elle mettait aussi fin à la juridiction ecclésiastique du
prévôt de Saint-Lambert sur le bourg cle 1a Sauvenière.
Celle-ci entra désormais sous I'autorité judiciaire de la
cour échevinale.

Cette année là-même, le g octobre, fut publiée la l-oi
muée des bourgeois. Après avoir, pour le bien général,
délimité 1es privilèges ecclésiastiques et revisé la loi

(1) l. Chaîil(, I)(tlroit.
12) \. Olficiat.
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pénale quant aux habitants des territoires claustraux,
par la paix des Clercs, I'autorité crut devoir, itar la se-
conde, déterminer la procédure criminelle à suivre pour
les civils : artisans, bourgeois et gens de lignage, en
transformant le vieux droit coutumier, non écrit. Il
s'agissait cle faire disparaltre lcs différences injustes qui
existaient au profit de 1'aristocratic urbaine et cle spé-
cifier les pénalités à encourir par chacun pour toute es-
pèce de délits d'orclre privé.

Comme 1'exposait le prince-évêque Jean d'Enghien
en la promrrlguant, la I,oi muée devait suppléer à la trop
grandc douceur de la coutume juriclique usitée jus-
qu'alors, et ramener la sécurité publique. Dans les qrra-
rante-trois articles qu'elle comprend, on voit que I'ho-
rnicicle est puni c1e mort. Si le coupable échappe à la
justice, les échevins le mettront hors 1a loi. Celui qui
mutile son prochain perclra le même membre que celui
qrr'il aura enlevé. Dans ces cleux cas, l'évêque ne perrt
rrser de son droit de grâce avant que la partie lésée ait
été satisfaite. L'étranger convaincu <1e crime est appré-
hensible partout, même clans la nraison d'un bourgeois.
Au fond, 1a Loi muée eut surtout pour obiet, 1a réprcs-
sion uniformc cles crimes et clélits commis par des per-
sonnes civiles ; elle proclame l'égalité des citoyens de-
vant la loi en supprirnant les pérralités différentes qui
frappaient les coupables, selon qu'ils appartenaient aux
lignages ou au peuple (').

Quoique portée de commun accord par le chapitre
cathédral, le Conseil et tout le corps de la Cité, quoi
qu'elle annonçât <levoir < clurer cinq cents ans r, la
Loi muée, ou plutôt les Lois muées, car il y en eut cleux
à intervalles très rapprochés, tombèrent promptement el1

désuétude, clans la majeure partie de ses <lispositions
tout âu moins. Dès les dernières années c1u XIII" siècle,
I'on en revint à la législation judiciaire âncienlle, pour
bon nombre de cas. fl s'en produisit d'autres que n'avait
pas prévus la coutume précédente. Les jugements ren-
dus de la sorte, oralement très souvent, furent recueillis
<le souvenir, puis 1'on en forma un recueil conllu sons le
nom Pazt:ilharl.c. Ce recueil allait longtemps servir de
code civil et criminel, bien qu'i1 ait êtê lui-même sllcc('s-
sivement complété (').

Au XfV" siècle, le cléveloppemcnt clu régime démo-
cratiqne donna naissance atl 'f ribunal des I'ingt-
Deu.x ("), auprès duquel recourront, soit le jour, soit
la nuit, tous les sujets qui se croiront lésés par les of-
ficiers du prince otl par ses agerlts. Au dessus cle lui
sera le Tribunal reoiseur des l/ingt-I)eur.

Le XVI" siècle verra instituer t1r1 a[tre tribunal d'ap-
pe1, le Conseil ordinaire, contre l'érection cluquel s'éleva
longtemps sa juridiction rivale, la cour des échevins
de I,iége qui se complut de tout temps à s'intituler la
Sout:eraine Justice (') .

Le rôle de ces corps jutliciaires n'avait aucun rapport
avec celui que remplissaient pour Liége les chefs c1e la
Cité en matière personnelle, entre les bourgeois citains
et ceux de la banlieuc. Le magistrat liégeois tendit
souvent à étenclre le cercle d'attributions de cette jutli-
cature. Comme 1e rappelle Louvrex, on plaidait cn
première instance devant les bourgmestres et les jurés

(r) ROP, s. r, préf., pp. xLIx-L.
(2) ROP, s. I, préf. p. r,.
(3) \t. Vingt-DtuT.
{a} C. DE BORTTAN, Les {chc7ins, t. II, Dp. 2{-2.i.
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clu Cotrseil. De leurs sentences otr appelait aux Trenle-
Deux et des Trente-Deux à une seconde revision (').

Nous passons sous silencc cl'autres organismes judi-
ciaires r" les furés des Vinâtes, zo la Guemine ou Con-
seil de guerre qui jugeait occasionnellement les délits
militaires, - les vagabonds étrangers en étaient justi-
ciables - 3o les L'ou,rs iles lloirs-lurés des Charbon-
nages, ilu Cordeau et des eaur, qui totltes trois rele-
vaient cle la cour des échevins de Liége.

***
Ce qui peut étontrer de nos jours, c'est qu'aucun cles

magistrats des tribunaux que 11ous venons de passer en
revue ne touchait tle traiternent de n'importc quel pou-
voir : e.xécutif, politique ou administratif. En dehors de
certaines modestes redevances tratlitionnelles, ils ne pcr-
cevaient guère que les droits dus par les justiciablcs.
Ajoutons qu'au moyen âge, dans maints endroits, en
échange c1e la reddition cle la justice que I'on attendait
des juges, il leur était t1e coutume octroyé des dons en
nature : friandises, confitures, élriceries, dons connus
communément sotls la désignation générique les éltices.

Sous quelquc nom qu'elle se présentât, on est en clroit
d'affirmer qu'en général, la justice, au pays liégeois,
iouit dès son premier âge, d'une grandc réputation
d'équité, rle probité et cf impartialité, ainsi que le cons-
tatâit l'ancien ministre de la justicc, J. Raikem :

tt On pcut appliquer à la procédure des tribunaux
liégeois au XI" siècle, ces paroles du comte Beugnot :

<r Jamais le clroit sacré cle la défense ne fut placé sous
>r une tutelle aussi illustre et aussi sévère (').1

Cette réputation cl'intégrité, les tribunaux liégeois ne
cessèrent guère de la mériter ultérieurement et le prince
Gérarcl de Groesbeck, après avoir coclifié les lois orga-
nisatrices cles instittttions judiciaires ('), pourra se flat-
ter, dans cles circoustances solennelles, le r5 janvier
1578, de ce qu'( url prince cle Liége ne clonne sentence
que par ses justices rr. Ce qui plus est, les man<lataires
<le la justice, avocats, avoués, etc., étaient <r tenus de
servir et assister les pauvres en leur bon droit sans potlr
cc recevoir auclln salaire, quar.rcl par le juge sera ainsy
orclonné r ("). Les juges certainement ptlrellt se trom-
per plus d'une fois dans leurs arrêts. Les corps cous-
titués, elr ces cas, s'cfforçaient d'inclemniser, clans 1a

mesure de leurs ressotlrces, la victime <le ces erreurs
jucliciaires ("). 

***
Le clroit public et coutumier cle Liége reposait en

grande partie sur la législation judiciaire des Romains
La souveraine cour de justice de la principauté liégeoise
le proclamait encore au XVII" siècle : rr Certifions et
attestons que le pays cle Liége est un pays cle droit écrit
ori le droit civil tles Romains est inviolablemerrt observé

(1) I,our cctte delnière jnridiction et sâ disparition, \'. RCC,20 jan-
vier r.i.t.;, {Cdrt. dr It Citl i - RE, t. I, prt. rrl-tr8; le présent ouvrage,
()ilzi;nt Pdr,ic, chan. lll, Polic(, Troi.siinte Pattie, V' Frdtrchisas, f)o1.-
ziitnc PorIit, r:liap. III, L(s Trcttc-tlcur borr.s IIIéticr.ç).

(2\ CPL, t. I, p. .jso.
(3) I-e princc avait pris alis (lc toutes parts, pour cc faire. En ts7o,

à I,iége, un cotrlpasnon tle chaquc métier aïait été tlélégué ponr aiilcr,
chacun tlans sa sphère, ir la rêforrne <le la justice. (RCC, du :-s janvier
1570. )

ê) CPL, t. TT, ilran. llI, p. .':6, art. ?.

(5) Au XVIII' siècle, un François Colléc, rle F'exhe-Slins, après avoir
Été incarcéré pcn<lant cinq ans et avoir souffert différcntcs torttlics,
fut finalcment rcconnu iunc-ent. I.e Conscil ilc la Cité, informé dtt
fait, accorda ù ll victime < Dar charité ' ttllc sommc dc :oo florins cle
Rrabant. (RCC, r. t75g-t76r, f. 85 v'.) I'our le xYI" sii',Ic, \'. DARts'
Flist. a.{l'I'siarte), p. rr.
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et usité, ne soit ès cas ou fait particulier auxquels il y a
coutume coutraire et dérogatoire ('). l

Quant aux causes criminelles - nous I'avons dit -elles entralnaient souvent pour le coupable des peines
corporelles, voire la peine de mort. Ce qui a prévalu en
I'espèce, pendant cle longs siècles et suivant les cas,
c'est la composition que connaissait déjà la loi salique
et qui se traduisait par le uehrgeld ('). Elle consistait
cn le paiement d'une certaine somme convenue que le
condamné était tenu de faire à I'offensé ou à sa famille.
Cousidéré de cette façon, le meurtre était plutôt un
rrralheur qu'un crime, qu'on pouvait compenser à prix
d'argent.

La victime d'un attentat ou ses proches parents avaient
à porter plainte au maieur, afin que celui-ci poursuive
lcs coupables, câr en dehors des cas <le flagrant délit,
rrne plainte déposée était absolument requise poul pro-
voquer des poursuites. L'autorité répressive jouait sou-
vent urr rôle tout à fait effacé. l\Iais déjà la Loi muée
dc I'an rz87 admettait la preuve testimoniale pour tous
les genres d'accusations.

Souvent le criminel était condamné à un pèlerinage
Outre-Iler. Ce pèlerinage s'entendait au XVU siècle
d'un voyage à l'île cle Chypre, qui devait être entrepris
le trentième jour après le jugement. Le condamné était
tenu d'y résider ul1 an entier. Après ce terme, il ne
pouvait rentrer en notre principauté que muni d'une
attestation de I'autorité étrangère qu'il avait réellement
accomlrli sa punition dans les conditions stipulées. Si
1e coupable, eutre les délais fixés, était rencontré au
l)ays, ou s'il voulait faire usage d'attestations fausses
quant à I'exécution du pèlerinage, il encourait le ban-
nissement à perpétuité ('), I'ablation cle la main orr la
peine capitale. Le pèlerinage, d'ailleurs, pouvait être
racheté - s'ssf ce qui se pratiquait le plus fréquemment

- moyenrlant le paiement d'une somme donnée, de
quarante florins du Rhin par exemple.

Aux auteurs de clélits personnels moins graves : souf-
flets, coups de poing ou de pied, u prise par les che-
veux )), crachats au visage ou déchirements d'habits,
ou irrfligeait I'exécution de pèlerinages cncore, mais
moins pénibles : à Roc-Amadour, à Notre-Dame de
Vendôme, à Saint-Martin-de-Tours, etc. Le pèlerinage
à Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne, était im-
posé à celui qui avait brisé un bras ou une jambe à
son prochain (n).

Même les conclamnés à I'un ou I'autre de ces voyages
cntraient souvent en composition avec la partie bles-
sée (') ou avec ses représentants (u).

I1 n'est pas jusqu'au Conseil de la Cité qui n'em-
ployât ce système de condamnation, car il jouit de longs
siècles durant cl'un pouvoir jucliciaire, avant I'année
r6E4. En 165r, entre autres, ayant à sévir contre trois
bourgeois, prévenus de certaines fautes, le Conseil leur
pardonna, a à condition qu'ils accompagnassent la pro-
cession qui se rendait à la Pentecôte à Notre-Dame de

Hal et y offrisseut un cierge blanc d'une livre (.) r.
La réalisation cle pareil pèlerinage n'effrayait guère,
mais il n'en était pas de même des autres beaucoup plus
éloignés. Aussi, quand le rachat tre s'effectuait pas, l,au-
torité conclamnante ajournait parfois I'exécution à une
date très.reculée. On vit, le zo juillet 1483, le Conseil
de la Cité faire remise à un citain ( pour un terme de
ror ans, d'un voyage d'Outre-Mer r auquel il avait
été condamné ('). Cela devenait, en ce cas, une véri-
table condamnation (( avec sursis )).

I\Iais, répétons-le, le coupable tâchait d'ordinaire de
racheter ces punitions par une amende pécuniaire. Par-
fois aussi, ces châtiments faisaient I'objet <l'une com-
mutation tout autre qui, cependarlt, n'était pas toujours
obtenue facilement. Le z7 septembre r5:4, à 1a demande
rl'un condamné de I'espèce, le prince Erard de La
Ilarck daigna comparaître en personne clevant le Conseil
de la Cité, aux fins de faire transformer le pèlerinage
en ullc amende. L'édilité se borna à remplacer la con-
<lamnation susdite par cinquante journées de travail à
la consoliclation des remparts (").

Il arriva cl'ailleurs quc I'autorité conclamnante exi-
geât la réalisation du pèlerinage. En r5rr, un Henri
cle Laminne avait été enfermé à la prison de la Violette
pour causes <f injures verbales. fl s'y trouvait depuis
quatre mois quand le z8 avril, le Conseil de la Cité con-
sentit à le libérer rr à la condition que le détenu fera un
pèlerinage à Saint-Jacques cle Compostelle, qu'il se met-
tra en route huit jours après I'avertissement lui donné
par les bourgmestres, et qu'il ne rentrera à Liége qu'en
rapportant cles preuves suffisantes de I'accomplissement
de ce voyage )) (').

Un princilre admis de date très éloignée par les an-
ciens juristes liégeois, c'est que les femmes et les filles
pouvaient licitement servir de témoins (").

En revanche, les Statuts de la Cité, tl'Aclolphe de La
lVlarck (1328) prévoient 1e cas que, quand la femme est
condamnée jucliciairement, le mari peut subir la peine
à sa place (u).

Au surplus, telle était I'originalité du code pénal an-
cien qu'il laissait, à I'occasion, exercer par la femme le
droit de gracier les criminels, ce que nos Constitutions
modernes réservent uniquement aux chefs d'Etat. Quant
un condamné à mort rencontrait sur le chemin du sup-
plice une jeune fille qui consentait à l'épouser, sa grâce
devenait certaine ; il n'avait plus, au lieu de monter à

l'échafaud, qu'à marcher vers 1'autel. Cette disposition
a reçu maintes fois son application, en notre princi-
pauté comme aux Pays-Bas <lès le XV" siècle ('). En
1532, pendant les troubles cles Rivageois, un des leurs,
jeune homme trop exalté, avait été remettre une lettre
de menace à l'abbaye du Val-Benoit. Mis en accusation,
il fut condamné à la peine de la pendaison. Au moment
or\ I'exécution allait s'effectuer, une jeune fille se pré-
senta et intercéda etr faveur du patient, offrant de le
prendre en mariage. La libération fut obtenue immé-
diatement ("). La coutume ainsi établie provoqua cette

(r).Iugem. <lrr g nov. 1623, Rccords dr.s dchc"itr.s, (Banuscrit (le notr€
<ollcction partic).

(2) Argcnt de défcnsc, gârantie.
t3) ROP, s. r, Dp. rgo et 263.

{{) .tt.u, t. t, pp. 4.54, .t74-475- - ROP, s. r.
(.r) lbid., p.15o, n'63.
(6) v. notamnent jug. des échevins de l,iége du z9 juillct t578, r. z,

f. 164. - Àr'curdr id., (man. de notre collection particulière).

(r) R('(-, r. r6.19-r6.53, f. :o8.
(2\ lbitl., r. rq7,', f.87. - Cùrt. d( lo Cité
(31 Cart. de h Cité.
(4) RaC, r. r.l9r, f. 2og. - Cart. de la Cité.
(i) ROP, s. r, pp. 186 ct 166.

(t) DL, r. 7, f. t6S, rccord dc 1672.

(i) V. ADRrE\ D'Ol'DF:\tsoscH, Chrorriques,
(3) Chroilinua nlanuscrila Llc l'ébo(Iue.



interrogation, peu courtoise, d'un ancien jurisconsulte,
célibataire endurci : < Aurait-il advisé à nos pères que
le mariage, en maints cas, est pénitence assez rude? r.

Nos pères résolurent autrement erlcore la question
de la peine capitale. En février r7S5, pour un crime
quelconque, un Ifenri Thomas, de Voroux, avait été
condamné à mort. Cédant à de pressantes instances, le
chapitre de Saint-Lambert commua la peine en un
emprisonnement à perpétuité ; mais peu après, la femme
du condamné revint à la charge près du corps chapitral.
A sa demande, celui-ci permit que le criminel, moyen-
nant caution, s'exilât rr dans une lle de I'Amérique r(t).

La torture était certes en application chez nous, clès
le moyen âge, mais seulement pour crimes dtment
constatés et quand il existait des présomptions très fortes
de culpabilité contre le prévenu ('). En tout cas, la
Cité veillait sur les Liégeois y soumis (").

Pour découvrir le ou les auteurs d'un crime, l'au-
torité avait fréquemment recours aux Cris du Perron.
Dans ces cas, lorsque le coupable se faisait connaltre,
son aveu entralnait un décret de capture (n).

Naturellement, le prince, surtout après le règlement
général du z8 novembre 1684 de }{aximilien-Henri de
Bavière veilla attentivement à ce que les tribunaux
n'empiétassent en rien sur ce qu'il considérait être ses
prérogatives . Le z3 février 1746, une cléclaration de

Jean-Théodore de Bavière attribua au Conseil privé la
décision cles conflits de juridiction qui se seraient éle-
vés entre 1es tlivers tribunaux du pays lorsque ceux-ci
ne parviendraient pas à s'entendre à I'amiable (t).

Les habitants cle la principauté liégeoise avaient la ré-
putation cl'être procéduriers à outrance, ce qui a permis
au baron de Pollnitz d'écrire que r< le pays de Liége
seul t'ournissaft plus cl'occupation à la Chambre de
Wetzlacr que tout I'empire ensemble r (u). Aussi, au
dire de De Lille, rr Liége a toujours passé pour la ville
de l'Europe où la jurisprudence fleurit le plus rt ; elle
compte, ajoutait-il tr au nombre de ses enfants, certains
auteurs jurisconsultes clont les décisions sont actuelle-
ment regardées comme cles oracles, même chez les na-
tions étrangères ('). r Nous pouvons, en outre, affir-
mer que la justice liégeoise figurait parmi les pltts
dotlces, les plus tolérantes du monde quoique émanant
de juges d'une parfaite intégrité, généralement parlant.

Cepen<lant, là aussi régnait la vénalité des emplois.
IJne note inédite, écrite à la fin clu XVIII" siècle, forrr-
nit à ce sujet les renseignements suivants :

,, Les juges du Conseil orclinaire, à moins de tellir
leur nomination du prince, par vacance, avaient clfl
payer leur emploi à leurs prédécesseurs, plus le clroit cle

sccl dû au prince en sa Chambre des Comptes. Le Cot.t-
seil ordinaire était composé de 9 juges ; la Cour féoclale
de rz conseillers et la Cour allodiale également cle rz
conscillers. Le droit de scel pour les conseillers orcli-
naires était de 6,o77 fr.Il en coûtait pour la charge cle

conseiller f.éodal de 6,o77 à 7,293 fr. et la moitié pour
celle c1e conseiller allodial r. Quant au droit de scel <1es

grâces du prince, cl'après un relevé authentique que

(11 Calh., DO, 7 févricr r7-ï.5.

(2) v. DARrs, Nolicrs, t. \.Ir, P. r16.

(3) IiL, r. z5r, f. r6i.
(.) tln actc dcs échesins du !9 octobrc 16or déclare qu'il en a r été

usè ainsi de tout temps r, (Records dt's dcrrrf itr.s, man. de notre col-
lect. partic.)

(5) ROP, s. 3, t. II, p. 52.
(6'l Leltrcs, t. III, p. 167.

(71 Aiolosiî de la natiôn liêgeoise, r734, p. 28.

Art. 4. - Le tribunal connaîtra et jugera en
ressort de tous les délits contre-révolutiorinaires,
seront punis de rnort.
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nous possédons, la taxe était ainsi fixée en t764 : pro-
cureur général de Liége 4 florins d'or ; un conseiller du
Conseil ordinaire, r,ooo ; chacune des deux greffes
2,ooo, chacun des deux huissiers rzo fl.; le greffier de
la Cour féodale 4oo, le mayeur cle la même cour et le
lieutenant, rzo ; le greffe cles Voirs-Jurés du charbon-
nage 5oo (').

***
Tous les tribunaux liégeois furent supprimés après

la chute de la principauté. Le peuple ne gagna rien au
change. Voici, en quels termes peu tendres le représen-
tant de la République, sous la Terreur, établit, le 5 oc-
tobre 1794, le tribunal criminel destiné à remplacer en
partie 1a vieille et bénigne justice nationale :

E(}AI,ITE - I,IBERTN - FRATERNITF]
NTORT AITX îYRANS

A .I.iége, le "4 \rendérniaire an III cle la Réprrblique fran-
çaise une et inclivisible.
I,e représentant du peuple près les armées du Nord et de

Sambre-et-l\[euse, arrête ce qui suit :

Art. re". - Un tribunal rér'olutionnaire cotnposé de neuf
membres sera établi à Liége pour le pays de Liége, Fran-
chimont, Stavelot, Logne et Limbourg.

dernier
lesquels

Art. 5. - Seront réputés coupables de ces délits et jugés
colnnre ennemis clu peuple français :

Tous ceux qui seront convaincus de correspondance avec
les eunemis et les émigrés, d'actes de complots ou de dis-
cours contraires à la sûreté r1e la République.

fous les magistrats qui seront convaincus tl'avoir excité
ou favorisé des émeutes corrtre la République, soit par des
actes publics ou particuliers, soit par des discours.

Tous ceux qui aurorrt enfreint les arrêtés des représen-
tarrts du peuple et spécialement ceux sur le maximum et
les assignats.

Tous ceux qui refuseraierrt les assignats en payernent,
soit de leurs créances, soit de leurs marchandises ou qui
exigeraient en assignats un prix au-dessus du rnaximurn.

Les manufacturiers, matchands, aubergistes, boulangers,
cabaretiers, et généralemeut tous ceux qui reluseraient de
venclre 1es denrées et marchandises, qui chercheraient à les
soustraire au commerce et à la circulation, qrri fenneraient
leurs magasins, boutiques, auberges, cabarets, ateliers et
rnanufactures, pour affamer le peuple et le réduire à la
urist\re.

Tous ceux qui auront fabriqué, acheté, qui fabriqrre-
raient, achèteraielt ou feraient le cornmerce de faur assi-
gnats.

Tous ceux enfin qui auront soustrait, récelé, volé otr
pillé des meubles et effets quelconques dans les rnaisolrs
iles émigrés et dans les clomaines appartenarrt à la Réptt-
blique.

Art. 6. - Le tribunal connaltra également, et en dernier
ressort, des délits graves cot'nmis contre la sûreté publique
et 1es particuliers.

Art. 7. - Les condarnnés à la peine cle rnort seront fu-
sillés.

Art. 8. - Le tribunal jugera toutes les aflaires qui lui
serorrt tetrvoyées par les représentants du peuple et com-
mandants en chef tle place.

Il est autorisé à requérir, tles généraux et comrnandants,
la Iorce armée pour l'exécution de ses jugenents...

Art. r7. - Personne n'approchera l'accusé, sinorr en pré-
sence de l'accusateur public ou devant le tribunal. Il
pourra communiquer de cette rnanière, avec qui il voudra,
à haute et intelligible voix et se faire assister c1e conseil
ou défenseur...

Art. zz. - Le présent arrêté sera tracluit, imprimé, et
afiiché dans les de'x langues 

FnÉcrw'.
(r) \', aussi I-ÂEATE, lflarTsc .lc.r actcs du scel dc-r gfi.ces (r7oz-\i441,

rq21.
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En même temps, ce représentant du peuple instituait
1:n comité de surveillance, composé de douze membres
qui avait, en semme, pour objet de pourvoir de clients
le tribunal criminel, en dénonçant aux.représentants
du peuple ou au commandant de la place toutes les per-
sonnes hostiles au régime révolutionnaire, voire sim-
plement <r suspectes l. Ce régime n'eut .d'égal depuis
lors que les tribunaux militaires allemands durant I'oc-
cupation de notre pays de rgr4 à rgrE.

A la fin du XVIII" siècle encore, F'récine créa un troi-
sième organisme judiciaire: le tribunal civil composé de
dix membres, lequel tribunal devait connaître <t en der-
nier ressort de toutes les matières civiles et consulaires
et les juger conformément aux lois et usages de la ville
et du pays de Liége r.

Les membres de cette magistrature se trouvèrent bien-
tôt dans des embarras inextricables. fls les ont déve-
loppés dans une pièce restée inédite qu'un d'entre eux,
Harzê, porta à Paris. A raison de I'intérêt rétrospectif
cle cette pièce, nous croyons devoir I'insérer ici :

< I,e tribunal civil établi à I,iége clépute le citoyen Louis-
François-Godefroid Harzé, l'un de ses metnbres pour se

rerrclie à Paris et exposei au Comité cle Salut public, et
partout où besoin sera :

ro Que le représentant du peuple Frécine, par son arrêté
du ra-vendémiaire, 3" année- et 

-sa proclamaiion du.r7 du
même rnois, établit un tribunal unique pour connaltre et
juger en dernier ressort toutes les matières civiles et con-
sulaires de la lille et pays cle Liége.

2o 'Qu'il charge ce tribunal d'exercer le pouvoir qui
cornoéiait au soirverain dans tous 1es cas et sur tous les
objefs où par les lois et coututnes clu pays, il était néces-
saire de rècourir à lui pour accorder, autoriset ou légi-
timer 1es actes et contrafs, soit publics, soit privés.

.jo Qu'il prescrit à ce tribunal de rendre justice avec cé-
lérité, et clè se débarrasser de la rigueur tles formes, pour
ne s'attacher qu'à la stricte équité.

4o Qu'au moment cle son installation, le tribunal s'aclressa
au représentant du peuple Frécine et ensuite députa vers
le buieau central rlei représentants du peuple à Rruxelles,
pour obtenir des instructions sur la manière de terrniner
ics douze ù quinze mille procès agités delarrt les vingt
tribunaux qui existaient précédernment tlarrs le pays de
Liége ; sur la conduite à tenir relativement aux réclatrra-
tions qui seraient formées par les patriotes opprimés pen-
rlant quatre ans contre leurs persécuteurs absents ou érni-
grés, sur 1a règle à suivre à l'égard des privilè.ges, les
écrits féoclaux, des anciennes lois et des arrciens rlsages
contraires aux droits de l'homme et aux principes natu-
rels et inaliénables de la liberté et de l'égalité, sur I'obli-
gation, impossible à remplir, de concilier les anciennes lois
et les anciens usages avec I'administration de la justice
rlébarrassée de la rigueur des formes pour ne s'attacher
qu'à la stricte équité.

5o A ces clemandes cf instructions, le tribunal en fit suc-
céder d'autres ; i1 pressa les représentants du peuple fran-
çais en mission dans la Belgique, d'instituer des juges de
paix et d'établir des tribunaux de conciliation, institutions
trécessaires pour alléger le travail immense d'un tribunal
ulique et sans doute insufiisant pour ju.qer les contesta-
tions agitées sur un territoire de^ quarânte lieues cl,éten-
9u_"., .o_o la populatiorr s'élève à plus de cinq cent rnille
inr'lividus.

6o Le tribunal demanda qu'on lui prescrivlt la règle

qu'il.devait suivre_dans les remboursernelrts de rentes hy:
pothéquées, dans le paiement des rentes constituées èn
nature et dans les lettres de change et autres obligations
stipulées payables en nurnéraire, àntérieurement àl I'arri-
r'ée des républicains français.

7" Un autre embarras qui vint encore peser sur 1e tri-
bunal et mettre un obstacle iusurmoutablc à 1'admitistra.
tjotL {: 1a justice consiste dans le morcellement du pays
de I.iége ,et dans les communes des territoires étran-gérs
errclavés clans le pays liôgeois. Toute la partie de l,Enlre-
Sambre-et-Meuse est soumise à I'aclministration d'arron-
dissernent de Namur, la Campine liégeoise, les ci-devant
ôorntés de Looz et de Hornes sont du ressort de 1'ac1mi-
iristration cl'arrondissement de Maestricht, le Franchi-
mont dépend de l'administration d'arronclissernent cle Spa.
Toute la rive gauche de la l\.Ieuse est annexée à l'Admi-
nistration centràle de la Belgique et la rive droite de I'ac'l-
ministration centtale d'Aix libre. Ces ressorts difiérents,
ces trorcellernents dont les bornes ni 1es limites ne sont
pas encorc tracées, laissent le tribunal dans une indécision
cruelle, et dans une fluctuation perpétuelle entre les de-
voirs qu'il a- à rernplir et l'étendue du pouvoir qu'on 1ui
a prescrit d'exercer.

> Le tribrrrral, jaloux de correspondre aux vues des re-
présentants du peuple qui 1'ont établi, et de mériter I'es-
timc de ses concitoyens, a deux fois déprrté à Bruxelles ;il s'est aclressé à torrs les représentants âu peuple qui ont
passé par Liége. Il les a fâtigués de lettrês et cle lécla-
mations sans avoir- jamais pu obtenir de réponse, sinon
tles promesses que 1'on s'occuperait incessamùent de 1'or-
gan-isation de l'ordre judiciaire dans les pays conquis, et
de la fixation des districts et des arrondièsêments ^respec-

tifs.
! Le tribunal, malgré ses dégoûts, ses embarras, son

travail incroyable et ses incertitudes, a resté ferme à son
poste; il a rempli ses fonctions avec un courage que
l'amour de la liberté qui anime tous ses membrès a pu
seul lui inspirer ; mais, enfin, f impossibilité physique -et
nrorale où ils se trouvent de consèrver leurs- emplois, à
moins qu'on ne cesse de 1es abandonner à eux-mêmes et à
moins qn'on ne leur trace la conduite qu'ils cloivent suivre,
les force de députer leur collègue Har2é vers le Comité de
Salut public pour, conjointement avec les citoyens Boute-
ïille, Bassenge et Renartl, {aire valoir les réclamations du
tribunal, et obtenir une organisation de l'ordre judiciaire
qui couvre la responsabilité de ses membres, ou donner leur
démission d'un emploi qu'ils sont incapables de porter plus
lorrgtemps.

r Fait au tribunal civil et approuvé unanimemerrt ce
a3 prairial 3e année républicaine.

r JaxsoN;
L.-J. LoNnreNNu, présiderrt ;

L. GnÉcornn, juge (');

L.-J. l'rET'ru;
DumoN'r;
E. BEexrx. r

Ainsi débuta la nouvelle magistrature. 1\,Ianquant Ce
clignité, d'honnêteté et de pondération, certains de ses
organes avilirent leurs fonctions et jetèrent la déconsi-
dération sur lrensemble du corps. Les institutions ju<li-
ciaires ne regagnèrent la faveur et l'estime publique
que lorsque le gouvernement eut acquis plus de stabilité
et fait preuve de plus de solidité, de sagesse dans la
reddition de 1a justice, c'est-à-dire sous l'empire fran-
çais, sous le régime hollandais et sous le gouvernement
helge.

(t ) A d u itrist ratiotl d.'arronitissemenl, pièce détâchée.
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