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I. - Monnaies. - ChanXieurs et banquiers.

'txsTli[trTtoN de la lrrofcssion dc changeur cst rure
conséquence de faits sociaux qui, à cles degrés
divers, marquent les étalles clc chaque civilisa-

tion. A l'origine, dans la période cle I'nnité économique,
le commerce s'établit par le troc des prodrrits, au pays
de Liége comme ailleurs. Lcs tlifficultés rprc présentait
ce trafic donnèrent partout ltaissance aux rnonnaies.
Celles-ci se subdivisèrent. I)c plus, les tvllcs varièrent
presque ri f infini. De 1à l'éclosion d'agcrtts profession-
nels spéciaux, des changeurs, clui prendront ir ctæur <le

faciliter les opérations mercantiles. De bonne heure, le
mouvement commercial suivit en notre région une érro-
lution sans qu'il soit possible de fixer le rnonrent.

Il est certain que, chez nons, la majorité cles échanges
s'effectua en nature jusqu'à la fin du XfI" sic\cle et (lue
la plupart des redevances sc pa-"-èreut dc rnême ('). f)e
là, la nécessité pour le prince, les familles olrulentes,
d'avoir cles locaux spéciaux, des greniers le plus sou-
r.ent, pour 1' remiser ces redcvances cn graius otl autres
produits tlc la terre. Telle se rnanifestait, dans les pre-
miers temps de la principauté, la rareté du nrrmérairc
que le prince, s'il avait un achat important à réaliser,
se crut parfois obligé, collrmc Théocluin cll ro7r, orr Ot-
bert en rog.i, de faire mettre au creuset lcs trésors de
certaines églises, afin tl'obtenir I'or ct l'argent indis-
pensables ("). IIême en 1136, lc richc corps cles tréfon-
ciers ne se trouvait pas en état dc réunir unc somme cle

onze marcs pour faire face aux frais clc réparatiou rl'une
de ses maisons (3). Dans ces conditions, ol1 s'étonnera
uroins que, trcnte-huit atts plus tard, l'ér'ôt1trc Raoul dc

Zaehringcn ait été forcé dc lrlaccr en gagcs - en enga-
gôre suivant I'expression d'autrefois 

- des clornaines
<lc son églisc pour réunir une somme clc nrille nrarcs
jugée nécessaire à 1'expédition lombarcle (').

Cependant, le numérairc était entré à cc moment en
usage dans notre principauté, à tel point qu'à partir de
1a fin de ce XfI' siècle, d'une façon llrcsque gérrérale,
les paiements des cens et rentes s'effectuaicnt non plus
en nature mais en numéraire.

C'est ce qui nous amène à dire un mot tlu nrolura!'agc.
Au pays de Liége, comme à peu près partout, le droit de
frapper monnaie rentrait dans les régaux clu prince.
C'était une prérogative cle la souveraineté, bien qu'elle
échût parfois à cles maîtres dc districts dc second orclre.
Chacun de ces chefs d'Etat, si minusculc qu'en fût le
territoire, tenait à posséclcr ses espèccs monétaires
propres, à son effigie. Ceux qui jouissaicttt de ce pou-
voir cléterminaient la matière cles monnaics : or, argent,
cuivre, leur poids et le titre ou aloi, c'cst-à-clire la pro-
portion de I'alliage. fls cléterminaient aussi la forme et
lcs emblèmes de la frappc. De là, dans la succcssion des
siècles, une variété incroyablc cl'espèces rnétalliques
auxquelles lc sorrverain seul lrouvait clonner cours lé-
.qal. Seul aussi, il les clénonrn'rait. Troll souvent le
prince, à son avènement, faisait frapper dc nouvelles
pièces rl'argent ou d'or cn en diminuant le poids tout
en leur garclant la clénomination habituelle. Dc sorte que
le cours du métal monnayé srrbissait les flrrctuations
les plus variablcs.

Ajoutons que le prix clcs métaux précieux s'est mo-
difié plus eucore. La valcur dc I'or n'a pas discontinué
d'augmcnter. Au XIIf" siècle, 1'or se pa1-ait douze fois
plus cher que I'argent ; au XVI' siècle, treizc fois plus
cher, nonobstant la <lécouverte cle I'Amérique arlx riches
mines d'or. En notre principauté, en r7.io, le lingot d'or
llur clu poicls d'un marc cottait 592 florins, le même
poids d'argent 4o florins. Cependant ce dcnrier rnétcl,
dans les siècles passés, u'a cessé de suivre rlu nlorlve-
ment similairc, rnais moins accentué.

C'est montrer suffisamment qu'il n'cst poirrt facile

( I ) KURTS, I.t ('ilf tlc
(l) (lrr,Lts r)'()RvAL, l.
'r I df!'.SI-, t. I, p. 63.

Lir jgc, t. I l, i,. jor.
III, c. .t ct r.t, l)t).20 et 9r. (r) cÀ-,sl,, pt). q: ct to.t.
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d'évalrrer les rnonnaies anciennes par rapport aux mo-
demes. Cependant la valeur légale cle la monnaic lui
était donnée par le chef d'Etat. Elle clépassait naturel-
lenrcnt lc prix intrinsèqrre du métal, cle crainte que les
mounaies ne devinssent I'objet d'un commerce arr licu
<lc denreurer un étalon de la valcur d'échange. Ilais il
arriva plus d'une fois qtr'un souvcrain fit, dans la com-
position des monnaies, des alliages de proportions abu-
sivcs, cc qui alors soulevait le mécontentement popula-
lairc. La lllus ancienne plaintc que relèvent nos annales
rluarrt ir la fabrication dcs monnaies au pay's clc Liége
rcnrotrtc ir I'an rzrr. A tort ou à raison le chapitre de
Saint-Lambert âccusa près du pape, le prince-évê<quc
Hugucs rle Pierpont d'avoir confcctionné dc la fausse
nr<xtnaic ( ') .

Au XV" siècle, Louis dc lJourlron aussi fut I'objet
d'accrrsations semblables cl'irrjusticc ct de cupi<lité Il
paraît qu'il fit frapper des pièces <le cuivre clites blalord.s,
fixées ir six deniers, tandis <1tre celles cle son précléces-
seur n'étaient que de quatre denicrs. Il arrrait agi de
lrareille façon avec le monnavitgc cn argent et crr or, à
tel point que les Liégeois rcfusaient d'accepter ccs llrolr-
naies ir leur valeur officiellc (').

Il existait d'autres abus, auxtluels [,]rard <ic La llarck
s'efforça de parer par son mauclement clu T févricr rsrz.
Ces abus sor.rt ainsi spécifiés tlatrs cc tlocttnretrt lrritrcicr :

rr Drr temps passé les orclouuanccs ct évaluations tles
morrnaies ont été mal gar<lées ct entretenues, et spéciale-
ment l)ar l'exécrable avaricc de ceux qui se sont nrêlf's
<le lat'lleterie et d'autres pratiques semblables, sous
ombre cle quoi ils ont bicqueté les cleniers tant cl'or tlue
d'argent, tirant les bons ct pesant hors les légers, rongé
d'autres, diminué et falsifié lrlrrsierrrs, rechausscr et
affiner .a.ucuns (divers) tcllcnrcnt que 1'on ne trouve
que monnaies rongées, larrées ou âutrernent dirninuées
orr fal-.ifiées, à préjuclice et destruction des pauvres
gcns et dn bien public. u

La justice ne se montrait p()urtant pas tendrc envers
les faussaires de monnaies. Le prenrier févricr 1662, à
IIuv, furent arrêtés un orfèvre du rrom de Libert Thirv,
sa fenrme, et tleux de leurs fillcs sotls l'accusatiott
d'avoir forgé < depuis quelclucs atrttées, de faux sotlvL'-
rains <l'argent à deux têtcs, aux arnres d'Espagnc D.

Condanrnés à la peine calritale, le mari et la femme
furent penclus sur le llarché. I,crrrs dettx filles furerrt
conclamrrées au banlissement (").

Conrme il n'existait point arr mo!'en âge de conven-
tions monétaires entre les rronrbreux Iitats, éparpillôs
darrs lc moncle civilisé, charlue princc devait souvcrrt
déterminer la valeur cles monnaies étrangères avant
cours dans son pays. De la sorte agircnt Louis cle Bour-
bon et la plupart cle ses successeuts au moyen de pla-
car<ls ou manclements spéciaux, réunis t\ l'occasion en
volunres (t). D'autres chefs d'Etats er.r-rent recours à

des nrovens moins honnêtes, qrri constituaient d'affrcux
abrrs.

{ | ) (:Ii.s/., t. I, t). r6.s.

(e) I)k)r(linair(' à c<' tcuu,s, sur chatltrc lilrc noufcllemgll fç3ppd,e
lc Drirrcc trcrccvitit six tlcniers ct le monnilycrrr six deniers égalcmetrt.

Il c\isteit aulcicnncnlent plrrsierrrs atcliers ruonétaires darrs la prirr-
<.i1rûuti, nomméncnt à I,iégc, iL'fongres, ù Saint-Trond, à Hasselt, à
Rlunnr(D, à ùIacstricht et ir Huy.

(3) r1llril. (;o.s.suûlr, RUI-.
(1) \'. sur ce s[jet, I).{RIS, N()licd.ç, t. \VII, çrp. 3o-r;o, - I}trotl

r,ri CIlnsTRnl', Nr,lri-sDroti(tùe d( ld lrriilcilrttilll ,lc Lit'gt.

Iin ces clivcrses conditious, il est facile <lc saisir quel
rôle <lélicat, nrais iurportant à tons les points de vue, les
chaltgcurs avaicnt it jouer clans lc champ mercantile si
actif drr pa1's dc Liégc.

Tout cl'abord, ct il crr sera ainsi cncore dans les
<lernicrs sièclcs clc la prirrcipauté, les interrnédiaires fi-
nanciers étaicnt, g(.uéralcrncnt, ir la fois marchands et
lratrqtricrs. Tels sont les ntercatores Leoiliense.s, qui,
vers l'an ro8z, avartcèrent de I'argent au prince-évôque
pour acrlrrérir Chevignl' ('). Arrssi peut-on ajouter que
lc patriciat rrrllairr représentait unc véritable l)rlissance
capitalistc. Voilàr pout<1uoi scs membres obtinrent des
chc'fs du pays dcs faveurs très recherchées err nôrne
tenrps (lrle l'extcnsion cle leurs privilèges civils, si pas
cncorc politiqtrcs. Ils iouirent cl'ailleurs <1'unc grarrclq. 

,

consiclération pulrlirluc par leur conduite correctc, par
leur honnôtcté dans le trafic, par leur parfaite intégrité.
Grâce àr leur irrtelligence, à leur personnalité rnar-
rluantc, la plupart <l'entre eux occupèrent des positions
très cn vllc ct, rlc très botrnc lteure, se distingrrèrcnt
darts lc corps éclrcvirral (") ou dans I'admiuistration de
'la cité. Des rarrgs lcs pltrs éler'és cle la sociéti, on rc-
cotrrait i'r leur cré<lit. I,es financiers patricicrls avan-
çaicrrt tlcs fouds inrportallts, non seulement au prirrcc,
mais it dc riclrcs abbavcs, i'r celles de Saint-Laureut, à
Liége, orr <lc Saiut-Huhcrt (3). Ils prirent part à la col-
vention ruonétairc rlui cut licrr ir Paris, au tcmlis de
sairrt Lorris (a).

Ccttc heureusc couditiorr sociale perdura longuenrcnt.
D'ori la conclusion suivarrte dc Henri Pirenue : rr En
dépit <ltt petit nonrbrc. <lc nos sorlrces, notls pouvons
ccnjecturer avcc vraisernhlance qrre Liége, au XIII"
sièclc, ct pendatrt rrnc tronne partie <lu XI\-, fut, comme
Arras, une yille de banquiers (t). ,)

Deprris longtemps, notrc cité conrptait des institutions
<lc crédit privées, organisées par des Liégeois ('), otï
I'on cffectuait le changc des monnaies, où I'on iecevait
rles <lôpôts cn argent, or\ I'on consentait des avances de
1rrêts, etc. Ccs établissements avaient nont cantbge ou
can,gc, ct l'honunc tlrri les dirigeait ou qui opérait sim-
lrlenrcnt lcs ôchangcs, c'était \c cangier ot cangeur,
d'or\ rrotrc terrnc clrnrrgeur ('\ .

IIuc profession aussi clélicate dut être, pour le bien
général, réglcurcnti'c'yrar lcs pouvoirs publics. En
Francc, le plus ancien titre en la matière, dont on ait
gardé souvcnir, est rrn édit dc Philippe le Bel, de février
r3o4, l)ortant tltrc lc change de- Paris serâ sur le Grand
Prrnt (or.r l'appelle encore le lnnt dtL Change) et t1t1'ott
rr'cxcrccra pas lc change aillcurs, sous peine <le corrfis-
catiou <lcs choses échangées. Pour Liége, on peut re-
rnorrter plus haut. En re.5e, une ordonnance dc Henti
dc Grrclclre spécifiait i\ nouvean - câr d'autres mande-
nrerrts restés inconnns I'avaierrt précédée, - toutes lcs
mcsrlres :\ obscn'er florlr que la monnaie ftt légale et

(r) Clr,rldl()riri,,r S. llrberli, édit. II-{\(-!I'tiT, p. r?r.
(!) C. r)t: llr)R\r.{\, l.cs r?.llrî,iIs, t. L
(;r) ('rrr()ric()r.!'.rfl.li r-(rr.Ilii, (...t5, t).177; S. Hubcl'ti, c.49, p.59.1.
(l) I'()Ncr:r.r:T, I(.\C, t. I, p. ,jl
(5) ITi-st. .le Bclsiqu.', :. é(1., t. II, D. 3r.
(ôl IIu) aussi cut :rcs chaugctrrs rl<'ptris des siircles reculés. Di'jri en

r::]o, urr cn(lroit ] i'tait désigné drr I'i('llrs C@trgc,s, exprcssion (lui porte
l'Ércction rlc cr'llcs-ci i;les tcmps l)(iruc(,up antériertrs rRs-4fI, t. xl{,
1,. t?r).

(t) I.t rnot bcr4!r'cst tl'originc ilrlicnnc. Il vient de brl,rr-, l,:tr!('(luc
c'cst sur dcs trcrrc-s s1rô.iartx tlue s'cfrccttraicnt Drimitilem('nt lcs otré-
rirtions finttr<'ii rcs.



de loyale fabrication. Iille linritait anssi lc bérréfice que
le changeur pouvait s'attribuer L-ll cotlll)cllsation de ses
services. Sur une pièce de zz sols, il avait tlroit à un
gain dc deux deniers. f)'ailleurs, rrn cangeur était atti-
tré officiellemcnt à la frappe de la monnaie avcc mis-
sion de contrôle. A lui incombait notamnrent la garde
des coins qui avaient servi à la confectiou rnonétaire.
A cet effet, il les renfermait darrs un coffrc à deux clefs.
La même pratique avait lieu r\ Hrry, à l\{aestricht et à
Herstal. A la cour échevinale tlc l,ié.qc, toutcfois, reve-
nait la surveillance générale des nreslrrcs relatives au
monnavage ('). C'est dcvant elle quc lc rr c:utgerrr juré rr

prêtait serment avant d'entrer cn fonctions (').
A Saint-Trond aussi, le chef de I'abba1'c nonrnrait rrn

changeur attitré dans la ville. Celui-ci jouissait d'un
prililège exclusif. Il examinait la qtralité <lcs rnonnaies,
les refusait ou les évaluait selon sorr lur jugcnreut, cn
ajoutant, à I'occasion, <lc la fcrnreti' dans I'cxercice cle
sa profession. L'un d'cux, Adam d'Orclange (xzs7-
I33o) , après avoir fait airportcr un iour, snr la placc
publiqrre, les lable.s ou bontiqucs r'les changcurs étran-
gers, les foula aux piecls, comrne l)rc'rl\'e cle sa juridic-
tion cxclusivc, et finit par lcs rnettrc en morcearrx (").

Que l'élément populaire ne nourrît pas toujorrrs rrrre
vive affection pour les changcurs, nrôurc pour ccux de
notre cité, c'est possible. Lc nrondc <lcs affaires leur
accordait constamment, ct à jnste ntotif, rrnc hante
estime. fls jouissaient <l'une grarrclc confiarrcc <lans les
milieux mercantiles ou aristocratiqrres dc. I,iége, voire
dans les sphères les plus élevées :\ l'étratrger. ..\u XIII"
siècle, le duc de Brabant (") et ic pape lrri-nrôrnc (').
remettront en dépôt de fortes sonnncs entre leurs mains.
Un historien qui n'appartient point :\ rrotrc pavs n'a-
t-il pas proclamé qu'à ce ntomL'nt, rr Lié,gc e'tait lc centre
de la circulation monétaire crrtre I'Allcrnagne et le
Saint-Siège (") l? Il y a là uue attestâtion ar'érée lrar
les faits. Elle est, en outre, corrfirmée par un autre
écrivain, nullement liégcois rron plrrs, du XIV" siècle,
lequel écrivain nous apprend qrre drr seul rliocèse de
Liége on envoyait annuellement 3o,ooo florins à la Cour
romaine, tandis que toute l'Allema.qnc rre lrri en four-
nissait pas ro,ooo (').

f,lais le moment approchait or\ lcs cdn.geurs liégeois
allaient rencontrer, au sein cle la patrie, tl'auclacicux et
redoutables concurrents. fnfornrés du trafic érrorrne dont
bénéficiaient les banquiers indigènes, dcs lromrnes cl'af-
faires d'origine italienne, qualifiés clc Lombards, se l)or-
tèrent nombreux en notre pays. Lcrrrs pratiqucs usu-
raires les rendirent vite odieux à la population, en
même temps qu'elles leur attiraient les anathèmes de
I'Eglise (*). Certes, ces spéculateurs malfaisants trou-
vaient de la tolérance et de la protection chez les éche-

(l) Arr (as où la justiæ échevinalc aurait été susperrrlrrc txnrr vacallce
rlrr sitlge prirrcicr orr arrtrencnt, les chefs de la citi', srtr la proposition
rles maîtrcs <lu change à LiÉ.ct', étaient admis ii prcndre t('lle mesrrre
(tue dc droit la conccrnani.

(2) J. D'OUTREmEUSE, t. \', rr. -;o6. - T. aussi HEyRrcorRT, Le tc-
trolt tla la lenlroralité.

(3) SItrrr:N(,N, L'ergailisatio,t rttottotttîttut dc I'abbayt da Saint-Trond,
rgr.1, p, !99.

(4\ Cdrl.ul d.s dra-s dc Brabant, R., f. rr; ('. 
- --\rchivcs du royaume.

(s\ Chlotticoil tegiutn Colonicl-sr, p.:Eq.
i6) KrRsrr, Die lriitstli(he1L kollthloricù iD I)rùls.lrldtr(l '..,q?hrencl

,f.s -\ItI Jihrhundt'rls, p. I.XIIL
(7) J'()sitii) lrro justiiicalion c lrcci.ç (XI\'' s. t tlittr. F'otsrllilttgett zur

,:, rlr.ir.| (;rs(hi.ttt., t. XXI (Ig8r), D. 19{.

fÂ) Ii|Rlrr, Ln L-ité dc Lléec, t. II, p. :oS.

lll l,oR'tr\ \cE -- I'RI,:TIIERS't'l'l'Rlis 44r

vins, lrarce que ccrix-ci eu rctiraicut des avantagcs pal-
pables. En rcvauche, les princcs-i.,r,êrlrres firclrt lrreuve
à l'égard tlc ces étrangers rl'rurc louablc énergie. Iin
rîo2, Adolphe dc Walcleck r.r'hésita pas à fairc pénétrer
violemntcnt son nraycrtr etr lcurs <letlcurcs et à les chas-
scr impit<>-r'ablenrcnt cle la cité ('). Ils v rcvinrcnt, il
cst vrai, darrs le nrênrc siècle, et réussircnt ri s'v main-
tcnir opirriâtrcmcnt, comme I'occasion norrs cst offerte
(le l'établir plrrs loin.

Pourtant, les changeurs liégeois avaic'nt cnrplo-vé la
nreilleure tactiquc ltour aruoindrir 'l'action dcs Lom-
barcls en diutiuuaut le prix du changc. A coup sûr, ils
jorrissaicnt ir cct égard cl'unc plénièrc liberté. Le prince,
à son torrr, usait cle scs prérogativcs ct n'hésitait pas,
pour lc biclr général <l'aillcrrrs, à réclamer des changeurs
trn tantièmc srrr lcrrrs bénéfices, qui devaient être con-
sidérables. Ainsi, l'an l2rE, assignera-t-il urrc rcnte sur
lcs changes <lc Huy à l{o.qer <le Chima-"-. Cctte rente
était notablc puisque ce l)ersonnage, grâcc à clle, re-
nonça à scs 1rrétentiolrs srlr lc village <le Gonrierrx (').
A Saint-Trond, c'est I'ablré <pri s'arrogeait le clroit du
change ("). A plrrs forte raison, I'autorité princic\rc per-
ccvait-clle rlnc redevance du getrre dans la capitale,
rluoique nos sotlrces n'en conscrvcnt atlcunt: trace.
N'importe, ces mcsures purcment aclnrinistrativcs n'cm-
1iêchaient nullement les changerrrs cle s'unir porrr la
<léfcnse de lettrs privilègcs l)rofcssionllels.

Par urrc charte de l'an re4g, l'échevin ()érard cles
Canges, le plus ancien des changenrs liégeois connu, et
tlui prit le nom de sa profession, trIatl'ricu, fils <le Provo,
Alexandrc dcllc Ruelle, Raclulphe d'Ile, Herrri dc Neu-
vice, Piron Boveal, Colard de Grâce, et d'arrtres no-
tal'rles, avancc\rent dc fortcs sommes à la Cité ('). Dans
cette nomcnclattlrc, à côté cles financicrs, il 1' a c.lcs ban-
quiers tout occasionnels. On ne peut donc dédrrirc de
ccttc pièce, d'une façon absolue, quc les chan$eurs for=
nraient, dès lors, une corporation ri règlenrents spi,ciaux.
Ccpendant, c'était là un fait acconrpli cn la seconde
nroitié du nrônre siècle, cc qui implique I'cxistcrrcc en
rrotre villc, à ccttc datc, cl'un nombrc élevi' <le ces
Ironrnrcs <l'affaircs. Natttrcllenrcnt, ils nc cotrstituèrent
janrais rln métier au sens politiqrrc attaché jadis à ce
rtrot. Leur union âvait un but exclusivenlent financier.

Pourvuc clcs faveurs dc I'autorité, l'association par-
ticulière des agents de change et dcs banquicrs locaux,
avait aussi des devoirs ri remplir. Pcrrclant unc période
étendue, scs statrrts lle se transmircnt que traditionnel-
lcruent. Cl'est ce qrri résultc de la Lettre des changes,
donnée par lcs chefs de la cité, cn r3r4, et qui contient
les prenrières rô'glcs écrites cle la comlragnie ('').

Cette chartc octroyait ii la rt confrairie des chatrgeurs rr

ou, vraisemblablemcnt, lui reconnaissait une sorte de
personnification civile. Dc plus, elle lui .qarantit son
arrtonomie. I,es b-esoius d'argent que les communes
rrorrvellement énrancipécs, éprouvaient de plus en plus,
I'extension des relations économiques, le tléveloppement

(l) II()cslatrr, irt,. CIr-{r,riAr'\'rl.r,E, p. .j36.
(e) CES/., t. I, p. r8r.
(3, Chroniqu. ri. .Soi,rl-fr{),,d, i'd. rlc l}orrtrûn, t. II, I,t). 2?9-2lio.
(r) B{:RH, s. .i, t. II, t). 3æ.
(i) . Lcsquel('s frairics, franchieÊ ct drois sont teilcs comme chi

rJ)rcs cst c()nt('Iu, {lon æ qrte nous sumes cnfottrmeis par boncs gens
rligrrcs <l<: foid, <'t lrar lcs anchincs cambges. r

l.a Lcttrt ri.s (-lrd,rg..r a été reprqluite Irar llcnaux, Bull. dc l,Iilst.
or.h,r,rl. li,r.q., t. IlI, l).327.
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de f industrie, I'augmentation de la fortune des particu-
liers, comme des institutions religieuses, tout avait
contribué à procurer aux changcurs la richesse souvent,
une puissante influence toujours.

La ptrlrlication cle la Lettre des Changes, complétéc
par le règlement que la cour échevinale liégeoise clorrna
le r3 décembre 1338 à la u frairie cles changeurs l
semble avoir surtout été faite en vuc clc parer à I'action
occultc cles Lombarcls. Cette clcrnière pièce (') cléclare
avoir lirincipalement pour but de maintenir - nous
prenorls les termes du documcnt - 

(( la confrairie delle
chambge et les changeurs présents ct aclvenir c1ei1c citeit
de Liége ù, tousi.ours m.air. (") en paix et cn honncur r,
d'empêcher, à cet effet, (( quc les compaignons cle la
dite change ne puyssent estre scandzrTizez n.e (") blasmez
doirsenavant desoubz I'ombre et 1c meffaict <1'es-

t.raignes (n) changcurs, gens ou rnarchans, vendans,
achaptans, portans ou changeans monnoye en divers
lieux, et en mâison cou.-erte',',Lenf (") r. Ën somme,
ainsi que l'énonçait 7a I.ettre de I'an r3r4, il s'agissait
de conserver u la frairie, la franchiese et les clroits de
la dicte Cambge, teiles qu'elle at eu auchinement r.

La confrérie des changeurs avait à sa tête tleux
<r maîtres > soumis à réélection chaque année. Tout
bourgeois cle Liége, c1e n'importe quelle conditiorr, pott-
vait entrer clans I'association. Mais il était nécessaire
cl'en faire partie pour remplir l'office de ci-rangeur. Ce-
lui qui voulait s'y- emplol'er saus avoir accornpli cette
conclition première, s'exposait à peltlre lc clroit cle bour-
geoisic et à êtrc banni tlc la cité. Iilr Francc, <l'après
une cléclaration t1u 17 iuillct 1423, nul n'était admis à

faire clu change sans l'assentimcnt écrit rlu roi. En
gênêra7, à Liége, la pratique rlu chauge se trarrsnreitait
cle père en fils ct, excelrtioutlcllement, e\ d'autres per-
sonnes, moyennant paiement par celles-ci cle certaines
indemnités pécuniaires. On a t'tt, par cxemple, I'an r384,
un cles ascenclants clu bourgmcstre Guillaume de

Meeffe, Collard de Meeffe, changeur, ventlre, comme
tel, à Gilles de Champioll, soll clroit cle parcnté en ce

qui concernait le comptoir de change, au prix clc eo

doubles moutons, à raison cle neuf livres pour chaque
cloublc mottton (o). C'est asscz- nlontrer combien cette
profession était lucrative.

I,e change offrait clottc clc grarrcls avantages. Il im'
plicluait aussi cles devoirs, de simple loyauté et d'hon-
nêteté, d'ailleurs. Il était juste, par exemple, que nul
changeur ne ptt user <1e llotl\rcatl type de monuaie avarrt
que la valeur de celle-ci cût été vérifiéc lrar les échcvins
clc Liége. 11 s'explique cllcore c1u'il trc fût pas lletmis
aux conrpaÉrnons cle la corporatiort dc possécler en leur
maison cles fourneaux pollr fonclre le métal précieux,
sans le consentcment de la justicc. Ou comprenclra non
moins aisérnent la défense irttimée aux hôteliers ot1

autres aubergistcs cle courir tle maison ctl maison llottr
faire du change clanclestin. En revatrche, malheur atlx
changeurs surpris faisant r, rle nralvaise compte' clc

malvais payement )), stlrtout envers un étranger' fls

(1) Cc document était resté inétlit. Nous l':ttons résumé clitns les
Rtici rlr Littsc, en en faisant connaltre la source. Depuis, il a été rcrrroduit,
in ettctlso Dar KURTE, dans f-o Ci.té de Liéy, t. II, p. 3r.;.

(:) A jamais.
p1 Ni.
(a) Étrangers.
(5) Secrèteûent.
(6) Palt'ilhart, n" -s5r, f. 3o6, RUI,.
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avaient, pour 1a première fois, à en faire l'aveu aux
rr maistres delle chambge r et pour la seconde fois au
tribunal des échevins. L'agent de change qui eût re-
fusé de remettre, dans les trois jours, I'argent ou le-s

ioyaux clont il avait été nanti, était forcé de restituer
le clouble dc ce qu'il avait reçu en dépôt. Finalement,
il sc voyait expulsé de la compagnie et saisi dans ses
biens.

Des actes cie cc genre formèrent exception. Les chan-
geurs liégeois, par leur conduite honnête, et leur inté-
grité dans 1es affaires, conquéraient les positions les
plus honorables dans la société, en général, nous I'avons
prouvé ('). Ceux qui étaieut lcs plus justement renom-
més, sc plurent à conserler comme nom cle famille celui
de leur profession. Nous en avons cité. Tel a encore
été le cas pour Gillcs le Bel, dit cles Canges, père du
célèbre Jehan lc Bel ('). Nommons également, pour 1e

XIV" siècle, I,ambert et Alrraham delle Cange ('). Lrn
membre de l'importante famille de l,avoir, Jean, figure
aussi parmi les plus opulents changeurs de ce temps (n),
avec Arnould Pollarde, Thonar Colon, jcarr rl'Ama1-,
Jean Pevreal, Gilles cle Rocour, Bauduin cle Parfon-
clrivc, Gérard clclle Hamaiclc.

Dans un bnt de cléfense sociale, la cour des échevins
c1e l,iége nommait un changeur attitré à son service.
C'était surtout e11 vlle de sauvegarder les biens et le
clroit dcs verlves, des orphelins, et autres personnes ré-
clamant rrne protectior.r spéciale. I,e titulaire avait nom
Jacques <le Bolzéc, fils de l'échevin Hellin, en 1478 (').

A s'en rapporter à une traclition que Fer<l. Ifenaux
a contribué granclement à répandre, la rue clc la Wache
aurait été jaclis le cetttre préféré dcs honrmcs dc la fi-
nance. Il invoqua mêrne le nom de la rue à I'alrpui tle
son assertion. A f intitttlô ru,e de Ia. Il'acltc, nous éta-
blissons le mal fondé cle cette croyance. Qu'il suffise
ici cle prouver que le siège principal du << change > était
sur le Marché. L'axiôme nil noisi su.b sole: rr rien de
nouveau sous le soleil r est parfaitement de misc en
1'occurrcrlce. L'ench'oit or'r les disciples <.lc Plutus
s'adonncnt préscntement cn notre vi1le à lcur mission
intéresséc et intércssante, \a Bourse, rassenrblait, il v a

sept et huit siècles lcurs prédécesseurs. C'cst claus la
rucllc, remplacée maintetrant par 1e vestibulc rle l'an-
cien clôme Saint-André, que se réunissaient, tons les
r'ours, les changeurs clu moyen âge ("). De là, i1s rayon-
naicnt jusqu'à f impasse au Brâ, à l'entrée cle la rue
Sainte-tlrsule (').

Pouvaicnt-ils rê\'er, pour ieur trafic, une situation

(r) fTnc liste très incomplète dcs changeurs liégeois du xlv'siècle
a été (lonnéc par Kurth, darts Lu Ci.tf dc Li.éce, l. 1, D. a62.

(?) C. DÈ BoRrrÀN, Les tcllcltitrs, t. I, p. ro5.

l3\ IIIAL, t. XXX, n"' r77 et r8-5.

({) Ibiri., 11' 2r4.

(5) \:. actc cle nomination dans C. r)E BoRf,rAN, Les écherilLs, t. ll,
p. ss6.

(s).\llI" sièclc, Renars li fis l-aml>icr Rohate, pol un ca,t8:e ki siet
rlcsos Colars tle liirvcchon, se fit jadis dane Blance (PI, r, r\, f. 8r v-")'

- xii" s. I,aurburs li baibier... por le moitié d'une mâison derrière les
Cheflges, Obi{I., f.79 \'"). - ri37 : l(aison que ons dist delle Leuste ki siet
il .ritrei delle ruâile dc màlticr Saint-andrier, a main destle, deseur
lcs .lr.ot/d cqngcs. (Ibid,, r. ft,1.26 v"). - V. aussi PONCELET' ICSC.
t. I, pp. 186 et 2r7).

(7r t^72 : luaison dans la nrc delle Cabelte s[r le Marchiet, joind.
al'a'itre'<lc St-Andrier, d'aval... avec vne cenge. (EL, r. 32, f. 3r3; r, 33'
i. ç r'"1. - ]{V. siùcle : gellin dc Bolsee, cangeur fais, I'angle au tournant
cleile iuu'allc qui vat de St-Arldrier vcrs St-Laurent, joind. al cainge
qui fut \{'illr. ôocsrvin, caingeur. (Pd1'. Soillt-André, t' srrt parchemin,
f. ts.)



plus favorable que lc llarché, le tluartier contrnerçaut
par cxcellence? Il serait curieux, à cottp sûr, dc revoir
cc petit coin précieux dc Liége, aux âges tlisparus de-
puis lolrgtemps. Donnons-en une courte descrilrtion,
si incomplète soit-elle.

Lcs changeurs s'échelonnent là, presque tous abrités
dans des maisons dont ils louent lc rcz-de-chausséc. La
plupart ont leur comptoir elr avant tle celles-ci, sous des

échoppes. fb étalent des lrrclres ou vitrines à triple
serrure, garnies d'une puissatlte arnlature. C'est dans
ces coffres que le trafiquant en métaux rares rânge, par
catégories, ses petits sacs d'or et cl'argctrt, or\ sont at-
tachées des étiquettes de plomb marquées cle figures de
monnaies et munies de broches. Il y a toujours près c1e

lui un trebuchet ou balance dc banquiers, avec cles

lîrtons ou poids monétaires, un registre coutctraut les
cris des monnaies a{ec lcs empreintes <1c celles-ci, et
cl'autres lirres otï il transcrit ses opérations variées (t).

Les tenanciers dc ces conrptoirs, tltti se louent à des
prix très onércux (') figuraient, au XV" siècle cncorc,
parmi lcs plus notables fantilles dc Lié.qe. Sur le mênre
coin du llarché, avaient lcrrr maisott ou leur officiuc
lcs changcurs répondaut attx nonrs dc Bicrsct, de Lar-
dicr, de gamsott, <l'Embottrg, de Bolzée, de IJicrbale,
de Waroux, Gérarcl Gosrvin, bourgnrcstre dc la Cité,
etc. (').

Les comptoirs des changeurs ue se réservaient pas
la place du l\Iarché exclusivement. Plttsieurs dc ces fi-
nanciers étaient installés rue Féronstrée (') ct en
Souverain-Pont, par exemple. I\{ais ceux-là se tenaient
isolément.

Au surplus, lc lIarché ne continua guèrc à constitrrer
le rendez-vous principal des manieurs d'argent après la
destruction de Liége en r46E, par Charlcs lc Ténréraire,
bien qu'il exhibât encore cles carrge.s à la fin du XV"
siècle. Ils y figuraient porrr ainsi dire à l'état de sou-
venir très ancien ("). La ruine que les guerres et les
désordres subséquents entraînèrent pour le pays, rédui-
sit presque à néant le commerce ct surtout celui <les

changeurs.
Pourtant, clans les premiers lustres du XVI" siècle,

ces spéculateurs allaient, sans scrupule, s'installer sur
les Degrê de Saint-Lambert. A snn avènement, Erard
de La llarck s'empressera de les faire déguerpir. D'ail-
leurs, en ce XVI" siècle, sous Erard de La l\{arck même,
la prospérité commencera à renaltre. Les agents de
cl.range oublieront ou méconnaîtront les traditious du

(t) nIAL, t. \\llI, y,. 
-i-r.

1:1 r.136,8 (lia'.: Je lais i ,\lesandrc non fils, lcs 3 l'lorins (l,or quej'ay sur rrnc.,rd,tgc cn llarché qrrc tient dc moy Jan (lc Dinant, le
(orduanier (Ta-stdrr!ati aorr.rr,i <t.' BierboTtt(, dc I'arr r,1.36, dc rlotre
coll. t>artic. \I. aussi C- DE BoRrr-{\, l-(s échc-tins, t. I, p. 378.)

(3) r.1og: F. rlc Rierses, cangiss, doqne ir C, de IJcrtrurve, dit de
Lrrrrlirrr, arrssi t iilrgier, une rcutc sur uc maisorr seaute cn la rualle
Saint'Andricr, Drès du f,Iarr.hé. IEL, r. t, f. r.1 r'"). - r.11o: Change
rlrri jadit fut li jonnc ll'ilh. ilc 8!.r-..-., *antcs sour le \Iart.hiet, join-
.lant vcrs S. I,nrnbcrt ir Johan dc.Srn-ron (.r (l'atal alle rrrcllc de Saint-
Andrier (Par. Salnta-Catheriilt, ,Slo.È, r- r11o-r1Eo, f. 8 v.). --. 1434:
Stau ou caf,ge, stcsant sor lc llarchiet, joind. scrs lc mosticr Saint-
J.âilbert, alle Dctitc caf,gc lIcnrJ'dt ll'urorr-t, cangeur. (]1dfi. tlu tctttlrs.t
- r.l,sg: Maisou qui fut Joharr dr .S.in-(otr, le cangeur, cn laquclle de-
nreure Thomas ly cangeur, sour le llarchiet, joind. d'atnont al maisotr
qui [ut Johon d'Entboir, ly caugcur, d'aval à notre uaistre Gérerd, Goes-
?sitr, cirngeur, et dcrlrir vers ly di, (ciDetièrc) (le Saint-Alldrir à Hetlitt
de Bolsf!, cangcrrr. (Par.,\niill-A\d/i:, r. au\ cens et rentes, uu par
chcmin, f.4 u".)

1t; r4o6 : Maison condist (lcs (it,r.g.-., par, Saint-(]eorgcs. ((-'YB.)

(5) r.197: Cornbges scantes sour le f,Iarchiet 1CI, r. 119615or, f. 8r). -1.182'. Citlbgc qui fut à Cérâr(l Gocsrryn, i Jrréscrrt ù \\,'illenme, son
fils (LL, CEutres, r.  6, f. 186 v").

++3

passé. Cc rr'cst plus sur le r\Iarché, mais chcz crlx, el1
clifférents points <lc la ville qrr'ils établisscrrt désonnais
le siègc clc leur profession. Cclle-ci s'cst cllc-rnênrc
transformée. Elle n'cst plus excrcée par dcs spécialistes.

Le norn clc u changeur r s'effacc. Notons en passallt
lc lrlus arrcicn établisscment de crédit rlui ait paru à
Liége sorrs lc nom ,Je ban,que. Celle-ci était tenue par
Nicolas Critton, qui crut néccssaire, pour l'ériger, cle
solliciter I'autorisation princièrc ct I'obtint lc ro inin
16û ('). Le prince tr'Iaxirnilien-I{crrri cle l}avièrc nour-
rissait I'espoir, cn I'autorisant, qu'il cll résulterait
tu quclqucs avantagcs ct soulagenreltt l)our lcs ltauvrcs
tnénages r. [)n se trolvait, ep .qé1éral, ep 1rrésetrcc,
conrme anciennemcnt, de rr marchands banquiers u, tlui
scrotrt récllenrent rt nrarchands l dc dralls, dc denrôcs
coloniales, ctc., ct etr même temlrs banquicrs. Ils seroltt
toutefois assez nomlrreux. A la fin du XVII" sièclc,
étaient notamment cousidérés collultc < nrarchancls bau-
<luiers r à fiége : Lambert l)efa1's, conrnrissionnairc cn
draperie, nrarchancl tle laines ; Art. Willerns, Van Brcc,
nllle Gilnran, Joauucs Coencn, François de llortier,
Ilubert Donnal', Nicolas Canto, Adolphe Burnclle, Frarr-
çois \uyts, Etiennc Hallebayc, Jacobus ()1-sselen, de
Stordeur, G. Gillis, Hen<lric Corrninck, Jacqrrcs Wilré,
(losrvirr-Arrciorr (').

Cette conclition clu nrotlde financier se nraintiut jus-
qu'à la fin de la principauté. Ilt le besoin <lc la trarrs-
forrner ne se faisait point sentir alors.

Le cercle des affaires financières était on ne pcut
plus restreint, nrômc à la fin du XVfII" sièclc. Pas de
boursc, rlulle part, telle qu'on l'entend présentemetrt,
pas d'obligations d'Btats, de villes ou de communes à
négocier ; les billets fiduciaires n'étaient point répan<.lus
d'ailleurs. On ne connaissait guère plus dl'autres effets
publics. Il n'y avait pas mêmc à opérer dc transacti.trrs
soit elr actions soit en obligatiorrs clc sociétés inclus-
trielles ou autres, puisqtre les rurcs et lcs autres faisaient
absolnmcut cléfarrt.

II. - Les Lombards 1') .

Lcs financiers locaux, objets dle la précédentc notice,
s'attachaient presquc c.xclusivcrtrent arr charrge, faisant
plus ou moins l'officc de nos ltanques. Torrt autrc était
I'ceuvre des trafiquants étrangers dont norrs allons faire
la connaissance. Ceux-ci vivaient surtout des opératious
de prêts.

Dès lc haut moyen âge, au lietr de banqucs, l'on ren-
contrait dans des agglomérations notables dcs tables de
changes, cl'autres de 1trêts. Les tencurs clc ccs dernie\res
étaient presque tous dcs usuriers. llalheur aux l)ersonnes
obligées par les circonstances à y recourir ('). Elles
étaient impitoyablemcnt victimes d'agissements illicites.
'lrès longtemps le tarrx d'intérêt annuel drr prêt qu'ils
cxigcaicnt se montait tle 6o à roo p. c. et nrême ir plus.

(,, ( P, l)., r. 5o, i. :o r'.
i:) llan, ric l'époqrrc, (lc Dotrc eoll. partic.
(3) I,otrrùo/{i cst unc contraction du mot latirlisé LonÊobatde dêrivé

lui-rnêrnc dcs gcrmaniques ldlg (long, ct boeTtc . llarber. f.c nom
vierl(lrait dc cc qrrc, très ancicnnc[reut, k'peuple Llttbard portait la
lrarlre extrôrut'rrrclt longrrc. Tcllc cst drr uroins la vcrsion étymologique
qrri courait à I.iése, il I' a phrs tlc six siècles (JLAN D'ourREMErisE,
t. II, p. 26r.

(a) .{u XI" sièclc ( Aut ctiaùr trblicc rr-srrrcr-v nullrrs obsistat. r (Chttrtc
de I'abba!c Sttint-lacques, coDie du XIV' siècle.)
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Les pouvoirs civils et religieux s'étaient inquiétés
depuis cles sièclcs dc ces spéculateurs éhontés. Déjà
Charlemagne avait formulé maints capitulaires pour in-
terdire sévèrement l'usure, voire toute cspèce cle prêt
à intérêt ('). ]Iais la périocle troublée tle la féoclalité
lrc permit pas à I'actiotr du souveraitr clc se faire setttir
longtemps à cet égard. f'abus clu llrôt ir intérêt exccs-
sif fleurit plus que janrais, sous lcs faitrles succcsscurs
cle Charlcnragne, précisément à raisotr cles nécessités

llrovoquées par lcs luttes irtcessantcs dc cette époquc
de perturbation, à raison aussi tle la rareté tle I'argctrt.
les populations rurales, au fur et it tnesurc cluc lcs
institutions motrastiques se clôveloplriticttt, tt'euretrt pÉts

à pâtir, il est vrai, sous lc rallport finatrcicr. ()n a vu
que les abbayes dcvcnaietrt la provi<lencc cles agricul-
teurs cle leur voisinagc, qu'elles exerçaiertt erlvers eux
le prêt charitable, si pas toujours cn argent, cln nroins
eu nature (').

ll n'en pouvait ôtre de même datts les ceutres popu-
leux. Qui pourra énumérer les ccntaittcs, les milliers
de familles ruiuées entièremeut liar les impitoyables
prêteurs exotiques, rien que dans notrc cité? On conçoit
si la population nourrissait pour ces malhonnêtes prô-
teurs unc vive antiliathie. Il tr'est pas vrai Iréanmoitts
que la vieille rue Chirrstrôe, cle <lerrière la X'Iaclclcine,
commémorait la résiclence t1e vils usuriers, ot1 commc
le y>ensait F. Henaux (" ), qu'elle aurait été airtsi nonrrnée

llarce qu'elle était le quartier cles juifs. Nous établissons
à I'intitnlé Chinstrée qu'il n'en a rictr été, que janrais
ir aucune époque, il n'a été constaté trace de pareille
concentration en notre ville. Jamais ttott pltts, malgré
le mauvais renom leur accordé jadis, les fils d'Israël
n'ont été persécutés à Liége.

D'ailleurs, si cles Israélites otrt ri'clletnent lrratiqué
comme tels I'odieuse profession cl'usurier en notre ville,
cc n'a pas dû être <l'une façon généralc, ni très cluralrlc.
Nos annales ne montrent guère de vestigc dc leur com-
merce interlope au moyen âge.

Les juifs, comnre tels, ne sont pas plus spécifiés claus
les plus anciennes décisions religieuses acloptées contre
les agioteurs illicites. Elles ne citent nominalement quc
cles financiers italicns qui, à la vérité, pourraient oicrr
relever de la religion juclaïque. Le 3o janvier rz3o, lc
pape Grégoirc IX enjoignit à l'évêr1uc de Tournai de
sévir contre les rr Cahorsirrs r (Caturcences ) (') ct
autres étrangers tlui pratiquc[t ouvertenrent 1'usurc ('').
L'autorité ecclésiastique consiclérait cet alrus comme I'urr
des crimcs les plus criants. D'une part, les coupablcs, dc
<luelque culte ou clc quelque nation qu'ils fussent, dé-
pouillaient les nobles et les puissants. D'autre part, ils
spoliaient les délaissés de la fortune.

Les Lombards semblent efrectivement avoir fait leur
apparition chez nous au XIII" siècle. Les Croisés, err
entreprerlarrt leur lointaine expédition, avaient grand
besoin cl'ar.qerrt. fls recoururcnt srrrtorrt arrx trafiquants

(r) PDRTZ, JIG Lcgcs, t. I, p. r43.
(2) GraNrisrÂL, Rôlc dcs l[orrc.stil-as cottulc i:tublissenents de créLlit

?u Norriltndie, d& XI" sii./r' ù lt Jin ri[ ,\I1I'siicl., l'aris, r9or. --
J. I.ÂENEN, Usuriet's ct L(',,rbdr{l-s (lo,?-s lr Il?'dbd,rt, BAAB, rqol, p. 123'

(3) L(s Balquiers liégtois orr -\fI"" siùclc, BIAL, t. III, çr. 3r1.
(4) On n'est Doint absoltrmcnt fixé sur la significatiolt clc ce norrt,

qui rer'êt sorrvcnt des fortues tout atttres: Cdilr'-sirti, Cantarsiui, Corsini'
lesquclles ont prêté lieu it <les sttDt)ositiolrs diverses.

(i) R(,DENBriRc' riDistttli( s.ccilli .\IfI' rcgestis bonlilicunt Rotttano'
runt selectae, t. I, lt. 33o.
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italiens clont la voguc comne prêteurs s'étcndit à toute
I'Europe centrale ('). A ce monrent arrssi, les com-
nltlt1es nouvellernerrt émancipées se cléveloppaicnt. Leur
conrmercc et leur industrie qui prenaieut une extension
iuattenclrre cn forrn,rient cles aggiomérations de granrle
richesse. Ce fut lc cas pour les villes du pays clc Liége.
Cette prospérité n'échappa point à I'attentiou des ban-
quiers ultramontains et, clès le XIII" siècle, ils s'étaient
réllandns à I)irrant, ii Huy', à Saint-Trond, à }laestricht,
à Hasselt, ui Liége surtout. C)n ies confondait tous sous
I'appellation génériquc Lontbards parce qn'ils venaient
rl'Asti, cle }Iilan, dc Tortone, cle Clênes et d'autres lo-
calités cle I'Italie scptentrionale. La rtrêure quaiification
rte tarcla pas àr rlcvenir synonynre d'é,tablissement clc
prêts sur gages. I)c rros jours encore, le penple n'a lras
<l'autre expressiou rltrc Lonbard pour <lésigner 7e Mont-
de-Piété ou Cais.se de Prêt.Il allait jusqu'à nommer le
lrtrreau central <lc jadis le Grand Lombard.

L'intcrventiotr tlcs hantluiers italiens parut cl'abord
être farrorable au public. Ils se montraicnt plus ou moins
rnoclérés dans lcrrrs cxigences ; mais, an bout de peu
de temlrs, ils en vinrent ir réclanrer cles emprunteurs
43 I). c. d'intérêt, puis bien tlavantage. Ils finirent par
soulever contre cux une animadversion ardente-

L'Eglisc ct nos prirrccs-évêclues les confondirent dans
tune mênrc réprobation ct s'efforcèrcnt dc mettre fin arrx
cxactions dont c,-,s usuriers accablaient les pauvres gens,
('omnlc lcs riches cl'ailleurs. A son tour, le Corrcile dc
Lyon, l'an 1273, prit une décision rigoureuse à l'égard
des usuriers. Il ordonna aux chefs d'Etats de chasser
rle lcur pays ces nraihonnêtes spéculateurs. A Liége, on
trouve appliquée la Constitution Quamquarn nsurarii
<lu pape Grégoire X, dans les statuts synoclaux de Jean
tle Flanclres clu 16 fér'rier raSE et <lans la }Iodératiou
tle ces statuts du 4 févricr rzgr. Torrt lc chapitrc XI
cst consacré aux usuricrs qrri sont menacés de peines
sôvères. fl porte textuellement :

< Sout cxconr.rutr.ttiés les usuriets rroloirc.s. Oue l.es di-
tnattclr.cs et jours dr: litt. chaqut: ltritrt lts tlIuttnce co1n1n(
tcls. Lrrs prttres ne lteutcrtt pas rccetoir d'ofirandc d'utt
usuricr nranileste, tti l'ddmettrtl ù. la Sainte'fable, aitant
tlttc ccltti.-ci tlait sutislait pour -sc.s t.srl,re-s, confonrûmutt
à Ia Cottstittrtio'n tltr fal'tt Grttgttit't' X d'heurtuse tnémoire,
qui totrtntcit('c par' /r'.s rrtrl.s .' Qrramquam usurarii...

n Lt's tt'stant,crrl.s 11c.s lr.sl.rir'rs qui ne sont pas conf orntes
ù t:cttc Cottstitutiott.sr/,ll ll,ls tlc flehr. drttit. Les usuriers
tlui auront satislait arr.r'crrrrriitious tracé.es d.aus cette Cons-
tittrti<ttr l'tottrront itrc otilr.is aux sacrernents.

n l{crrr.s tléclarons rr.srrricr.s martilestcs ceux tlont L'usure
tst clairenrtttt (tablit fûr ilil iugentent, par un atseu lait
ttt .justica ou Pdi' urtt' culltobilité éitid.ente qu'aucun subter-
fug'a ne peut détruirt: fgalurt.ertt ceux que la roix fu-
Itl.iLlttt: tlôsiglt( contrrtr'tcl.s, s'i/s n.c l>anicmrent à se tlis-
cul.!>er endéails l( tL'rmc lixf l>ar l.'autori.té conrl:té.ten.t.c.

> Norrs ordo'ttttorts t'tur turis t1.'otcrtir lrér1uenr.ment, en
gfrré.rul. et en particulic.r, ceux qui sont connus conxnxe usu-
ri.ers ott qui sortt rffutis tcls, ccux qui lon.t iles achats
illicitr:s d'accapartntcnt, tltt'ils ottt à 'renoncer ii ces usures
orr. t) c:cs corttt'ats dcrr.s lcs ltttit jou.rs qui suilent cet alet-
tissencnt. .S'ils rrc lc iottt fas, ceilf,- qui sottt. publiquem.cnt
totx'tt.tts s('ro,rt {'rao,rttrttntiis rtouthtalcttrctt.t, les autres crt
géuérai. Ceux qui sottt tlésigttf.s far la ru.lneur publiqur
d.etront sc tlist:ulltn', si.trotr ils seront cottsid,érë.s contlit(
coupabl.es. Si, afrà.s cct aaertissernent et ccttc exconnttutti-
catiott, ils trc ;,culutt fas rt'.'"tcttir it résipisccnce, ils scrotrt
nonttttéutent c::cottt.'ttt.uni(s ct Ieurs no',1Ls scro',tt transm,is
ù trotrc of ficial,.sczrf rro.s tlroits ct ceur clc I'archicliacrc t 1t1

( I ) .lH. RaDr{, .\/ori rruir'.s t'r /c'g-clrrL s c/u bes, rtl77.

(9) ÈcHoolrrIinsrliRs, Les -lrolr,l-s -{t'ro(lorrr Llc Jtun de Flcndres,
(t9o8), Dubliés pour lit SBL, p. ru7.



]IESI]I{ES I'RISES

Il peut paraître étrange que le nom I'ontbards ue soit
pas prononcé dans les statuts synodaux, quc le terme
général u.suriers seul soit employé. C'est que ces sta-
tuts visaient tous les auteurs des abus cn la matière. On
pourra trouver plus étonnant encore que lc prince de

Liége touchât, ctr certaines villes du uroins, àr llalines,
par exemple, dès I'an reSo, quelque profit de la pratique
de Lombards ('). Le fait s'exlllique aisément. L'émis-
sion des monnaies et tout ce qui s'1' rattachait rcntraient
clans les régaux des souveraitrs. Il se compretr<l tlès lors
que le chef de I'Etat exigeât des redevances sur lcs opé-
rations financières des Lombartls qui étaiellt autorisés
légitimement à les pratiquer, commc il percevait des

droits de la table de changcs cles banqttes liégeoises (').
Le prince se conduisait de façon tout autrc ellvers

les Lombards dont lc trafic était odieux. Arrssi ltien, les
mesures énoncées dans lcs Statuts <lc Jean <lc Flandrcs
ne demeurèrent-elles pas lcttres ntortcs. Plrrsicurs dcs
usuriers étrangers viurent à résipisccrrce ("). Il tr'enr-
pêche quc, pendant quelquc tcnll)s, la lilupart des Lonr-
bards purent continuer à Lié,qc ltrl colnmercc scancla-
leux, parce qu'ils avaient corroml)u i\ prix <1'or les
urembres cle la cour scabitralc (') . I.c pritrce Aclolphe
de Waldeck se conforma, lui, attx clcvoirs de la justice
et de son ministère. Par l'intcrnrécliairc du prévôt et du
chapitre de la cathédrale, il intima I'orclre aux Lom-
bards cle cesser leurs prêts usuraires. Forts dc l'appui
du corps échevinal, ces odierrx trafiqttants passèrent
outre à ces sommations.

Une répression énergique devenait indispensable
Adolphe de Waldeck eut le couragc de sevir. On le vit
un beau matin, précédé <lc son mayeur, sortir du Pa-
lais, revêtu des habits pontificaux, la mitre sur la tête,
la crosse à la main, escorté de ses chalrclains ct se diri-
ger solennellement vers les quatre lirincipaux hôtels
que les Lombards avaient fait construire à Liége et or)
ils tenaient leurs comptoirs. Deux de ces hôtels, celui
de la Fleur de Lys et celui appelé plus tar<l tlv Lion., se

trouvaient près I'entrée de Souverain-Pont (''); lc troi-
sième, à I'enseigne <\t Clt.etal, était placc clu llarché ;
le quatrième avait son siège air. I-éol>ard, au colllnlence-
meut de Féronstrée à gauchc ('). lintouré cl'rrne foule
nombreuse que cette scènc peu conlmune avait attirée,
l'évêque alla frapper de sa crosse chacune dc ccs mai-
sons. Ensuite, il ordonna r\ son nlavcrtr, Lonis Polhon.

- qui était accompagné de scs aicles - tle briscr ct d'cn-
foncer les portes. Le pontifc pénétra alors darrs ces hô-
tels, puis permit aux bourgeois cle reprendre possession
cles habillements, des meubles et des objets précieux
qu'ils y avaient mis en gage. Le restant fut distribué
aux pauvres. Non seulement ces demerrres furcnt livrées
au pillage, mais leurs hôtes furent expulsés de la
cité (').

(r) (;tiSL, t. II, t). :rf,.
(2) Voir Changeuts.
(3) Uu Alcxandre I'i|os, (lans $n tcstaEelt daté dt'l'an r.t:o, toilt cn

se déclarant < usurier rrranifeste ' tient abelunent à cc que I'on res-
titue Ies biens pris t)ar rtsure. lPI, Cadrl., f. ,oS .'.) - Bcrnar(l Porkin
fit de même, ou plutôt fit une fondation Dieu* cn comfrnstion de sa
vie tl'usurier. l\1. vo Saitû-L,!otnrd.)

(4) lIocsEI, p. 3j8.
(5) ri56 : l.a Fleur .1e I-J's Jaisailt lr tourttottt de Sùui'erùirt-Pottt. (EL,

r. zo, f. ?o.1.) - r45o : llarlartt r'r l,1tra, dlc (-rltt.'c de So!1'erairl'Pont'
\F.L, CT, r. r34, f. r38 v'.)

\Ê) Voir tuc Féronstréc.
(7) HocsEr{, ap. CHAPEAUVTT,I.}:, t. lI, p. ::E. - JE.{\ D'oI'TREf,TEUSE'

t. VI. DD. ro et rr. -- (-hroltiqur tlr I1o2' It. 21?.
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Peu de temps après, le 13 clécenrbrc r3o2, Inourttt
Adolphe de Waldeck qui avait été élu eu r3or. Sorr
trépas, a-t-on raconté, aurait été hâté par ul1 etnltoisorr-
nemcnt dont les Lombards seraient les auteurs. lln écri-
vain dn XIV" siècle, Jean le Prêtre, dit de ll'urnant,
mentiounait cette accusation (').

Le successeur tl'Adolphe cle Waldcck, Thillarrt cle
llar, uc rnontra cl'abord p.as urlc aussi fcrruc éucrgie à
réprimer les fautcs des Lombards. Il fut urêmc srrsltendu
I)our (( avoir enfreint la Constitution ltapale coutre les
usuriersr. Cependant, il mérita d'être absous par le
Papc Clérncnt V, le 17 févricr 13o6 ('). Dès lors, il se
morltra sévère envcrs eux. La même année, il com-
mancle arrx magistrats de lfuy, de Dinant et de Saint-
Trond de faire sortir tous ceux qui vivaient de I'usure.
N'ayant pas été obéi asscz promptemerrt, le prélat lança
f interdit sur ces villes cn novembre. Quinze jours plus
tard, les prêteurs coupables étâicnt éloignés cle ces di-
verses localités. Les changeurs liégeois demeurèrent les
maîtres clu rnarché monétaire local, à tel point que les
<locumcnts par lesqrrels la Cité erl r3r.5 et l'échevinage
cn 1338 règlent I'cxercicc cle leur profession s'abs-
tierrnerrt à leur totrr de prononcer lc rtonr Lonrbard ('\ .

L'expulsion des financiers <lu Piémont n'avait pas été
provisoire. La Paix de lfansinelle, conclue le zo aott
r3r4, entre l'évêque Aclolphe <lc La nlarck ct les villes
de IIuy, de Dinant et de Fosses, cotrtient nn article
ainsi conçu :

rr Nous promettcns à notre dit seigncur (l'évêque)
que nous ne tiendrons d'ors en avant cn la ville de
IIny, rri en la francltise, lombards, cau'ersins, juifs ne
gens estranges (étrangers) prestant à uz.rrre, contre la
volonté de nostre scigneur devant dit (t) rr.

Cependant, à Liégc, soit qu'ils se fussent amendés,
soit qu'ils eussent promis d'opérer honnêtenrcnt, les
Lombards firent leur rentrée au bout dc peu d'années.
nlaintes villes, au pays liégeois, alrritèrcrrt des Lombards.
De b<rnne heure, on connut une ruc rles Lontbards à
Htry ("), comme Hasselt crlt sa [,ombardestraal dès le
début du XIV'siècle ("). A cette datc, cu notre cité,
il y avait des Lonrbards installés en Féroustrée ('), un
autre dans la maison du sire de Coir ('). Plusieurs ob-
tinrent la qualité enviée de rt citain r ou bourgeois (').
En r3o8, deux autres avaient une maison en Petit-Tor-
rent ('o) .

En 1349, le prévôt cle Saint-Lambert, qui avait déjà
réalisé urr accord avcc lcs crrrés de la cité sur le mênre

(r) ( ,4(lolphus (-uDr lx'rsccutns fuisst't I,ornlrarrlos caum frrnerationis
corum, ipsrrm rlultunr halrcllitnt rxlio, qnarc, rlt (licitur, çcneno intoxi-
catus est. D (CrrAPraAUvrr.r.rt, t. Il, D. 3.1o.)

(?) RdÂ'r'.sl/rr,, Clertrtttis lra,s( Ii, allno r, n" :9.î, J), .;:; - KALTEN-
Bl<t'r-Nl:R, AlttÙtstiichc zilt'Gescltichtc de-s dft.t-\crtct R,'i(has uiler d.en
Ktiiligelt Rl.dolblt I il|ul.1lbt(cllt, I, t. I, fr. 569.
I:\l V- Chetlgeuls, S l)récédent.
(.t) ROP, série r'", t. I, r). r7r.
(5) DUR()rs, /,..( Rr,..s dt IIt.!,, lr.365.
(61 BIAL, t. ].I, D. 27.

(7) 1337 : llaison I'iron l\- J,olnbar lÀ I'cntréc (le Férolrstrée). -{R. Piarrzr.s-rrr-Ile). - t3io: Domo que sita est in platca S. Johannis
(lircctc contra lrospitalc (St-J,-Barrt.) et domum Lombordorutlr- (Ma|t.
tlu tt:tlbs.\

(8) r33o : Itcm Jakcnins li Lot,tbots, Dour le tcnure sigllour JohaE
de coir. (L,4.)

(e) r3z:i: T hrrnrirrs l-orIbcrdr..r civis I.eqliensis l.calii' iPoÀ-cDr,ET'
p. 

"?z.l - 1388, 9 juin : court hon. honrure \\'I-et (lc Lovcnchc, I'ottrbar,
.:itain de l.iêge \Chaile sut Darchetrtitt, de notr(' (1)ll partic.)

1ro1 r3o8, rDars: Il cst dortné.ù tretrctrs à Jean Otbert de Lovenchy'
frtjrcs ii>nibar.l., deux rnaisons contcnânt trois dcmoraiges €n Petit-
Torrcrrt. D (Clr(rrtc silr barchettrirt.l
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sujet, en r3rT-t323 ('), fornrttl:r dc uouvcllcs règlcs,
moins rigoureuses én ce tlui collcerne les usuriers. fl
permit aux prêtres cle les inhumer clr tcrrc bénite. Il
fallait,.toutefois, qu'avant de mourir, ils se fussent con-
fessés, etlssent reçu la commurriorr et fait urr tcstametrt
en cltrc forme. On admettait leurs cnfants au mariage,
pourvu qu'ils ne se fussent môlés crr rien aux opérations
usuraircs ct qu'ils nc sc trottvasscnt plus solls la nralrr-
bournic (tutellc) cle leur 1rère ou cle lcur mère (').

Les Lombards reprirent promptcment leur prestige
cle jadis ct jouirent d'une puissancc lllus étcndue, grâce
à leur soli<le organisation. Iirr rapport constant avec
leurs compatriotes clisséminés clans tous les pays civi-
lisés, lcs banquiers italiens, à cartse mêntc dc leur pro-
fession, se mettaient, de plus, en relations avec les
classes les mieux éclairées dc la société. Des familles lié-
geoises cle renonr n'hésitèrent pas ii nnir la destinée de
leurs meml'rres à celles dc l,onrbarcls ("). Ll'était un pré-
cicux avantage rlont ils ne négligèrcnt pas cle tirer
cle grarrcls profits.

Par leur intermétliaire, notre chroniqucur clu XfV"
siècle, Jean c1'C)utremeuse, qui s'était 1ié cl'amitié avec
les Lornbarcls, recrreillit un grand nombre cle nranuscrits
historiques ou de copies, tirés de cliverses contrées.
Lrri-mônrc le racontc (o).

Tous lcs Lombarcls, évidemnrent, n'abusèrent pas de
leur état. Des abbayes nrênrcs crurent pouvoir rccourir
à leur office ("). Ils clurent rendrc maints serviccs dans
l'industricuse cité de Liége, cn y clôveloppant le crédit,
en y facilitant le change, en fournissant parfois aux
chefs communaux des mo1'ens financiers pour l'exéctt-
tion cles travaux publics, nommément pour la recorls-
truction, clit-on, de la Violette, 1'Hôtel-cle-ville de
1'époqrre.

La qualificatron de Lontbard. n'offrait aux yeux cle
bcaucoup, rien de repollssant. Il était porté conrnre nom
de famille par des personnes dc distinction <lès le \III'
siècle ("), même par L1n cles principaux chanoincs dc
Saint-Derris ('). Le norn Lortbard se renconttcra de nou-
veau clans le corps capitulaile au XVr" siècle (*). Aiusi,
d'ailleurs s'explique I'existcncc ancienne, en 1'église
paroissialc Saint-André d'rrnc chapelle ditc des I-om-

(1) l'rrr. .sdi,ll-lndrt: I)o(t!ùtrilt-\, r. i, f. -l r,,.
l!) LL'ttt( Lltt Prét,ôt dr r" juillrt r.r'J(/, (lans lcs CI'L, t. I, p.54q.
(3) rl?t; llarirge clu sieur 

^lc\{rn(lrc 
(lc Seraing, Sr de lloutain, avee

lrré(1. (;ar(,bellc lc I.omlxrr(I, (C'1, r. r, t. 2/-7.) \:. aussi Dn BORMA\,
Les ticltctitts, t. II, D, r29, n" 3.

(a ) Jcan d'Outremcnse cxpliqrre ailsi l,origirrc rlc lxrn [oubrc des
chroniqucs qrri I'aidèrent à faire la sicnne :

r Johiru, qui ccsti giestc mist chi honeisternent
Irut rlcl biI orditrcir si forment rliligens...
,4ùrist(.il tle f,orilbats suoit-il ù son tents,
QIi l)irr trcstout l,ays, Drendent herbcrgemens,
Car i\ eaus est colnt).rins ly or et li argent ;
Par ccste amisteit ot coDie overtenent
Dc riainte vraie lristoire. ù (Gcste dc Liesc, t. I, p. .5ss.)

(;) Cc fut lc cas pour lhblraye d'Eenham qui n'avait point éteint sa
dette envers les I-omt)aids en r3J3. (Pto'|, Car-t1.I. de I'abbaye il'Een-
hc'r, p.3r9.)

(6) En r:83, on connaissait un Pierre dit le I'ombard ù llaestricht.
(ACR.Éi, .1" s., t. IX, p. .52.)

{i) XflI. siècle: llag. Willelmi Lotnbardi, frâtris nostri (Obituaiïe
dc Scizl-I)cni-s, août, i non,)

(8) 1553, r'" février : llerison en Torrent, joind. d'a|al lcrs les Fratres
à Utrc Robert r-ornbortT, cannone de Saint-Denixhe. (cùdl|. s1ff Par-
chemin dc notre coll. bartl.c,)
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bards ('). La raison en est qu'elle fut fondée par un
Piron ou Pierre d.e Lontbard, pour son inhunation et
celle cles membres de sa lignée (").

Les trafiquants exotiques en arrivèrcnt à cotuposer
une espèce d'institution officielle au seill de nos cités.
Leurs opérations exigeant, pour tenir une table de
prêt, par e.semple, de très gros capitaux, ils se consti-
tuaient ell sociétés par actions. Elles agissaient lrar dé-
légués dans clifférentes villes. C'étaient dc véritables
puissances financières avec lestluellcs le prince de Liége
dut parfois s'entendrc et anxquelles, en témoignage de
reconllaissance, le chcf cle 1'Etat accordait sa protection,
iout en leur octroy'ant des privilègcs voire un monopole,
moyennant dcs redcvanccs asscz considérables, cela va
cle soi. Il existait donc deux catégories bien distinctes
de prêteurs chcz les Lomtrards : d'un côté, ceux qu'on
ponrrait clualifier d'usuric.rs clanclestins, soumis à toutes
les rigueurs clu <1roit canorrique et à la vindictc du pou-
voir civil ; <l'autre côté, les 1rrêteurs publics, commis-
sionnés cn <1uelc1ue sorte par le prince, clont ils rece-
vaient cles octrois. Tandis rpre les premiers sc trorrvaient
pourchassés sous le coup de peines infanrantes, les
secon(is vivaieut libremerrt. rcspect& et lirotégés par
les autorités, s'affichant comme banquiers du sout'e-
rairr, ctc. (").

Le prince, toutefois, n'agissait pas de la sorte dans
un but égoïste. En général, il avait surtout en vue le
bien public. Effectivement les Lombards privilégiés
étaient soumis à cles règles s1Éciales quant aux taux
cle I'intérôt ou des gages qu'ils réclamaient des clients.
En sommc, le chef de I'Etat, par ce moyen, espérait le
plus souvent canaliser I'usure, la récluire à sa plus simple
expression.

La Cité, à son tour, tint à jouer d'autorité envers les
Lombards établis dans ses murs. Elle esigeait d'eux
une redevance anuuelle assez élevée dont profitait la
caisse <le chacun des métiers au XV' et au XVf"
siècle ("). De cette redevance, le premier règlement cle

Jean t1e llcinsbcrg cle I'an r4:.1, r'oulait que la Cité prit
7z francs porrr irarfairc la somme de 5o florins montânt
du traitement annuel clc chacurr des deux bourgmestres

En échangc cle leur tribut à la caisse communale, la
Ville avait accordé, clle aussi, à certains l,ombards, la
bourgeoisic, la liberté tl'cxercer leur profession, et
I'exemption <lcs corr'ées, de taillcs ou impôts, voire du
service des amrcs. C'cst cc rlui résulte d'un contrat du
zE mai 1394, clont le tc.xtc. a été retrouvé demière-
ment ("). Il s'agit d'nne convention passée par I'en-
semble dc la Cité avcc ( )bertin clc 'Wancufre, Wietus
Busquet clc Kier, Jean Laurent, Rarthélemi ct Gode-
froicl, fils de Francon Warnel, torrs Lombarcls. Cette
compagnie <le banquiers exotiques devenait et restait
penclant un terme de treize ans la seule admise clans la
ville ; clle avait à pavcr' âr ceile-ci l)ol1r cc monopole

(r) 1413: .q,utel condit .lcs Lolrbd/ris sitrré dans l'église Saint-André, à
I.iége, en I'honneur de \.-D. (le Saiût-Picrrc et de Saint-Andrê. (Car-
tulaire cle Soiùte-Crois : Cllul,r(s, cheiles \275-t7to, 1. zZS.l - XV' siècle :
Je enly na sefiulture en l'églisc Saint-Andrier, cn le chabelle des Lottt-
bcr.s. desorrz lc rretit scring. lI:1., C7-.1

(2\ V. Sdi\t-Andfi.
(3) l-eexnx, otr- cit., pD. r3o-r3r.
(4) ( I.es ldlrblcs (tables) dcs l,ombaerts en Liege, porrr la ptrt et

contingent (lc nostrc f,csticr, doit oar au .1 florins. ' (R. a?,x Cens et
retrtes du ttr(tier des Brc-\-{arÎs.)

(i) IrArRoi-, Notrs ioùr' 1tn cartulaire de la cité tle Liége, BCRH,
(rq13), t. LXX\II.



un droit annuel de 7z florins de Florence. En 1432, on
voit la Cité employer une centaine cle florins du Rhin,
tiré de la table cles Lombards, pour frais de dêlêga-
tion (').

De ces faits, répétons-lc, on ne peut déduire que les
usuriers avaient le champ libre. Les chefs religieux
surtout continuaient à lutter contre les abus. L'on trouve
dans le cartulaire de la prévôté de Liége, le texte d'un
compromis conclu lc 4 décembre r43z entrc l'évêque
Jean de Hcinsberg et Jean cle I,igne, prévôt cle la ca-
thédrale au sujet de la punition des usuriers en notre
cité. L'évêque et le prévôt réclamaient tous deux le
clroit cle châtier les coupables ('). Ils prirent un arran-
gcment qui peut être ainsi résumé : L'évêque cède au
prévôt son droit quant aux punitions, compositions, ré-
missions, absolutions des usuriers fixés à l,iége' Les
émoluments provenant de ces corrections, punitions,
compositions, absolutions, etc., seront partagés en parts
égales entre le chef du cliocèse et le prévôt, c'est-à-clire
que chacun en percevra la moitié après 1es frais clé-

duits (").
Les statuts cle Jean clc Heinsberg, élaborés lc z9

mai 1454, d'accord avec sorl chapitre, nous initient aux
procéclés dont l'Eglise usait alors, à Liége, envers les
prêteurs à taux trop élevé. L'articlc z défenclait sous
peine d'excommunication cle louer cles maisons pour êtré
habitées par eux, soit gratis soit autrement, aux usuriers
manifestes < qui, par lcur rapacité, épuisent les res-
sources des pauvres u. Ii interclisait cle même aux mem-
bres du clergé cle licr rapport avec eux, de les protéger
ou de les favoriser, d'assister à la confection cle leur tes-
tament, aussi longtemps que ces pécheurs persisteront
dans I'exercice rr de leur honteuse profession cl'ttsu-
rier r et qu'ils n'auront pas procédé à une pleine et en-
tière restitution ou fourni une caution, admise en droit,
devant I'autorité compétente. rr Dans le cas l, ajou-
taient les statuts, < ot\ par opiniâtreté ils résisteraicnt
à cette excommunication, alors ils seront bannis pour
un an de notre Cité ou du lieu de leur clomicile, de notre
autorité, par notre mayeur )).

Jean de l{einsberg qui, en qualité d'évêque, soute-
nait courageusement l'application cles règles cle l'Eglise
envers lcs usuriers, s'entenclit comme prince avec un
groupe cle Lombards, dans I'espoir évidemment de sou-
lager le peuple en lui obtenant des conditions de prêt
moins pénibles que t1'autres. A ces Lombards, le prince
remettait le droit exclusif d'exercer le prêt dans la prin-
cipauté de Liége, ct clans les villes cle Saint-Tronc1,
Brusthem, Montenaeken, Vryhouten et Duras. Cette
concession renouvelée ultérieurement par Louis de Bour-
bon avait été faite < à Mathieu, Antoine et Pierre Bus-
cheti, frères lombards r. Elle fut annulée le z3 janvier
1458, a parce que ces mêmes l,ombards l, déclare la
lettre cassatoire du Prince, rr depuis longtemps n'ont
pas donné aide et assistancc aux habitants des dits en-
droits, suivant la teneur des privilèges, et n'ont pas sub-
venu duement et aisément à leurs besoins en leur prê-
tant cle l'argent, et aussi parce qu'ils n'ont ptt ou point

(tl Inrcnt. drs At'chivts de la Cité, t$, r43-t47.
(2) I.es crrri.s des trentc paroiss avaient été consultés sur ce rroint.

Ils déctarè'rcnt le 4 févricr r43o que le prévôt de Liéee a toujours exeré
ta juridiction sur les ttsutiers avec lnuvoir de tes Dunir ct de les ab-
soudre. (CESL, t. \., n" 2367.)

(31 Csrtulaire (le lq. brôtôté, r. 7o, f. 4o.
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voulu payer et fournir les somunes auxquelles ils sont
tenus annlrellement envers nous et notre ville de Saint-
Troud r-

En même temps, Louis de Bourbon fbrmulâit trne
nouvellc convention sirnilaire avec d'autres ft4ûens,
Barthélemy cle Canderus et Odin de Levetis, marchancl5
lombards du diocèse d'Aoste. Le Prince prenait sous sa
protection ( eux, leurs familles, leurs âssociés et leurs
biens, leur permettant de pouvoir voyager librement
par tout le pays, pendant dix-l-ruit années ; de pouvoir
demeurer 1à or\ bon leur semblera dans le but de vendre,
cl'acheter, d'échanger et de négocier de quelque façon
que ce soit r. C'était réellement un mohopole. Le chef
cle la principauté, en effet, attestait rr vouloir empêcher
tous autres, juifs publics ou Lombarcls, cle s'établir dans
les clitcs villes et franchises pour y pratiquer un com-
merce semblable sans le consentement des concession-
naires r. I1 accordait à ccux-ci de nombreuscs faveurs-

Urr des articles du contrat stipulait que, ( lorsqu'ils
auront conservé pendant un an et un jour 1es objets
déposés chez eux en gâge, ils pourront les vendre sans
crainte cle poursuite r. La dernière clause spécifiait ce
qui suit :

< Les dits m.archanîls nous paieront chaquc annéc à par-
tir d.e la Purifi.cation N.-D. t459, aussi longtemps qu'ils
roudront dem.curer ilans trott'e pays, cent flor'in.s d.e LIoI-
Iande, pour lesquels nous l.etr déIirrerons tluittancc gratis,
et en. retour tlesquels nous lcur garan.ti.ssotrs notr( Prot.cc-
tiotr, contre tout outrd,ge ou rexati.on. Lorsque les dix-huit
anmées seront écoulées, il.s l>ourront rester en,core dans le
fays fcnd.atr.t un. an. et u'u. jour pour ter*niner leurs opë.-
ratiorts et recoutrer leurs crê.ances ; al'très quoi, nous les
lerons conduire sai.ns et saufs à nos frais, eux et leurs
biens jusrlu'à. la tronti.ère. Que si, fendant leur séjour,
quelqu'un leur catt,sait tort ou tlontnt,age qttclcon,que, nous
prom.ettons dc les fai.re ind.entnisct' ct l.es aid.er en toutes
choses (1) >.

C'est le e3 janvier 1458 que Louis de Bourbon octroya
aux I,ombarcls dénommés des droits et dcs privilèges.
Quelques jours auparavant, le g janvier, le prince avait
réclamé, sur le même sujet, un record clu tribunal des
échevins. Nous avons vu que, depuis r3o4, la Cité de
Liége s'était arrogé le pouvoir d'accorder des immunités
aux Lombards moyennânt une redevance annuelle. Le
souverain voulut savoir de la justice échevinale, si la
Ville, en vertu de ses franchises, avait réellement la
puissance de concéder tcls privilèges à des Lombards
déterminés et de les enlever à d'autres. I1 pria, de plus,
les échevins cle faire connaitre, par recortl, au cas affir-
matif, quelles chartes ou quelles coutumes légales la
Cité peut invoquer Inur agir de la sorte. Le jugement
scabinal attesta qu'aucune Paix ne laissait un semblable
pouvoir à la Cité et qtle rr quant au regatd de : Lombars,
Usuriers, Cau.siens, Transntontans, et autres personnes
usans de marchandieses cle presteir à montes et à usurres.
ne de leurs marchanclieses ct affaires, qui est choese
prohiMe et deffendue par tous clroits escript et par l'or-
donnance (les commau<lements) cle Nostre Mère Saincte
Engliese, nous ne trottvons point l, ajoutent les éche-
vins, <, que cle nostre temps ne cle noz prédécesseurs,
nous en a-"-ons pris quelcquc cognissance ne suffert
iceulx, de leurs marchanclieses et negotiations plaitier
ne querelleir par devant nous; et par ensy, touchant

SOUS JEAN DE HEINSBERG ET I,OUIS DE BOURBON

(r) ROP, s. r", p. .5?7.
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ce poillct, llolts n'ell satlvorrs ne n'en \\'ardans fins par
loy r, etc. (').

La Cité persista, rnalgré le jugenlcnt des échevirrs,
à agir en maltresse vis-à-vis des usuricrs, soit pour lertr
octroycr des privilèges, soit pour supprimer ces privi-
lèges. Le 8 avril r5o7 cncore' sous le fcrme Erarcl de

La X'[arck, la Ville autorisa Jacquemin Nugille, Domi-
niquc IJma ct leurs associés exotiques à établir une tatrle
tlc prêts dans notre agglonrération (').

I)es écrivains liégcois out avancé que le prêt n'était
lrlns au XV' siècle pratiqué par de véritables Lombarils
ou plutôt par des Italicns, mais par des indigènes qui
prcnaient le nom de I'ontbards. C'est là rrrrc erreur que
démontrent les documents invoqués plus haut. Des tra-
fiquants italiens sont trotlvés sur de nombrcux points
de notre principauté, plus tartl ellcore, et continuèrent <le

s'allier par le mariagc, à dc riches fanrilles locales (").
La plupart, toutefois, après avoir anassé des monceaux
d'or chcz ttotls, rcntraicttt dans lcur ltatrie. D'atttres
n'étaient rcpréscntés (ltlc pâr des ageuts, lcs l'Iéc1icis.
par cxcm1lle, qui avaietrt tleux maisotrs de 1lrôt, une à

Brugcs, I'autre à Liégc ruême.

IInc tablc cle prêts nc cessait cl'être pour eux une
cspèce de société anonynre. Le capital social se parta-
geait cn de nombreuses actiol.ls. Ainsi r,oit-orr à f,iégc,
au XVI. siècle, tr Sallaclin, Fallctol , I)ominictts <1e

Pierre Vint, marchands piémontais tl'Attvs15 rr, sntrcr
chacun pour unc part dans la table <le prêts de Jean
I,aycul et d'Antoine Gentil, deux autrcs Lombards ôta-
blis chez nous (').

De la sorte, ces financiers méridionaux perpétueront
en notre pays leur commercc lucratif jrrsque vers la fin
clu XVI" siècle. Les noms fttrent parfois fraucisés.

Nous avons retrouvé I'habitation à Liége de quelques-
uns d'entre eux au siècle précédent. Féronstrée, outrc
celles déjà mentionnées, possédait unc clt lcurs maisons,
à côté cle I'hospice Saint-Alrraham (") . Elle avait l'en-
seigne clv Dragon, or\ le commerce rl'nsnre s'exerça
jusqu'en r+8+ (").

Il y cn avait une autre rue Sreurs-de-Haso-ue, dite
alors Chodelistrée ('), une troisième près dc la ruc ap-
pelée présentement rue Pont-Thomas ('). tl y avait
enfin cclle qui donna son nom à une rrre clu quartier
de la l{adeleine, dès lc début de ce XV" siècle (n).

(r) DIt RArr, Alnlecte Leoditnsis, p. 143.
La villc tle f)inant accordrit aussi des 1x-ivilègcs iI (les l,oubards

établis cn cctte ville. (Cert. dc Diilailt, t. II, p. r.5, ct t. III, p. s3r.)
(2) EL Jus. et Se1û., r'r avril. r52o.
(3) Nous citcrons, notatnmerrt, Jeân Layeul rrorrrnté atrssi Jeban de

I.ombard, devcnu bourgeôis de Hrry. Il avait une maison r ù Carmignole
en I'yemont r tandis qu'il possédait à Huy la < maion des crands
l.ontrards r ri la fin du X\'" siècle. Son fils prit lmrr fcmrne llarguerite de
Hardounont, fille du r seigneur Jeban de I{ardounont, écuyer r, sei-
gnenr de Barv.rrrx en Conrlroz, i'norrx de Agnès tlc Rormcnville. (DL, CT,
r. 22,1. tg.l

(4\ DL, Oblicat., r, zo, acte r'lrr ze ætobre r53:. - V. antssi Cortul, d,e
la Ciltt, 17 avril 1526.

(5) rq37,28 déc.: Sâint-Jotranstr{'e, jointl. alle lrcisot dit des Lomboirs,
et faisant le tournant de Potiérue. (CESL, t. V, no 2519.)

(6) rJ84 : I.ouis Asunier, lornbùrs, vend à Renier Drengbert, drapier,
sa maison arrpelée des Lotnbards en la rue Saint-Johan-Bapt. joild. alle
maison Johan Surlet, chevalicr, qrti est à présent la maison (lrr Drîgon'
et d'atal à I'hôpital. (HSl,.sto.k tle r34r.)

(z) rq87 : Mainson, scailhie, Dicche de terre... en lc rul<' de Chulclis-
trée droit d<,r,. la rrcisoz condist dc.s Lonbafs qui de trésent est appart.
ir warens dc llostier. (R?g- d.e Saint-Martin-etl-Ile, 1. t6 v",\

(8) r.l2.l : l{âison en Petit Thor.rin ri f.iége, verlante À fron sorrr lfortse,
encontrc lc t)ont {lc bois norrrrtré lc t)orrt des Lortbùrs, (tL, r. l, p. 3o.)

(e) 1437 : RLLI (les Lotnbeirs. - 1478 : I{aison en lc nrc rlcs Lorttbots,
joind. vr'rs la llagr'lelcine à I'ûitre rlelle nlagrlelcinc. (liI', r.1o, f. 3 v'.)

I.ES I,O]II]ARI)S - INSTAI,LATIO\S E^\ VILLE

Plusieurs Lombards associés tenaieut, à cc nroment-
là, le cornmerce de ce côté ('). Leur établisscmerrt était
situé à gauche, non loin de l'église, rue dc la i\[ade-
leine ('), en laquelle rue il avait une cutrée, cspèce
de porche ("). La maison se tratrsnettait de Lonlbard
à Lombard (').

Durant I'incendic général dc r46E, l'hôtcl dcs Lom-
barcls devint la proie des flammes ("). Il n'était pas
relevé clc ses ruines au commencenrent du siècle sui-
vant ("), et ne devait plus l'être à cette place.

Jusqn'alors, I'appellation rue d,es Lombards avait sur-
tout été appliquée à une rue aujourd'hui disparue, qui
longeait l'imnteuble dcs Lombards et qui, conlme ce
clernier, est englotrée dans les maisons de gauchc de
la ruc cle la Madeleine et probahlement dans cetle-ci
même. Une partie de la rue de la Madeleine a dt porter
lrarfois le nom ru.e des Lonbards.

Des Lomhards achetèrent, au début du X\,'I' siecle,
I'im1>ortante propriété de Souverain-Pont qui avait pré-
cédemment apl)ârtenu à un pcrsonnage notahle de Liége,
Gillcs Srrrlct ('). Ette était possédée en le milieu de ce
XVf" siècle par rtn l,onrbarcl cncore, Anclrien Lay'eul.
Ce dernier, n'ayant pu fairc facc à ses affaires, \'it sa
maisorl être l'objet cl'une saisic le rE mars 1552. Cette
propriété est, en la sccondc nroitié du XIX' siècle, de-
'venue celle cle feu le docterrr ()rcnson, rue Souverain-
Pont, no z5 (actuel) ("). Ses rlimcr.rsions étaiellt autre-
fois plus considérables. Tout colttre cette maison, à
gauclre, à I'angle de la rue dite aujorrrd'htri Lombard,
était venu s'établir un autrc l,ombard bien connu,
Bernarclin Porkin. Cet Italien, après fortune faite, laissa
1e trafic de son établissement de la rue Souverain-Pont
à trn autre commerçant de même nationalité, Vinccnt
Atrdace. Le public clésigna ccttc (lcmeure, Ta maison du
Nlioureau Lontbaril, tandis que sa voisine était (lite la
ntaison dn. l/ieux Lom.bard.. Ces c1énominations appa-
raissent dans cles documents du rnilieu du XVI" siècle
et d'au delà ('). C'est en ce XVfu siècle que la rue ap-

(l) rl16: f,Iaison sur llercboul, joind. à I'iron Champion vers les
I'otttbars, vers Souverain-Pont à... (EL, r, 2, l. ryt.) XV. siècle :
I)enx nraisons seiant cn le ruwe de Boyon, dcrier Ic: L<tutbair. (Obi-
tuairc dc Saiflt-LIichel.) - XV' siècle : Maison qui fut Bouchar dcl Bo-
vcreye, deleis lcs f,ombars sor Merchoul, joincl., vers I'cnglisc del llag-
dcleine, al maison qui fut le maison des Lombars, vers l{ouse à...
(Rirg. rtd Saiut-llartin-cn-Ile, f. 6g v'.)

(!) r.{r8 : Ilaison sz,7 Itlerchoul, joind. alle ntdison (Ies Lontbards, d!
côté r'ers la ùladeleine. (DL, .. 2, f. ,3S.) - 1422 : )leisoil dcs ,.onràûrd-ç,
sur llerchoul. (Ibi.l., r. 3, f. zz.) - 446: llaison en le rue de BæÈe-
lier, joind. ale rDcisorz LTes Lombars. (Ibid., r. r1, f. r58.) - 11!o :
l{aiso[ sal Mcrcholl en le rue des Lombards, joind. vers le Marcbé ale
rùttisott iles Lornbqrd,s. (Man. d,u temùs.\

(3) r.l:r : sior f,teilchoul, en le ruwe condist de Chinstréc dev. le
fostiche des Lonlbaùs. l!,Iatr. du lenbs.)

(a) r44: : tr'Iaison condist des Lontbards sur Merchoul., allante fols
I)lr desseur le rue de Bockeleir, veudue par mârchând Lombard à un
ntrtre. (EL, r. tz, f. z8 et 47. * CT, r. t4, f, r42.t

lô) tqj6 : ifaison arse et brûlée, extante devant Le blsce dc Lombors,
cu Liege asseis pres, fais. le tournant delle rue condist Clingrc
Oreilhe, 1bind, à cerard le pondeur. (EL 1.36, f. t7r.\ - I-es CoDclu-
sions capitulaires de Saint-Lâmbert, à la date du zg nosembre 1476,
signalent rrn nommé L. de Falletis qui tléclare avoir vendu à Fr. de
Ripa sa maison dite des Lombards, à Liége, avec toutes les franchis
ct Drérogatives y attachÉes.

(6) r.5o3: Plail aide nomnTéc des Grands Loûtbetds, *ante en la rue
tlc la llatleleine, et venant der. sur la rue de Bækeleir. IEL, r.6,
f. 66 v".)

(?) r5r7 : llaison qui lut Gille Suùet, à pré*trt drs Lo,rbords, droit
dclant la Chapelle des Clercs en la rue SouveraiD-Pout, {cl.)

(8\ V. Soua'crein-Pottt.
(e) r.560-1570 : llaisoD, scaillie, stauble, place, jardin, oEdist la ,traison

tllt Vitulr Lombar, en Souverain-Pont à Liége, joind., ters Seiût-Lân.
l)(:rt ir Bertratdin Porkin, qui est la ntoisor de No'.cù Lotnbar, qtre
manic \rincent Audac'e, vcrs Meuse ù lValtre Thomas Tirollet, par der-
rièrc ct devallt ri rcalchcruin. (Actù dcs E.) - 16:: : llaiæn condist
la'l'able dr prestc ou trien communément le Lotnbartl *aDtc en sou-
tcraiu-l'ont, ir I'angk rlt rlroit de la rue du Lombard. lStock d,es At-
srr lircs. )



pelée présentement l-ombard aura comrnencé à recevoir
la qualification rue d,u Lombard.

On le remarque, cet endroit a eu detlx ou trois rues cle

ce nom. Si la denrière a subsisté, lcs opérateurs finart-
ciers qui avaient été I'occasiorr de I'appellation, n'y de-
vaient plus faire un long séjour. Le peuple les voyait
toujours d'un manvais ceil, ainsi qu'il résulte cl'une
btrlle, rlonnée le r"" mai 146z à l'évêquc de Liége ('). En
r5zr, la Cité annula, à causc de I'abus qui cn avait été
fait, les privilèges c1u'elle avait accorclés à quelques-uns
de ces Lombards, à Antoine Rustick notamment ; ellc
leur interdit tout commerce cl'argent, sous peine cl'être
bannis, et plaça sons séquestre leurs marchandises et
leurs biens (').

Toutes les villes u'agireut pas de même. Le z8 janvier
r.;4.5, Diuant autorisait un Piémontais, Jean-Picrre So-
brie, et son associé, Jacques de Boys, à exercer lrendant
seize ans le métier cle lombarcl en cette localité, c'est-à-
dire (( faire et exercer sa marchandisc, venclre, achap-
ter, chambger, tenir tauble clc preste, et faire de ses
deniers, biens, choeses et marchandises en toutes fas-
chons, son proffit gratieusenrent et raisonablemcnt r.
Pour jouir ile ce privilège, ces commcrçarrts italiens de-
vâient payer ( chascun an, le terme susclite à la dlite
Ville, siex florins monnoie évaluée en Braibant ,,. fls
avaient évidemment à subvenir à toutes les charges que
supportaient les habitants cle Dinant, et étâient tenrls,
cn outrc, cle solder rr annuellemetlt totltes aultres cor-
toisies et redevabletés par marchans I,onrl>ars, anchien-
rrement accostunrmé à faire aux offyciers de ladite
ville r.

Ces Lombards ne pouvaicnt pas établir les taux de
prêt à leur guise. Le tarif fixé par la Ville était < pour
1a preste de chascune livre rle g'ros (dc quarantc gros
monnoie clc Flanclrc la livrc) ung patart r1c Rraibant
par sepmainc r. fg5 autres avances étaient basées sur
ce prix.

En accordant ce nronopole, les chefs cle la Ville
avaient cu soin clc cléclarer qu'ils ne votllâient (( ârllcun-
llemcnt toucirier ou contrevcnir à la juricliction de
nostre très recloubté seignerrr ct prince Monseigneur cle

Liége (s) r.
A Liégc nrême, clans la suite du siècle, les Lomllarcls

jouèrent encore uu rôle prépondérant cn matière finan-
cic\re. fl se concluait bien peu de conventions de ce genre
ot\ ils tr'eussent à intervenir (') , malgré leurs préten-
tions exorllitalltes. Ils maintenaient leur tanx cle prôt
rlsuraire : 4:l p. c. d'intérêt, alors quc, cux, recevaient
des capitaux à raison dc re p. c. C'cst lc prix quc
payait, dc cc chef en r.i36, Ëlisabeth, vcuve d'Antoine
Rustick rr jaclis marchand Lombarcl ,', laquellc tenait
une tablc cle 1rrêts (').

Les autorités princière ct communale finirent pâr
s'entenclrc en vue de suhstituer un régime de change
plus honnête et moins onéreux pour le peuple à celui
qu'avaient pratiqué si longtemps les trafiquants pié-
montais. Elles lnstituèrent des tables otr tles comptoirs

(r) . Necnon clrrostlarn Lombardos dc rrartibus I'c(letrr()ntirlll, it t{uibrrs
ctiam episcoprrs I.colicusis nonnnlla commqla pcrciDiehat, plurimrrm
vexare et Derturblrc (brrrgimagistri, rectores, jurati ac concises civi-
tatis Leodicnsis) ct ab illis grandes pecuniarrrnt sumnloi extor(luere,
et finalitet Dlurcs cx ipsis captivos ducere. r (DT: Rarr, Ailalc(ta Leo-
d.iensia, D. SoS.)

(2) BARToLLET, Coltsiliilfrt Jl/is, n" :6 ; - F-trnos, Olt. cit., 1t. 255.
(3\ Cart. de Dinant, t. III, It. 29r.
(1) l1f:L.{R'r, Hi.sl. rlr HtuJ', p. i6.i.
15) EL, Oblis., r, :r, L t4z, ?43 r" et 24.1.
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publics de prêt, d'où, après divers tâtonnements, devait
sortir le tr{ont-cle-Piété.

Dès I'arr r5rr (r5ro anc. style), en cl'autres provinces
belges, I'empereur I'Iaxintilien avait révoc1ué tous les
privilèges délivrés précéclcrnnrent à des Lombarcls <r par
impostures, poursuites, ina<lvertance ou autrement u. En
même temps il défendait sévèremerrt les tables cle prêts
ou autres opérations rrsuraircs. Sur les réclamations des
commerçants, Charles-Quint clrrt revenir partiellement
sur la décision précédente : il admit le prêt entre gens
d'affaires à rz p. c. et laissa même ressusciter de-ci de-là
unc table de prêt, Ce n'était qu'ir titrc dc purc tolé-
rance, comme pour éviter un plus grancl mal ; il n'y
avait plrrs <le protection accordée aux usuricrs. Charles-
Quint se fit un point cl'honneur cle renoncer à toute pres-
tation pa1'éc jusque-là par cles Lombards au fisc clu sou-
verain, (( l)our la garde cle nostre conscience ct aultres
justes causes, (r). Il ne voulut poiut admcttre la ma-
xime mise en vogue par I'utr dc ses pré<1écessettrs ro-
mains ,, L'argent n'a lras d'otleur rr, mais ou verra à

Liége le prince-évêque, pour des nrotifs spéciaux évi-
'clemment, accorclcr des sauf-conclttits ou autres prirri-
lèges à rrn cle ccs financiers, Portenarius (') .

Cepcndant, I'autorité ecclésiastiquc liégeoisc inter-
vint, efficacement clle aussi dans ce mouvement de réno-
vation sociale. Ellc renouvela scs règles rigoureuses à

l'égarcl des usuriers. Elle persista :\ s'élever contre leurs
agissements. De ceux-làr <lui montraient du repeutir,
elle exigcra, avant la réconciliation, sinon une restitution
complète cles richcsses gagnées par eux dans leur vice
mercantile,'au moins, une somme consiclérable, fixée à
<1ire tl'experts, somme destirrée le plus souvelrt à quel-
que æuvrc hospitalière ou charitable. Ainsi se conduisit-
elle envers le Lonrbard Bernard Porkin, clu quartier de
la N{acleleine, ell la secontlc moitié clu XVI" sièclc. S'il
fonda I'hôpital Saint-Desier ir I'entrée clu faubourg Saint-
Léonard, c'est après s'être aclressé ri la sacrée péniten-
cerie romaine sous le pontificat de Jules IIf , p,ottr avoir
la rémission de ses fautes. Il obtint le pardotr,.mais il
lui fut posé 1a condition qu'il clisposerâit cle l'argettt
proventl c1e son mercantilisnle mâlsain en ccuvres pies,
à la libre volonté cle l'évêquc <1e Liége. Cet argent fut
collsigné en une somme cle .i,ooo fl. clc Brabaut, laquelle
fut affectéc à I'institution de I'hospice susclit en r.s7r (').

Les Lombarcls ne survécurent guère chez nous aux
créations nouvelles de tables c1e prêts et cle monts-de-
piété. Aussi ne sont-ils point cités <lans les clécrets
synoclaux cle Liége, putrliés l'an 1618, bien qtte ceux-ci
s'élèvent encore contre les usuriers pntrlics.

III. - Bourse'

L'accor<l ne règne l)as stlr l'origine <lu termc llourse-
C)n a prétendu qu'il provicut <le ce qrre la première réu-
nion clu ÊJenre, tenue à Anrstcrclant, avait lieu erl une
maison qui avait, au-clessus cle sa porte d'entrée, une
pierre oti étaient gravées trois bortr.se.s en manière
d'enseigue. D'autres atttctlrs croicnt, atl contraire,
r1u'on s'cst servi pour la premièrc fois de ce termc

(1) I.Arir-liN, <tb. cit,, l). r{r. - /idil.s tir' I-rx.,[borrr.s, 61. - I'loca|d.
de Fldtulrc, l, ;86.

(2) CP, I), r. 7, f. ror v' et ro: \''.
(3) (loBrinT, Ltil Lornbotd r(briltnnt. 

- 
l.(odi|.t1r, rq:r, p. rrq.
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ri Bruges vers la fin clu urol'etr irgc l)our désigrter
lc bâtiment où les marchands tenaieut leurs assemblées,
bâtiment d'uue famille notable appcléc van der Borsen.
On ne peut aclhérer à aucune de ces étymologies. Est-il
vrai que la ville susdite posséclait pareille institution au
XIV' sièclc (')? En tout cas, Anvcrs avait sa Bourse
cn r53r. Antérieurement, âu pays clc Liége, dans cles
écrits clu premier quart <lu XV" siècle, sont rencontrées
cles expressions comme celle-ci : u rnonnaic courarlt en
lJourse (') l. Ce mot servait <lonc clès lors à déternriner
I'agiotage monétaire et comnrercial.

Qu'on n'en déduise pas, toutcfois, quc liége était le
siège cl'une Bourse att ruo!'cn âge. Ellc l'er1 â possétlé
qu'au XfX" siècle.

Avant l'an Xf de la Républiclue, l'Administration
française avait voulu en cloter lrotre ville ("). Cette idée
fut vivement combattue par les narchands. IJtre Bourse
n'a êtê orgatriséc chez nous qu'cn 18o6, en vertu d'un
décret impérial du zo juin. LIn arrêté chr maire Bailly,
rlu 4 décembrc suivant, la réglenrenta. La Boursc devait
avoir lieu tous les iours de onz.e à une henrc. L'orrver-
ture et la fermeturc étaient anrroncées au soll de la
cioche. Aucunc opération ne pouvait êtrc faitc ni avant
ni après. Le ro avril r8o7, le 1lréfet, en approuvant les
clispositions lrrises par le maire, fixait rr les rétributions
cles courtiers de coinmerce, âgcllts de chaugc près la
Bourse cle Liége l, ii un demi pour cellt sur les marchan-
dises, et à un quart l)our ccnt qttant âu\ négociations
cl'effets.

En vue d'assurer la marcltc cle l'tr:uvre noqvelle, dout
le siège désiglé était dans lc-s galeries de 1a première
cour du Palais, 1e règlement municipal avait ,r expres-
sément défendu à tous individus de se réunir dans les
rues, dans les jardins publics, cafés et autres lieux,
pour y faire des négociations publiques <le banclue. de
finance et de commerce (n) u.

Mesures vaines ; les circonstances extérietrres t-t fi-
nancières étaient des plus mauvaises. Les aff:rire's firent
défaut à la Bourse. A peine née, elle cessa d'exister.
Tout le monde ou à peu près, en perdit bientôt le sorr-
venir.

On songea, cepenclant, à la ressusciter en 183,6. Le
14 mars, la Chambre dc Cornmerce émettait l'ar.is qu'il
devrait y avoir une Bourse dans les lieux oir il existe
tles agents cle change ou courtiers. Le ministre cle I'in-
térieur, de Theux, précorrisa à son tour le rétablisse-
ment cle celle de Liége. La Régence, au moins le Col-
lègc, sc montra d'abord favorable r\ 1a proposition, mais
l'édilité entra ensuitc <lans 1a voie des tergiversations.
Prcssé par le ministrc et le gouverneur, le Collège clut
saisir de la question la Commission cle Conptabilité et
le Conseil même. Dans sa réunion du .5 avril 1837, la
Commission, à I'unanimité cles mernbres présents, se
prononça contre le rétablissement. Aujourcl'hui que la
Bourse a clonné ses prcuves cle vitalité, lcs corrsidéra-
tions sur lesquelles s'appuyait la Commissiorl pour collr-
battre la mesure projetéc, ont unc savetlr particulière.
Nous citons le rapport :

(r) îENNtrN]', Etcursioil iùd.ustritlle clL lltlgiquc, tr. t:.
(2, Deuràènxe rigletnent Jedn de Hc,!'nsberg, d[ 24 octobre Uz4. CPL,

t. II, D. 163, art. :o. -.Testatneflt dc Catherinc de I'lttn(tlle tlc l'au r4r9.
(s\ AP, r..ir D, :8 gernr. .rrr Xf.
(4) nl/, t. I, DD. 38 et s.

I]OT-iRSE DT.] I.IEC;E - OI{GANISATIO\

< Ces observatious sont de deux uatures, les unes rnorales,
1cs autres comtnerciales. Qrralt arrx prernii.res, ulle Bourse
tlonnera lieu à I'agiotage, facilitera des pertes considérables,
err appelant néce.ssairèrnent, porrr age^rrts dc changc, tlei
étrangers qrre lcur intérêt porterâ à émplover toute espèce
cle rnanæuvre, afin d'attirer les capitalistes à un jerr basé
sur la hausse ou sur Ia baissc. E'lle porrrrait a.r-ôir pour
ri'sultat de détourner lcs capitaux tlei opératiorrs inhus-
trielles qui prennent une si grande activité chez nons.

r (lrr nc peut Iaire valoir, en laveur de son établissement,
l'é'loignenrent cle la capitale ; caf ceux qui veulent acheter
des fonds publics s'adresseront bien facilement à Bruxelles
ou à An_vers, surtout qrrarrd le chemiu cle ler arrivera jus-
qrr'à Liége (').

> Quarrt aux secondes, les habitrrdes du commerce de
I-iégc s'opposent à sa prospérité, et les mêmes circons-
tatrces cpi I'ont ernpêchée cle vivre err rSc'6 sc rerrcontrent
encore aujourcl'hui. La plus grande rnultiplicité des af-
laires n'en a pas changé la nature. [n efTet, lcs banquiers,
clans une ville orr le cornrnerce est tout de clétail comlne
darrs le rrôtre, reçoivent des efiets qui rre peuvent circuler
à I,iége ; s'ils se négocieut, c'est à l'étrarrser et souvent
ils sont gardés en porte{euille. D'ailleurs, 1é prirrcipal é1é-
rnent cles opÉ.rations cle Qourse lnanqtle à Liége : ce sont
les rnarchantlises en consignatiot-r, conlme il s'en trorr.r.e à
Bruxellcs et à Anlers.

> llle dernière considératiol, tout zi la fois rnorale et
cotnmerciale, a été présentée à l'appui clu non rétablisse-
rnent cle la Bourse : Liége a un grand nornbre de petits bou-
tiquiers ayant besoirr d'un crédit qui, zi l'étrangèr surtout,
pourrait climinuer par l'esistcnce ile I'agiotage. De plrrs.
les rrsa.qes ne sont pas cle faire les achâts oir 1es vêntes
rl'rrne rnanière ostensible. Loin de là : ont-ils besoin de
nralchantlises, i1s les font entrer chez eux la nuit.

, .Enfin les galeries du Palais et l'une des salles qui
avaient été afieètées à la tenue rlc la Borrrse olrt reçu une
autre rlestination. >

Le Conseil, à l'excelrtion <le trois cle ses membres, se
rallia aux conclusions de la Comnrission le 7 avril. Cette
délibération attira une secondc lettre du rninistre, rap-
pelant I'avis favorable à la réorgatrisatiou de la Bourse,
transmis par la Chambre cle Comrnerce, rappelant aussi
que, par lettre du 24 mars r.R.i6, la l{égence avait déclaré
partager cette manièrc de voir, et que la Dôputation des
Etats 1- ar"ait aussi adhéré. Le nrinistre terminait en
tlisant que r lcs intéressés soulèveront probablement de
nouveâu la question n.

Elle ne fut remise srêrieux.mc-nt sur le tapis que vingt-
deu-x ans plus tard. Le a3 décembre t85g, unc proposi-
tion d'ériger une Bourse de commerce était faite au
Conseil communal par le conseiller Ancion. I)ans un
rapport lu le :o ar-ril 166o, il fit ressortir que la Bourse
serait une source de profits pour la commllfler tandis
qtle son établissement ne coûterait presqne rien : (( un
petit parquet au centre du bâtiment de Saint-An<lré qui
est très convenable pour cette destination l.

A I'unanimité I'assemblée accepta la proposition et
décida que ( la Bourse de Commercc créée à Liége ltar
décret du 20 septembre 18o6 r serait < réorganisée l.
La Bourse fut donc installée en l'ex-église Saint-André
ori elle continue de fonctionner' ('). Elle est fréquentée
par environ soixante-rlix représentants de maisons <le

cl-ran.qe.

rr) -\ cctte dat<',1e clrtnrin (lc fcr venait d'être introduit en Relgique-
Ouant ttr télésraphe, it rlerrrit enL-ore se faire attendrc quelque temps

(2) \-. l,lace dv \fqrchê.
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I. 
-Commerce 

général.

'Espur de commerce, lc génie clc la libcrté et
I'exercice des vertus domestiques sont frères et
s'appuyent l'un sur I'autre. C'est à cette triple

alliance que les l,iégeois devront la conservation de leur
fortune et I'accroissenrent de leur commerce. Lcs mæurs
y sont simples et lc luxc n'v a point encorc émoussé
le gott du travail. l

Ainsi un républicain français, Corrstans fils, rle Pa-
ris, jugeait-il nos pères l'an r8oo ('). 11 nc sc Lrompait
nullement certes, en cléterminant les principes qui
avaient valu au pays de Liégc son état de prospérité rc-
connue de tous.

La situation, hélas ! s'est beaucoup modifiée quant à
la simplicité des mæurs que ce 1rclitique français admi-
rait chez, nos aieux. I{eureusement qrle tout ne vient
pas de 1à. 11 est d'autres causes tle l'élranouissement de
notre activité industrielle et comrnerciale qui, e1les
aussi, procèclent de vertus et cle qualités ancestrales.
Les Liégeois modcnrcs, malgré la trausforruation pro-
fonde c1e I'organisation clu travail, cle la technique et
des relations internationales, ont pu sc placer au niveau
des différents progrès, grâcc à cc clon inné qu'ils pos-
sèdent dc s'assimiler les méthocles nouvelles et les con-
quêtes économiques.

Ce ne serait poirrt chose aridc à prouver quc, dès I'au-
rore de I'histoire liégeoise, notrc pays se révéla coûlme
rln vaste laboratoirc d'essai, colnmc créatcur d'irrclustries
réputécs, comme uu foyer cl'énergie abonclante et con.r-
municative. Sa manifestation conmerciale ne peut évi-
dcrnment être mise en parallèle, pour f importance cle

I'cxportation généralc, avec celle de maints grancls
centres curopéens placés clans cles conditions plrrs favo-
rables. On doit reconnaltre qrre notre population s'est
tracé, à trâvers les siècles, une renommée mondiale, pour
I'originalité et l'excellence de scs productions. De bonne
heure, par I'influence et I'action de scs prcmicrs admi-
nistrateurs, Liége était superbement préparéc à faire
prenclrc un rapide essor all commerce indigène.

11 eût fallu voir la vitalité du trafic qui, à partir du
VIII" siècle, mais surtout au IX"' se faisait sentir clans
nos principales localités. Tcllc était son e.xtension que
des marchés régiorraux avaient clû être organisés à
\{aestricht, à Visé, âr Dinant, r\ F'osscs, comme à I.iége.
L'antiquc foire de Visé, pour nous borner à celle-là,
mettait cn branle la foule <le bien loin, ct longtemps
cl'avance, pour y faire d'abonclantcs emplcttes cl'étoffes.
de cuir, de bétail, clc nétaux, ctc. (').

Par voie de terrc rl'aborcl, s'effecttrait rur négoce con-
sidérablc que facilitaient les nombreuses caravânes par-
courant le territoire en tous sens : notamment cette sec-
tiorr cle voie romaine traversant la Hesbave :\e Chemi.n,
'u ert.

(1\ TLtblcttr bolitique rlil tlébqrtetncilt d. l'Oilrtrrr, an I\.
(21 Chtolr. S, Laureiltii, c. 26, p. ?7r. - \'. aussi Fjfist. rS Potrol

,15 I

Par les voies fluviales ensuite, 1'activité clu commerce
se révélait autrement surprenantÈ. La Meuse ct ses di-
vers affluents offraient une animation des plus vigou-
reuses. Ils étaient sillonnés, à la clesccnte et à la remonte,
par clcs files presque ininterrompucs <le batcaux clont
l>on nombre étaient affrétés par des Liégeois, ou leur
appartenaient. Ces nefs allaient décharger ou embar-
quer des marchandises dans des ports aménagés depuis
le fX" siècle au moins, à Maestricht, à Visé, à Huy, à
Namur, à Dinant ('). Déjà or1 y l)erccvait dcs droits
cle débarquement ou cle stationnement.

Avec Eracle, la périocle cles invasions <lévastatrices
des Normancls et cles Ifongrois a pris fin. Elle est sui-
vie sous Notger d'une ère cle prospérité qui transformera
notre cité en la ville belge la plus en vue pour I'inten-
sité cle son inclustrie et de son trafic.

Aussi bien, à cette époque, lc conrmerce liégeois ne
limitait plus son action aux grancles localités circonvoi-
sines érigôcs sur le fleuvc. Il n'était plus borné par les
frontières régionales. Nos ancêtres entretenaient des
ralrports internationaux et avaicnt conquis au loin un
renoln des plus avantagetlx. Bon nourbre <le lcurs rnar-
chandises étaient rechcrchées à 1'étrarrger.

La brasserie liégeoisc porte claus les contrécs etrvi-
ronnantes la renornmée dc son exccllcnte bière, pendant
que les tanneurs et les mégissiers 1' font valoir la solidité
cle leurs cuirs et l'élégance de leurs lrelleteries. Cc sont
ces cliverscs marchanclises entre atttres que, duraut tout
le moyen âge et au clclà, cle riches négociants liégeois
iront clébitcr dans les centres les plus peuplés cl'Alle-
uragne : à Aix-1a-Chapcllc, à Cologne, à Coblence, etc.,
comlne nous le montrorts, :\ prol-los dv. tonlieu, sous la
rubriquc llleusc.

De fait, cc colrllcrcc liégcois ne sc pratiqtlc l)as seu-
lement atl mo-verl de cltars ou dc sinrples mouturcs. Les
barques marchatrcles dc Liége, tle lfuy, tle Diuant con-
cluisent en Allemagnc, ct plus loiu cncore, leurs procluits
variés parmi lesquels dcs chauclrons, des bassins métal-
liques, etc. Nos inclrrstricls iront jusque dans le Harz
pour obterrir le cuivrc t1 l'état natif, nécessairc à la
confection cle ces objcts.

Le travail dcs nrétaux formait, cn effet, la principale
spécialité des villes nrosalrcs. I,iége, IIuy, Dinant s'v
adonnent avcc ulle fiévrcusc arcleur jusqu'au moment
ot\ Dinar-rt parvienclra à s'en assurer le monopole à peu
près cxclusif et léguera soll nom à I'une des branches ca-
pitales clc I'inclustrie clu cuivrc :\a dinanilerie ('). Liése
fait, plus quc toute autre villc, valoir son mérite clans la
procluction des armes défensives de toutes les espèces
co111111es. Ce sont naturellement cles armes blanches,
les seules cxistantes alors.

fl s'explique qrle ce ftt vers I'Allemagne, à laquelle
la Lotharingie se trouvait liée politiquement, que se <1i-

rigea, clès le principe, le commerce tle Liége et des autres
villes du diocèse liégeois, Saint-Trond, Huy, Dinant,
ctc. (").

Peut-être serait-il exagéré cl'affirmer que clc vrais
traités c.le commerce liaient les principales villcs <le

( r) IlÂr,xI\ ct RoLÂsD, Ch.rrlr.. (1. .sldîr'lol--1lcr,rcd1,, t. I, I). 3.i. -Translstio sonati E(genii, c. :.i, p. q6. 
- Vita S. Hailelilti, r:, p. 38o c.

(2) Kr:R'l'rr, I.r Cilr: dr I.i.tcL, t. I, ft. j7,
{3) PTRENNE, Aùùol(s drr:r'coilgztls d'arcrltiologie (rSoS), t. ll, tttr.22-23-
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I'empire à notre pays. Il est positif celrerrdant r;uc lcs
marchauds liégeois y bénéficiaicut cl'un vrai régimc cle

faveur, consacré par des conventions spéciales ('). Ce
régime de faveur se tracluisait llar <1es exemptions mu-
trrelles et continues. Elles étaicllt si anciennes, ces
exemptions, qu'on n'est plus cn état de préciser l'époque
rlui les a vrles naltre. On croit pouvoir fairc remouter ar'r

temps de Charleruagne les irnnrunités dont jouissaicnt les
Dinantais à Cologne. Pourquoi lcs Liégcois etlsscnt-ils
été mis à l'écart? fl est certain tprc, delltis unc date im-
nrémoriale, ils ne payaierrt <le toulicrr ni à Colognc, ni à
Aix-1a-Chapelle. Par réciprocité, ils n'cxigeaient aucun
droit de passage des habitauts cle ces deux villes ou de
cerrx de Dùren, de Francfort, de Nurerubcrg, dc Ni-
nrèguc ct cle Lubeck. C'est potu cc motif quc lc grand
rnaj,/eur, chef de la police princière et les cleux ruaîtres
cle la Cité, reçurent chaque annéc durant tout le noyen
âgc et jusqu'à la fin de la principauté, cles séries de ca-
tlcaux assez caractéristiques.

Ccs exemlrtions réciproqrles et ces cadeaux attestent,
plus que toutes autres indicatiorrs, combien étaicnt sui-
vis les rapports commerciaux cntre notre pays et les
cetrtres industricls dc la Gcrmanie.

Ccs rapports s'oricntaicnt en même tenrps et avec plus
d'intensité encore daus des clircctions tout arrtres, à
trrrc époque éloignée. Lcs nefs liégeoiscs remontaient
la Nleuse et rnalgrê les obstacles que rencontrait la navi-
gation sur le flcuvc à partir de Givet, nos marchands
parvinrent à effectuer clu négoce avec Verdun dès le
XI'siècle (").

La rareté des archives locales dc ce tcnrps ne- pcrruct
point d'affirmer qu'ils étaient orgauisés en gildcs mar-
chandes. Celles-ci avaient pris vogue, r\ cc monrcnt oti
lcs routes n'offraient aucune sécurité, nrais préserrtaient
des clangers de tous genres. fl est évident, r'u la richesse
industrielle en jeu, que, comme nons I'avons dit, nos
trafiquants s'en allaient en longues cara\lanes, ceux, dn
moins, qui ne croyaient pas devoir recourir aux voies
fluvialcs les plus faciles et les rnoins sujettes aux at-
ta(lues à main armée.

Avec I'Angleterre, nos marchands concluaient de si
nnrltiplcs affaires <1u'une chartc <lu roi Ethelred II,
rlui ré.gna de l'an 978 ii 1'an ro16, établit qn'ils avaient
r\ paycr à Lontlrcs un double clroit cle tonlieu, en vue
d'cnraycr cette concurreuce étrangère ("). Dans un accès
dc jalnusit' sans doute, nn antrc souverain, lc comte de
Hollanclc livra aux flammes en ro48, les bateaux lié-
scois anrarrés au port de Dordrecht ('). Saluons pour-
tant lc 1>lus ancien marchand liégeois connu de ce
temps : un nommé trIarianus qui a procuré. au Xfu
siècle le sac dans lequel furent rapportées d'Espagne

(r) Porrrtant, unc lcttrc srrr parcbeurirr rle Frirléri<., archevêqrre de
Cologrrc, dn.i décembrc rro3, rlui sc tronvait dans lcs archives de notre
<'ité, prouvc qrre, lonlJtcmDs avant cette dâte, lcs raDl)orts économiques
entre les derrx villes auraielt fait I'objet dc convcrrtiols. {RCC, r. 164}
16.53, f. 394 v'. - JDAN DrorrrRl:rrEt'sE, t. V, p. 264.) titre ('hatte du
:8 juirr rr77, (ltr Conseil comuunal de Colognc signale rru accord avec
lcs villes tlc l,iégc ct (le lluy relatif aux laxations récitrroqucs de on-
n)crce. (C.ESL, t. lI, p. 2$5.1

.\ctons arrssi rrne c()nvcntion tlu:o février 136o, par lcsqrrcllcs les
villes rlc l.iirgc, de Dilant et dc Sairrt-'ftond âccordent à norrvearr la
libcrti' de c{)llrrlerce aux marchands renaht d'AllemagDc. (Hi')nLR.{ùtr,
]/au.si.scrf€s Ltrkundeïbuclt, t. ItI, fi. Sq6.)

(?) HurLl.ARIlnxÉlror,l,Ê, Hisloris diflotttotico Fr(tl.ri(i I1, t. I, D.3.ll.
(r) Hi'rrrLBAl'rr, Iionsisr:rras Urkunderbuch, t. I, I). r.
(4) Irrsl:r-, t. I, p. r87.
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les reliques dc saint Jacques pour I'abbave de ce rlom
à Liége (').

Grand était alors le nombrc cles Liégcois aclounés au
comnlerce extéricur. On peut cn découvrir une preuve
dans le diplôme de I'an rro7, par lequel l'Iimpererlr
Henri V déclare quc tolls les Liégeois ayant la qualité
<le marchanrT (mercator bu.blicus) relèvent de la juridic-
tion scabinalc. Quatre ans aul)arâvant, 

- 
on I'a cons-

taté - I'archevêque cle Cologne, dans un diplôme spé-
ciai, déternriuait les droits à l)aycr par lcs rnarchancls de
Liége ct cle Huy sur le rnarchô tlc sa ville archiépisco-
palc. C-es nrarcharrds avaient élevé des réclamations qui
se basaient sur les 1"rrécétlents posés par leurs ancêtres.

Au firr et à rrresurc que diminuc I'itrflucucc allemande
sur la principauté, lcs communicatious se firent de plus
en plus fréqucntcs avcc llos voisins drr Sud. Pour la pre-
mière fois, l'on amena er1 r-rotre cité, I'an rrg8, tln vin
cle La Rochelle, au clire d'un contenrporain, I'annaliste
I{einer <le I'abbayc Saint-Jacques. Cctte rncntion cotr-
firmc I'existcnce dc relations avec la Flandre où ce vin
affluait par mer ("). C'est ce qrl'ou appellera ultérieu-
remeut chez nous le r vin fort l, llour le distinguer du
vin indigène clue le pays clc Liégc exportait à son tour.

LTne liste des marchandises importées à Bruges au
XIII" siècle nlolltrc rr I'esvéché cle l,iege r fonrnissant
rr totcs ceuvrcs cle cuivre faites et de bateric et grant
meirriens r c'est-à-dire la dinanclerie ct le bois de cous-
truction. A la même époquc, colnmc il cn fut dans la
suite, les arbres <les Ardenrres étaient dirigés par voie
fluviale jusqu'en Hollande, cl'où ils étaient conduits
par I'Escaut cn Flandre également (").

Et comment n'en ett-il pas été ainsi, quand, peu
après, on voit les Dinantais aller quérir la rnatière pre-
mière de leur principale industrie, non plus sculement
en Allemagne, mâis en Flanclre ct cn Angleterre qu'ils
parcouraicnt en tous sens, voire jusqu'en frlande (n) ?

Uu autrc trafic s'est fait autrement animé vers le
mêrnc temps entre le pays de I,iése et les nations en-
vironnantes. Il a été provoqué par I'exploitation de la
houille, à larlrrcllc exploitation notre cité et ses environs
avaient donué naissance à la fin clu XII" siècle. Dès
lc XIII" siècle, I'Allemagne nolls en demanclait d'utre
façon continrrc ('), car longtclnps le lrassiu minier lié-
geois resta scul sur le contincut à procéder systématique-
ment à I'extraction tlu charbon et à en faire un très
sérieux articlc d'exportation. Bien lrltts, expérimentés
comlne nnls autres, les mineurs liégeois iront initier à
leur industric les travailleurs des pa]'s voisins, les Aixois
et les habitants du territoirc du duché de Limbourg no
tamment. Par une réciprocité indispensable, ces habi-
tants viendront chez nous faire emplette tles instrumeuts
cle travail nécessaires (u).

L'affranchisscnretrt rles conrmurles n'a pas peu con-
tribué, au XIII" siècle, à développer I'essor du com-
merce et de I'industrie. Liége, sous ce rapport, était

(r) (;tLr,DS tr'r)R\'.{J,. t. IlI, e. ;, p. 36,
i2) lrlRl:rrD, Or). .it., p. :i.
l3) IIôHLR,ar'rl, FIdn-\i-çcrrrs l'rkuttlerbuch, t. l, D.24g.
r1) I'rRri\sE, I)i,l(rrrl .tcrrs lù Hat$e tautoflique, Namur rgo3. 

- Les
,,rd/clrctrds b.rlf.trrs de Ditont au XIV. et au XV. siècle, ryo4, Itp.44z(t suir.

(5) FIiïHr.R-{r-rr, ()h. .it.
(6) 13.53 : llissi I cqlii arl (.nten(luu rrnum panneil correctum ad la-

I)i(lcas (.ûrboncs. lComlrtt d. tn rilte (1,/4ir, INAMA-STERNDGG, Deutschc
ll-irl-rrhs/15ga5çJri.,rt., t. lll, : p., p. r1;.



adrnirqblement clisposée. C'est chez elle surtout que la
liberté communale engenclra I'esprit d'initiative, cle dé-
couvertes ct d'association. Ces trois principes dévelop-
pèrent de façon surprenante les relations internationales.

En ces heureuses conditions, le XIV" siècle devait
ouvrir une ère d'effervescence et de progrès extraordi-
nairc clans les diverses branches cle l'activité produc-
tricc. Ces progrès rle serout nullement entravés, grâce
à des rnesures spéciales, lrar les llrivilèges insignes clont
se trouvaient favorisés lcs corps dc ntétiers. Ces der-
niers s'étaient consolidés au début clu XIV' siècle et
multipliaient les produits d'exportation. Cctte prospé-
rité commerciale persistera des siècles clnrant, mêmc au
milieu de guerres civiles ct cle tliffict'rltés. u Sans être
officiellement fédérées rr, observe Poncelet, < lcs corpora-
tions des différentes villes et des différents pays se ré-
clamaient cles services réciproques, entretcnaient cles
relations amicales et vcillaient à cc que leurs procédés
clc concurrence ne carlsassctlt pas de préjudices à lcurs
collègucs cle l'étranger ('). l

A ce propos, il est assez intéressant dc constater que.
au début du XVII" siècle, les marchands clrr pays lié-
geois profitaient, dans leurs transactions inccssantes, du
cours différent cles morrnaies cle llrovinccs éloignées pour
réaliser d'importants bénéfices sur le changc (').

Ce à quoi visaient avant torlt lcs statuts princicrs lié-
geois, c'était à sauvegarcler la liber-té du commerce, mais
aussi à empêcher tout monopolc, tout âccaparement des
marchandises pouvant préjudicier au bon marché des
denrées alimentaires ou des choses nécessaires à la vie
du peuple.

Tel est déjà I'esprit qui clornine dans la charte d'Al-
bert de Cuyck, de I'arr rrgE. Dans la cité, porte I'ar-
ticlc 26, nul revendeur ne pcut acheter ni harengs, ni
poissons frais ou salés, ni volailles, rri venaisons, avant
que les citains d'abord, les chanoines ensnite, lcs clif-
férents membres du clergé et les autres Liégcois enfin
aient effectué les achats pour leurs besoins llersonrrels.
A midi sonnant seulement, 1e revendeur peut librement
acquérir toutes espèces de victuailles ; encorc lrri impose-
t-on la conclition de ne point les revendre à un prix
supérieur à celui du matin.

Voulant élucler les <lispositions c1e cet article et se
renclre maîtres cln marché, cles intermédiaires peu scrrl-
puleux allaient en dehors dc la ville à la rencontre des
marchands et accalraraient tout I'approvisionnement,
en vue clc le rétrocédcr eux-mêmes en détail à harlts
prix. La Lettre des Venaux, de I'an r3r7, et des ordon-
nances subséquentes cléfendirent sévèrement à ces
acleptes du mercantilisme dc se porter au-clevant cles
marchancls dans un rayon dc cleux 

.lieues.

Tout le mondc n'était pas librc, dans le principe des
corporations, d'introcluire n'itnporte cluels vivres dans la
cité. Les règlements cles métiers nc le permettaient poirrt.
Cette opposition fut levée ir partir de 1'an r37o. Le z4
mârs pârut la Lettre du Commurr Profit, en vertrr cle

laquelle - porte-t-elle en soûrnlc - 
({ torltes denrées

dont I'on doit vivre et prenrlre srlbstancc du corps pour-
ront dorénavant venir et ôtre anrenécs par torls ceux

(r) Lf ô(),r .l/{'lial (la.( .\I( raicr-s, t)
(2) PoNcIir.r:T, Oi.. r'i1., t,.:<.
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qui ameucr les voudront, cle jour en jour, en vente dans
la cité, sans êtrc contraints de se faire recevoir clans un
métier, et les hal"ritants cle la cité pourront les acheter
librement l (').

Cette décision de I'autorité fut confirnréc par la paix
clc Saint-Jacques (r4.S7); celle-ci spécific rlue tous les
marchan<.ls admis ou non dans les nrétiers pourront
venir venclre leurs procluits en gros ou en clétail, tr en
Ia cité, franchise et banlieue tous les jours marchans
assavoir, mercredi, vendredi et sebmecli rr (').

La paix de Tongres (164o) est non moins formelle
et plus large cttcorc. rr La liberté entière clu contmerce
sera par eau ct par terre, sans aucull empeschement
ou obstaclc comme d'ancienneté ("). ,,

tsien dcs fois, d'ailleurs, les princes rr'hésitèrent pas
à légiférer t\ I'encontre cles règlements trop protection-
nistes clcs métiers, et ils le firent au grand jour, précisé-
ment pour sauvegarder I'industrie nationale en même
tcml)s que la libcrté clu mercantilisme. Leur action, sous
ce ral)port' s'étenclait mêmc arrx ntétiers n'avarrt auculr
licn avec I'approvisiorlnemcrlt en vivres. Il les obligeait
à tolérer la concurrence étrangèrc porlr rnoclérer le taux
cles produits. Par exemple, lcs cuirs rlu dehors étaient
aclnris lihremcnt stlr lc marché de l,iége eleux jours sur
six.

Les chcfs dc I'Etat veillaient ccpendant àr mettrc un
frein à des abus d'atttre genrc. C'est pourquoi le r-1

févricr r7r8, Joseph-Clément clc Bavière cléfendra ,r à
tous porte-paniers et autres marcharlds étrangers por-
tant à dos ou chargés cle paniers, qui n'ont pas de do-
micile clans les terrcs clu pays, d'y venir vcndre et dé-
biter atlcllt1e merceric otl marchandisc, ltormis les
jours de foire et de marché public,r ('). Dc cette pro-
hibition, pour qu'on ne s'y trompât point, le prince
Charles d'Oultremont excepta, lc rz juillet 1766, tout
ce qui concernait les denrées alimentaires comme les
instrumcnts et outils servarrt aux sciences et aux arts
libéraux.

Les réglemcntations étaient trop minutieuses éviden.r-
ment. Lcur retorlr nous paraltrait intolérable, mais
chacun les acceptait et les faisait respecter autrefois en
vue de lcur but dernier, ( pour que le pauvre et le mé-
diocre puisse vivre comme lc richc et I'aisé,,. Ces réÊrle-
mentations enfin nc facilitaient point l'établissement
cle fortuncs colossales, mais sagement appliquées, elles
éloignaient les grancles misères.

Pour lc conllncrce général, au reste, la ltrincipauté
cle Liége sc montra toujours, peut-on dire, favorable à
la liberté. Rares sont les mesures exceptionnelles qui 1.
portèrent atteinte. Sans clonte, on alléguera I'existcnce,
dès la fin dU XVI'siècle, cl'un im1Ét douanier, I'impôt
dit du soixantième, parce qu'il frappait d'une tâxe
fixéc au 6o'de leur valeur, tous les produits et denrées
entrant ou sortant <lu pays. Cette mesure, clatrs solt es-
sencc première, ne visait nullement à restreindre soit
I'importation soit I'exportation. Elle n'avait qu'un but
purement fiscal et ne changea çéritablement de nature
qu'en la seconcle moitié du XVII" siècle, par réciprocité,

(r) l).{RIs, rri-çI. dr (iio.i-r. /-\Ill'-\/l-. -si;.trl,1r.616. - \'. tc\t(.(le la
chaite, Kr:RTH, La Cilt: d.c l-i,.gt, l. II, p. .i::.

(!l CPL, t. Il. l). :1,i.
(3i ROP, s. :, t. III, t,. r:r
(1r ( /', l'r(,t., r. rTet;rS.
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dans la guerre économiqrrc qui, allumée en France,
s'était étendue à unc grande partie de I'Europe. Cette
taxation n'annihilait aucunement le commerce interna-
tional et c'est à Liége même que les grands commerçants
cl'Anvcrs venaient s'approvisionncr, de quincaillerie
notammcnt, à raison de I'excellencc des produits comme
clc leur bon marché (').

Au surplus, les Etats liégeois tendaient lcrrrs efforts
à favoriser le commerce national par cl'habiles négocia-
tions diplomatiques. Aitrsi, cn vcrtu cl'un acte clu 4 sep-
tcnrbre 1634, les Liégcois furent soustraits au rt clroit
cl'aubainc u en Francc ('). Il s'agissait l:i dc I'cxemption
d'une redevance que les marchancls ôtaient obligés de
payer cn nature ou en argcnt, lorsqu'ils se rcnclaicut en
France avec leurs procluits rnanufacturés ou autres ltour
y être vcnclus. Clette situation privilégiéc dcs LiéSeois
fut confirrnée au XVIII" siècle. Irne convention signée
le 6 clécembre 1768, avec le chef d'Etat français, et
ratifiée par le prince Charles d'Oultremont en r769, abo-
lit derechcf lc rr droit cl'arrbaine D en ce qui concernait
leurs sujets respectifs ("). ()n stipulait que < dorénavant
les Français et les Liégcois scraicnt traités comme en-
fants cl'une seule et même famille l. L'année suivante
rruc autrc convention était conclue entre la ville de Liége
et celle cle Boisle-Duc, dans un brrt idcntiquc (n).

Cornme I'expose Fairon, < les rivalités conrrnerciales
fureut particulièrement âpres entre le pays de Liége et
le gouvernement clcs Pays-Bas. Depuis la fatale fcrnre-
ture de I'Escaut, I'artère principale clu commerce eu-
ropéen avait cessé dc vivifier nos provinces et c'étaient
les Hollandais qui avaieut accaparés, pour leurs ports
tout le commercc maritime qui se faisait jadis à Bruges
puis à Anvers. Les bons rapports comnrerciaux et poli-
tiques avec les Provinces-I-lnies étaient cle la sorte c1e-

venus, pour les Liégeois, plrrs indispensablcs qn'une en-
tente intime avec les autres provinces belges. Par contre,
le transit liégeois était plus nécessaire que iamais à
celles-ci pour maintenir lcnrs relations clc commcrce
avcc I'Europe centrale ("). ,r

Ce transit n'était pas le seul avantagc tluc valait aux
négociants liégeois la situation commercialc intcrna-
tionale. Si la fermeture de I'Escaut empêchait eu grande
partie les Pays-Bas espagnols de commrrniquer avec I'ex-
térieur, la }{euse, pour nous, demeurait librc dc toute
cntravc, ct le trafic que nos pères effectnaicnt par ce
flcuve les a fait profiter largement du clévcloppcment
cles Pays-Bas du Nord. Vers ceux-ci furent principale-
mcnt dirigés les protluits des manufacturcs liégeoises.
Hcrrri Pirenne a eu parfaitement raison de terrir comltte
cle cc fait pour cxpliquer la politique constarnnlellt con-
ciliante suivie par les Etats liégeois et la Cité envers
les Provinces-Unies (o).

Sous la Républiqrre française encore, nrr économiste
liégcois, l'agent I,aminne, savait reconnaître I'ancienne
propension industrielle des Liégeois pour la Néerlande. '

Il lc faisait ressortir à I'Administration d'arrondissement

(l) r6:3, .3o rnars : Passcl)ort pour -\dricn Wausscrrl. marchau(l (l'^{fl.
\'(rs, pour tlc l:r quincaillcrir. ir I.iigc. lCp, D., r. :.;, f. :33.)

(r) RCC, :o janvier 1635.

ttl lbiLl-, r. r768-r77r, l. ;q v".
(4) 1bid.,1.2oi,227.
(5) J,cs iIdt-st/ics dr, 2n-r,s ie Vi:rIicrs, 1922, It- :2.
(6) .4,r,rdlr.s tlrr -\,\f. cottgrès,rrtiréologie(r,(r9o9), t. Il, l',29.
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cle Liége, clans une note inédite, en clate dn r.9 nivôse
an III (7 janvier rZgS)l

t< Lc courmerce cle Liége avcc la Hollande est, clepuis
1es temps les plus reculés, la base active dc i'inclustrie
liégeoise. I,a réaction de celui de ces provinces vers la
nôtre ticnt principalement à des besoins de consomma-
tion. Il cst clonc intéressant d'assurer une liberté de
circulation contre cles réquisitions ou des empêchements
provisoires. l

()n ne <loit point méconnaltre que, sous I'ancien régime
déjà, la Hollande avait un intérêt considérable à favoriser
le comrnerce cle notrc pays, car elle err retirait cle grands
bénéfices, de façons variées. C'est ce que faisait res-
sortir urr Liégcois à la fin clu XVIII" siècle, Jacques
Speder, alors rluc la situation était corrsidérablement
modifiée :

r< Lc lta)'s de Liége, pâr sa situation très avantageuse,
ses lrrocluctious, sa poptrlation ct différentcs fabriques
cle sergcs, draps, arlnes, clous, ferailleries, etc., est un
nrenrbre très utile et dc grand secotlrs :\ la Ifollande, qui
tire toutcs les clenrées et ouvrages du pays dc Liége et
1es transporte à l'étranger comme étant de ses propres
fabriqucs, ainsi qu'ellc en a la réputation et le plus grand
profit.

r A la clistance seulement cle quatre-vingt lieues de
Liégc, les draps, serges, clous, armes, etc., etc., venant
clu pays dc Liége, par la Hollancle, n'y sont conllus que
comme clous clc llollaucle, clraps de lfollattdc, ctc.

r La Hollancle, par sa politiquc de hauts droits cl'en-
trée sur beaucoup d'articles tirés clu pays de Liége, des
ouvrages imparfaits pour les finir, scavoir, serges blan-
ches, draps blancs, platines et canons d'armes, ainsi
qu'autres ferailleries pour l'équipemcnt des armes à feu,
aussi des pastes tl'âncres, etc., la Hollancle empêche et
détient le perfectionnement de tros fabriques. Il en est
de même avec les articles et dcnrées qui l.rassent du
Brabant ct du Limbourg elr Hollande ('). l

Lcs rallports commerciaux entre I'Etat dc Liége et
la l.'rancc étaieut aussi très notables. Nous en trouvons
la <lémonstratiou clans un relevé, aussi inédit, <lcs tran-
sactions clui s'cffectuèrent annuellcment entre les deux
pays clans les clix dernières années dc l'ancicn régime.
Ce tableau n'rérite cl'être connu à titre documentaire. fl
est airrsi collçu :
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