
E\tI}I IiRATION DES SF)IZ,E C}IAIIBRES

26. L'xt.t'extrs et toiliers, ou\rrallt le lin, la toile, etc.
(Saint-lambert).

27. Frttitiers et ltarengiers (la )Ière de Dieu).
28. A'Iangonç on bouchcrs (Saint-Théodore).
zg. Tanneurs (Saint-Jean-l3aptiste) .

3o. Chan.delons et llockenier.s, f:rbricants <le chandelles
ou d'autres produits d'éclairage, et matelassiers (Saint-
llichel).

3r. Merciers (id., avaicnt une coufrérie ditc de N.-D.,
aux Guillemins).

32. Orfhres, comprenaut arrssi lcs verriers, peintres,
libraires, etc. (Saint-Luc).

I,e maintien de ce nombre lrenle-d.err-t durant plu-
sieurs siècles paralt aujourd'hui fort étrange. C'est
qu'on ne voit généralement dans lc rnot métier qrre le
synonyme cle c professiorr rr. Or, il rcprésentait srrrtout
une section électorale politique. Dans maintes circons-
tances, lcs questions se décidant selon les votes de la
nrajorité de ces divisions électorales, il sc comlrrend
qu'on ne pouvait pas aiséurcnt rnultiplier ou diminucr
le chiffre de celles-ci. Au surlrlus, le nombre des mé-
tiers demeura'immuable à raisoir <le cc qu'il se rapportait
à celui des conseillers cle la Cité. llodifier lc nombre
des corporations aurait impliqué un remaniement du ré-
gime électoral.

Evidemment, les professions étaient ltcaucoup plus
nombreuses. Au XVIf' siècle, Vlierden exposait que
a si I'on érigeait en compagnies tous les arts qui s'exer-
cent dans la Cité, il y cn aurait plus cle SS (') r. Chaque
métier rcnfermait donc une séric d'inclustries divcrses.
Ces subclivisious portaient le nom cle ntentbres et for-
maient des associations clistinctcs, âvant règlements,
statuts et dignitaires particuliers. Des membres, les ar-
muriers par exemple, bien que partagés entre plusieurs
nrétiers n'y étaient rattachés que nominalement, qu'au
lroint de vue politiquc plutôt, ct u'ont jamais err de
réglernentation propre à elles.

Plusieurs collèges professionnels étaierrt totalement
indépendants des trente-cleux métiers. C'étâit le cas
pour les médecins, 7es apotlûcairc.ç ou pharrnaciens, les
chirurgiens, les maîtrcs d'écolcs, voire les cuisiniers et
les musiciens. Ces deux dernières catégories formaient
au XVI" siècle une seule confraternité.

Ii. - Remplacement des métiers par les Seize Chambres.
Dire quc l{axinrilien-Henri dc Bavièrc a supl;rimé,'

en r6E4, les trente-deux bons mé'ticrs, n'est point exact
en fait. Il s'est borné à limiter leur cercle d'action po-
litique. Lui-même le dit dans son règlenrent :

<r Pour rendre les choses plus tranquilles ct plus ferrnes
à I'avenir et le gouvernenreut dc cette villc capitale clu
pays, plus honorable et plus considérable, llolts avons
trouvé bon d'1'establir... Seize Chaml)res, pour représerr-
ter le corps dc nostre cité desquelles releveront... non
seulement tous les compagnons des tr{estiers, mais de-
vront mesme s'y faire inscrire tous autres bourgeois
qui ne seront (point) artisans... ))

Chacune de ces Seize Chanrbres, placée sous le vo-
cable d'un saint, comptait trcntc-six personnes u nées,
nationées, légitimes, catholiques ,r et acceptées par le
prince. Ces personnes étaicnt choisies : r'ingt parmi les
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<r.nobles l, lcs rr patriciens r et les rc-ntiers ,r âgés rlc
vingt-cinq alls l)our le moins l, clix parmi les rr rtrar-
chands notablcs rr, et les six clerniers parmi les rr arti.
sarls )), nrariés ou veufs, et âgés dc trente alls arl moins-

Ces six artisans représentaicnt tlcux nrétiers, <lc sorte
que les trente-deux nrétiers avaient tous trois rcpré_
seutarrts dans I'une ou l,autre des Chanrbres. Au lur_
1-,lrrs, voici lcs noms des Seize Chambres ilvec lcs métiers
qu'elles représentaient respectivement :

r. Clrambrc Saint-Lantberl: bouchers et vi.qnerons.
z. Charrrlrrc ,Saint-André : merciers, crlreurs et toi_

licrs.

.j. Chanrbrc .Sainte-Catherine, mairnicrs et soyerlrs.
4. Clranrlrre Saînt-Jean-Baftistc: drapiers et reton-

tlcurs.

.s. Charnltre Saint-Th.outas .. tailleurs ct vierrx-rr.ariers.
6. Clrambre ,Saint-Sensai.ç : corbusicrs ct c()r(luarlicrs.
7. Clrambre Sainl-Sé-oeriz .. taunertrs et pclletiers.
.S. Char.nbre ,Saint-Pholiet ; lrrasseurs ct nrctrniers.
q. Chambre Saint-Ala.rtin .. boulangcrs ct tisscrancls.
ro. Clrambre Saint-Huberf : naiveurs ct l)ôchcurs.
rr. Chamltre .Sainl-À/rlcolas : cuveliers ct charliers.
rz. Clraml>re Saint-Xliclrel ; febvrcs et orfèrrres.
13. Clrambre Saint-Adalbert: maçons et couvreurs.
14. Clrambre Saint-Etienne : ltotrilleurs et chcrrliers
r.5. Chambre Sainte-Gertrude : fruitiers, harcngiers

et charpentiers.
16. Clranrbre Sainte-,4ldegonde : porteurs, chantle-

lons et flockcniers.
Aux contl>osarrls ou nrembres de ces Seiz-e Chambres,

était désormais conférée la prérogative de concourir, à
part égale avec 1e prince, à l'élection des bourgmestres
et du Conseil. Ils ne pouvaient, toutefois, se réunir en
assemblèe générale que lorsqu'ils étaient consultés en
corps sur les magistrats communaux et avec l'assenti-
ment drr prince (').

Par son nrandement de 1684, Ilaxinrilien-Henri de
Ravièrc cnlevait, en orltre, aux métiers les rnaisons où
ils se réunissaient, - c'était surtout place du l\{ar-
ché ct aux environs. I.e prodnit cle I'aliénation devait
être remis r\ la Cité, ainsi quc tous les autres biens
et revenus des méticrs, après avoir servi d'abord à I'ex-
tinction des dettes que les corporations pouvaient avoir
contractées. On n'exceptait que r< la Boucherie, le IIou-
lin aux Ecorces, les halles cles Drapiers, Vignerons et
Tannenrs, 7es zueynes (lieu ori les drapiers faisaient sé-
cher leurs pièces cl'étoffes), la place des porteurs aux
sacs, et autres nécessaircs à I'exercice d'aucnns mes-
ticrs (') r.

Le chef de la principauté enjoignit également aux
corporations de déposer leurs archivcs dans le local de
son Conseil privé ; mais elles fureut snccessivement
restituées, partiellenrent <lu moins (').

lr) I'ar un Edit tlu fj u,)rcrnl)re 169r, lc princc fait rléfcnsc fllrx Scize
Ch:rnrbres (le s'as*mlrl('r lnrrr <lrrelquc objet qrre cc- soit stns l,au-
toristion dc S. j\. orr r'le sorr Corrscil privi' r ri pcine (l'y être pourvrr àla chargc rlcs uns ct dcs aÙtrcs, cotnme tll cas at)partiendra, et de
nullité dc torrt cc {tui se trouvera y avoir été fait. r (ROp, s. 3, t. I,p. 136.)

(2) ,\rt,66, ô7 (t 6q rlrr ri,glcrnent drr:8 trovembre 1681.
(1) n(,Rrr-{\s, It--r, r36:. anne\es, pD. 639 ct srriv. ,- GôFER,f , Lr.s .4r.

:lrites cotttltt nalcs -
r I ) Clariars dc tcntw "ti..'ctts, p. zq
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Au reste, lc règlcment de r6E4 sulrit ltientôt clivers
adoucissenrerrts. La presque totalité, si pas la totalité
des biens, (( ont été rendus aux Chambres qui représen-
taient les rnétiers, à qui le prince a aussi renclu les mai-
sons or.l chamlrrcs or\ les métiers s'assernblaient (') ,,.

Aux trerrte-six corrrfosanls cles Seize Chanrbres avaient
i.té attribués dès le 1>rincilre la nonrination des officiers:
ren'ards, greffiers, et les prébendes dont disposaient au-
l)aravant lcs métiers (').

L'itrtention de ]Iaximilien-Henri de Bavière, formuléc
rlans le nrandement dtr :E novenrlrre r6tl4, n'était nul-
lement d'abolir les corlrcrations ouvrières conrnre telles.
Au contraire, elles sont si bicn maintenues rlue le
lrrince donne aux cliffd'rentes Chambres la rnission de
choisir respectivenrent ( tous les ans, par la pluralité
des suffrages, un !{ouvcrueur r'lans chaque mestier ins-
crit auxdites Chanrbres r. Il déclare ( que tous arti-
salls et bourgeois voulans cxercer I'art ou le mestier
devrout acquérir ou relcver cn observant les anciennes
formes r, ct veut a quc les visites nécessaires se fassent
par les gouvernerlrs <les mcstiers... porlr <lécouvrir les
fautes qui se pouroicnt conrnrcttrc cn l'exercice desdits
nrcstiers (") r.

Dans un but cle paix coutinue, lc prince avait enlevé
aux métiers leur caractèrc d'institution polititlue et mi-
litaire. Ils conscrvaient intacts leurs statuts, privilèges et
franchises de communautés professionnelles, leur clroit
<le réglementation du travail. Ils les gardè'rertt tels ou
pelr s'en faut jusqu'à la fin de I'existetrce même des
corporations.

F. - Organisation et réglementetion prolessionnelles.

Sous le rapport professionnel, I'organisation des mé'
tiers au pap's de Liége repæait. dans le princiçre, sur
des bases appropriées aux circonstanc{s. Elle offrait des
garanties à tous : patrons et ourriers, producteurs et
consommateurs.

Cette organisation, malheurcusement, ne fut 1ns tou-
jours, tlans les derniers siècles, âct-ommodée an: exi-
gences sociales ; elle dégénéra même en beaucoup de
points.

Au mol'en âge, un systènrc économique restrictif pou-
vait avoir sa raison d'êtrc. Alors que I'industrie sortait
à peine de I'enfance, que lcs villes étaient closes, les
communications rares, dattgcureuses et cofrteus€s, I'e-s-
portation fort réclrrite, il s'agissait al'ant tout, pour
chaque agglomératiotr cl'artisans, de s'assurer les ache-
teurs rlont lc nombre rcstait forcémcnt limité et les be-
soins restreitrts. Pour ent1,ôcher (ltl'tlrle procluction esa-
gérée n'avilît les prix cle la marchandise et celui des
salaircs, on fixait les conclitiotrs pécuniaires et autres,
ou I'orr renclait difficile I'importation, en temlx ordi-
rrairc, des lrrodttits étranger-..

Cles mesures protectrices du travail local ne nuisaient
alors ni au mouvenrent industriel, ni à la masse des
consommatetlrs, au peuple. La limitation <lu travail avait
pour ol'rjct d'enrpêcher toute csllècc t1e monopolisation
particulière. On voulait aussi veiller ti ce que personne
ne s'élevât au détriment de ses voisins et que, profession-
nellement parlant, rrne parfaite égalité régnât entre totls-

(r) n(,r'rLr,l;, t. III, p..176.
(3) Ponr lrr listt,rk,s lrlae<,s ir lrr t.ollation (les chambres, Ioir RCC,

r. r783-r78-s, f. r;u r",:@ \'". -- (h y relève tlcs qrrerrrs faites par I,orr-
vrc\ (lans le R/i, et I)ar I'irutcllr d'unc pla(luctte spéciale t)lns auciennc.

l3) trti.lcs, l, ro et .i8.
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Ce qrrc les producteurs désiraient aussi c'était de four-
nir, non <lu bon marché, mais <lu solide.

Au surplus, Ies chefs cle la principauté avaicrlt établi
un contrcpoicls sérieux à la haussc exagérée des denrées
ct dcs rrrarchanclises l)ar ces foires franches périodiques,
ori des nrarchands étrangc.rs venaient exposer librement
toutcs csllèccs de lrrocluits aux prix qui leur plaisaicnt.
Pour I'alirrrcntatiotr nrônre, on I'a vu, les personncs drr
dehors rlui introclrrisaient <lcs vivres à Liége llouvaicnt
lcs I' cléllitcr deux orr trois iours de la semainc en pleine
liberté sans avoir à acrluérir de ce chef le nrétier ('). Cc
lrrincipc était aclnris au XIV" siècle (').

Il est jnstc clc rcconnaîtrc qu'une série dc dispositiorrs
des règlcnrents visaient, tant à obtenir la perfection in-
dustricllc, qu'à maiutenir le manufacturier ou le débi-
tant clars la voic dc l'horurôteté et de la justice, à I'cur-
pêcher d'offrir au public des ruarchandises frelatécs. La
surveillancc, snr ce point, resta très'sévèrc. Orr peut
lire <lans les Rccès clu Conseil de la Cité, du rr mars
1627, les plaintes éntises irar le métier <lcs merciers
contre lcs chapclicrs rpri, rr liour tromper le mondc mes-

'r latrgcnt avcc les chal,pcarrx clcs femmes, poils de
)l vaches, c,t arrtrcs rtratiôrcs deffendues et'racommodarrt
l dcs I'icrrx, les revctrclcnt potlr nceuffs u (t).

Lc fallricarrt soupçonné s'exposait à être surpris par
un ,'€?r'o,'d orr juré 11ui, :i n'importe quelle heurc <lu
jour et tlc lzr nuit, avait le droit cle pénétrcr crr I'atelier.
Pour nraints nrétiers, I'on avait interclit lc travail ir la
lumie\re ; lc trut n'était ltoint toujours dc limiter les
heures de la journée ; c'était aussi pour qrre I'ouvrier,
dérobé aux regards des passants, ne fût pas tenté de
falsifier les objets ou les matières qu'il préparait. Iin
râlité, la journée de labeur était beaucoup plus éten-
due que de nos jours. Cela s'explique par le peu de per-
fectionnement des instruments de production.

Ce qu'on admirait, à certains points de vue, dans le
peuple travailleur du mo1'en âge, c'é'tait un grand esprit
d'union et de solidarité. Cette union et cette solidarité
se manifestaient non seulement entre les membres d'un
même métier, mais entre la généralité des corporations.
En des circonstances graves, ou même pour relever
une injustice envers un compagnon, pour obtenir la
fidélité à des promesses ou à des obligations, le métier
tout entier se u serrait,', se fermait, se mettait en grève
c.ontre le coupable. Ce r'éritable boycottage avait pour
otrjet tle le réduire à nrerci par la famine ou la privation
des choses nécessaires à la vic, surtout si la mesure était
adoptée par torls les métiers à la fois. L'histoire liégeoise
a consigné le souvenir de plusicurs exemples de parcilles
grèves générales ('). C" fut le cas, au XV" siècle, cuttre
les ambitieux f)athin, même côntre les chanoincs de

(r) Nous I'(,ntr(ron.s pns ici <lans lcs (li,tails dcs <livers règlcments
(lcs Cortx)rations orrvrii.rts. llaints noms de rucs nous fournissent,àu reste,
l'qrasion (l(. r( rrscign('r t)llls amplemcnt sur la pluDart des métiers.

t'ne f,.trtd(.complùtc srrr I'histoire des bons Métiers de r.iége estcnore à l)araîtrc, si I'oll fait allstraction des aperçus historiques qu'ont
produits El). IkrNcriLrir <lans lcs rrrérnoircs cités, et STÂNrslAs Bonvexs,(pEme intr(xlu(.tirln ir I'rur rlt.s|s prerniers travaux: lc bott Métiar dai
TLtfitreu/s (rtl6.i). * I,our la réglemcDtation générale des métiers, on lira
alec fruit J. l)rirraRTt:A(, Lirtct it 1 tt ccttt crr-s. - Le.s Instàtuiiotts ou-i,tii'/cs ai'.lùl.l df,ri.s r;.\,/ I ?'rdidil, s.tldires et ùrix dcs derûécs, daas
les CS,{II, s.:, l)p. r@,2o7 (t rS.(-:6E. - Lo Démocîotic et le Su{lfase
,tni7,ars.l (r:84-r178). --. f'our l( reNtc ûême des règlements, consulter
Ch et I'r rlt, ttrrl)liés ni,,rligemment, il est rai, en deux volumcs, au
\VIII' sii.clc, l(' ROI', (.t('.

(2) KtrnTtI, l.a Citt dr J.ir'ge, t. II, p.323,
(3) R('(', r. 16:6-r6:;, f. roo v".
{r.l l()\crir,rir', OP. ( it., p. 
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Saint-Lambert (') ct en r.i63, contre un chanoine par-
ticulier.

Au point de vrrc social, notons rlue I'ancien système
corporatif faisait à l'élément fénrinin une situation ré-
clamée par la dignité du sexe et par les devoirs de la
mère de famille. Les femmes !' avaient sans doute leur
place marquée ; telles sections de métiers n'utilisaient
même que la main féminine, le (( mcmbr€ rr 6ls5 11e-
distcs, et plus tard celui <les dcntelières, l)ar exemple.
\Iais dans d'autres métiers plus 1Énibles à exercer, le
métier de houilleur notamment, on leur réservait les
tâches les moins dures et ori elles n'étâient cxposécs de
n'importe quelle façon à I'un ou I'autre danger soit
moral, soit physique. Jamais elles ne furent contraintes
d'entrer dans les fosses ; on les errrplol-ait scrrlement
aux travaux de la surface.

Le bon métier ne tolère pas la plus légère atteinte à
sa tr bonne fame u ct malhettr à celui tles confrères qui
viencliait y 1rcrter atteinte. De là tant de clispositions
qui paraissent maintenant outrées : naissance et con-
duite irréprochables exigées de tous les compagnor.rs,
même de la femme. Le métier (les tanneurs fera r< perdre
le n'rétier ,r au confrèrc qui prcnd ttrre fenrrne cl'extrac-
tion illégitime.

Par surcrolt, les corporations avaient le nrérite, 1tré-
cieux entre tous, <le maintenir, par lcur composition
même et par leur action, un accord intime cntre les
maîtres et les simples compagnons. Grâcc à cc triomphe
complet de la petite industric, I'ouvrier nc connaissait
pas I'immense distance qui, trop souverlt arrjourd'hui,
le sépare forcémerrt clu patron clans un grarrd nombre
de fabrications. Au reste, quelqne pénibles, quelque ora-
geuses qu'aient été les vicissitudes des méticrs, quelque
ardentes que se soient montrées parfois lcs ltrttes sttr
le terrain communal ou politiqtrc, I'rrniorr règna presque
constamment entre les différentes classes d'une même
profession.

Une véritable fraternité s'était établie entre ouvriers
et patrons. Vainement l'on chercherait, clarrs rlos an-
nales, l'un ou l'autre exemple de soulèvement cles pro-
létariens contre ce qu'on appelle présentenrent le ca-
pitalisme ou le patronat.

Comment en aurait-il été autrernent? Chacunc de ces
corporations était ce que I'on nommerait maintenant un
s_rndicat mixte. IUæurs et couturnes cles rnêtiers conver-
.geaient vers la paix sociale, clans notre pays de l.iége
plus que partout ailleurs.

L'association professionnelle se composait de divers
groupes : læ maîhes, les ourrricrs or1 cornl>agnons,les
apfrentis et les r,azlets. T ous avaient à faire l'achat clu
métier, mais à un degrê différent, ce qui donnait lieu
au\ expressions : grande rate et fet,ite rate (') suivant
les droits que celles-ci accortlaient aux bénéficiants.

En faisant son entrée dans la corporation qu'il avait
choisie librement, I'apprenti (3) porrvait se consiclérer
comme rattaché à une famille nouvelle. Habitrré à voir

(I) J, DE STAVELÔT, D. 2J6.

-\u rrays de verviers, qui ne omptait rE. de (trporations profession-
ncllcs proprement ditcs, les grèves firrcnt estrênlerDent fréquentes dans
le XI;III'siècle- (FAlRoN, Lc.s i,r{ir.çlri€s dr. ,lt.r-r'.( de l'aniers,9.2g.l

(l) Expresion tirée du latin rdld {l'dr-s) : Drornrtion.
ti) on trouve le tcxtc d'rrn contrat d'arrprentisqgc de métier, de I'an

r.i3o, dans le r, 19 des IiL, Obligrrtiorts. - \ous même alons publiê
te tc\te d'un autlc, du xvlll' sièclc, cn aplrndice à notre étude : L@

ldrfillc des Deintrcs Coclers, BIAL, t. \X\\rIII. - IIn âcte de romina-
tion dc I'an r-i4?, avec conditions à remDlir porrr le receveur du métier
'le charliers. figurc dans le r. z1 iles Ë1-. Obligotior.s (ters le mm.
!uenccmcnt).
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lc labeur quoticlien sous ulle face tout autre que de
nos jours, dans un nrilicu infiniment plus restreirrt, il
prenait à cceur sa tâche, et, aiclé cl'une façon intelli-
gente par son maltre, il s'assimilait petit à petit, mais
d'une manière assurée, les difficultés de la fabrication.
Sans ccsse, il était sous l'æil du nraltrc l'objet <le ses
soins et dc sa surveillance.

Plus tarcl, au bout de trois ou cinq ans, il dcvenait
compagnon, sccond clcgré clu métier. 11 lui fallait en-
core pâsser quelques années à compléter ses aptitudes
industriellcs avant d'aspirer à la maîtrise, dernier éche-
lon qu'il avait à gravir, pour jouir du droit d'établir un
atelier à son comptc.

Ayant offert des garantics au point cle vue de l'habi-
leté professionnelle, au point cle vuc de la dignité de sa
vie et de ses m(mrs, le maître .iouissait c1'un prestige
tout naturel sur ses srrbordonnés et d'un grand respect
dc leur part.

Préparé avcc rnéthode et de longue main, il était apte
à s'élever aux plus hautes fonctiorrs du métier : reu,ard
(inspecteur) , rentîer (recet'eur, trésorier) , gret'fier (se-
crétaire) , iuré (assesseur des gouvcrneurs), voire gou-
'ctTrnêur ou chef suprême. Il y a près de trois siècles
ct clemi, il fut même déciclé par le Conseil de la Cité,
qui avait juridiction sur les trente-deux métiers, que
l'on ne pourrait plus porter quelqu'un au poste de gou-
verneur < s'il n'est ouvrier de la main, de l'art et pra-
tique dtr métier, pârtant, en effet r, dit le rccès <lu

Conseil, u qu'il est impossible à un aveugle de juger
des couleurs (t) r.

S'il survenait quelqne différencl, unc juridiction qu'on
nommerait actuellement conseil de prud'hommes, éta-
blie au sein du métier, aplanissait le litige au mieux
cle chacnn, en famille, peut-on dire ('). Combien

(r) RCC rlu:o juillct r59:1, r. 1593-r--9-5, f. ro5 r.'.
(3) I,es affaires litigieuses en fait de ruéticr por\.aierrt êtrc portées

eu appcl devânt lcs bourgnrcstres et trente-dcux délégués,les côrpora-
tions. Nons avons déterminé l,originc (lc cettc juridic-tiou ù la Orri.i;'ûtr ParTir, c}t. Police. I,e 5 rnars ti6b, lc Conse,l de la CitÉ arrêtarluc chactrnc (lcs Darties lrlaidant dans un Drrx'ès jugé par lcs bourg_
rnestrcs et cc qu'on désignait < lfs lrclta-(lal.t tic lrr Cit.. D f)ouvaitfaire reviær le jugement cn choisist huit p<'rwnncs : uvoir, deux
échcvins, dcrrx bourgncstres, derrx ournissaires et deux autrés per-
sonnes . savantes D. (\'. srrr le mêmc sujct, l,actc n' 91o, BI-.[L, t. XX\,
Ir. 168).

I.a ju.idiction Ee fut pas suppriméc cn rô.\l l)ar lc règleuent girtéral
rle llasimilicn-Henri <le &rvièrc; mais tt règletncnt la rrrodifia.
I)'autres changements y frrrcnt intrqluits Dar le princc Georgcs-Louis
de Bcrghes, qui les Eotive commc suit (l:lls l,ordonnancc du z4 juil-
let 1738 :

. I-'arantagc <les lnurgcois (lc trotre cité tic I,iégc ct parti(.uliùrement
eclui des trcntc-(lcu\ bons rlréticrs dépcntlarrt rlu bon ordre t-t de l,ad-
nrinistration (l'ull('bonlrc justi('c cn fait tlts ilrts ct dcs utéti!'rs, dont
la direction et la juridiction a été confiéc rrrrx bourguaitrcs ct ('on-
seil, par lcs art, 57 et -58 du ri,glcrucut dc I'rtr 1684 sous lc bénéfice de
relision à irrrlrlorer et olltenir tlc nous cn n()tr(. Conseil privÉ ; et ron-
sitlérant que la dépcnse t'xr'essivc ir laquellc l(:s l)arties conten(lantes se
trouvent cxpos(.cs cn ccs sortes (lc cas, Iriir l('troD gran(l nombrc de
ccrrx qui interlienncnt aux jugcnrents du rungistritt, æcasiorrlc la ruine
cutièrc des nrétiers, rcbutc lcs suDerinten(lolts et gouçerneurs drin-
tenter les actions con(enables contre les (oltrclenants arrx chartes,
statuts ct privilèges, et répand un dérangcrrr<'nt général dans l'ordre
i,tabli portr l'c\actc obserration (lc la polict ; norrs dc I'avis de véné-
ftrblcs noblcs, nos très chcrs ct bien aimés les <ioycn ct chal)itre de
notrc églisc ('âthédrale, alons, pour rcmétlicr à ('es dépcnscs ct arr\
abus infinis qrri cr1 résrrltent, déclarê, ordonné... en clrangcarrt ct mo-
(lérant I'art. :9 du rèelcmcnt de I'an r68.1 :

r. - Que les difrérends concernant les arts, lcs Détiers (-t itxaction
rlcs rooyens publics de la cité, qui sc traiteroilt Dar propositi()n verbale
ou par srrppli<1rrt' jrrsqrr'arr nonrbre rlc deux ort trois tout au plrts, à pré-
scntcr par chatluc cles Darties, sc décidcront cotttru<: tlc coutrrlnc... Jtar
le corps enticr (lcs bourgrnaltres ct CoDscil.

z. - Qrre, dès tl[e I'instruction de la eartsc K(luerra dc tcnir rôle,
la judicaturc rr<'scra dorénavant composé('(luc dc sept pcrsonncs, sa-
voir lcs (lcrrx bourgnestrcs régents, lcs rlcrtr boulgmestrcs sortant
(l'état ct dc trois conscillcrs qui scrotrt à lit n(ttnination des botrrgrrraltrcs
et Conseil.

3. Que c('s scDt personnes connoitront, jugcront et (lécidcrollt de
tous Drocès tlont on tiendra rôlc, voire sous trénéficc dc rcvision ir obte-
nir de nous cn notre Conseil privê.... r lR()P, s. .1, t. I, p. 7t6.) -Pour la rcvision attribuée ûu Consil privé, ruir cn outrc RCC, r. r75o-
r;5:, t. 16 \'" ct Dour Ie délai de rcvision, r. r768-1771, f.18.)
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cl'arrtrcs institutions, dont notrc temps s'attribue faus-
scmcnt la création, étaient en usage clans les anticlues
corporations liégeoises ! On 1- rencontrait écolcs pro-
fcssiorrnelles, sociétés coopératives, caisses cle retraite
porrr la vieillessc, ou de secottrs potlr les pattvrcs et les
rrrala<lcs, pour tous ceux, en un nrot, qui ôtaicnt touché.s
dc la ntain tlu Seigneur.

Quel qut- fût leur rang <laus I'association, tous les
nrcnrlrrcs sc retrouvaicnt côtc à côte pour traiter amia-
blcnrcnt cle leurs intérêts réciproques, cles conditions tlu
travail. Cette entente perdura lors même qtte les métiers,
err tarrt qrr'institrrtions politi<1ucs, ne iouaient 1rlus qu'un
rôlc passif. Tous les compagnons se soutenaient et s'en-
corrrageaient mutuellenrcut rlatrs lcur labctrr tluoticlicn.
Chcfs ct ouvriers encore sc réttrrissaient, tl'une façon
torrte spécia1e, aux fêtes du patron, du métier ou rle
la religion, dans les grandes circonstances qui scanclent
la vie ou lorsque la mort frappait I'un d'etttre eux.

Ainsi se nrultipliaient les occasions qui servaient à

rcsscrrcr 1es liens de la fraternité et du dévottement ré-
ciproque, à cimenter l'uniotr franche et cordialc entre
lcs différcntes classes sociales. Les règlcnrcnts etlx-
rrrônrcs, comme les us et coutumes drr méticr, étaient
conrbirrés l)otlr que, selon 1a frérpeutc cxpression tles
statrrts, r, lc lletit ptt vivre clclez le grarrd, cn âmour
et concor<1c ,, (t).

(')râcc à la corporation qui exigeait clc scs memlrres
clcs garantics cl'or<lre et cle moralité, I'ouvrier avait le
scntinrcnt cle sa digrrité et occupait avcc hottttcur sa l)o-
sition dans la société. Loin <l'en rou.qir, il se sentait
anobli dc par sorr travail, ck, par sorr rné'ticr nrênrc tlont
'la placc était marquée aus cérérrronies officielles, et qui
avait sa bannière distirrctite, son pennonceau, conrnrc
ses armoiries séculaires. r'éritables titres dc noblesse (").

Bref, après une étudc attentive du sujet, Etl. Porrcelet
n'hésitait pas à certific-r quc' r les qualites nraîtresses
dc I'ancien s5;stème c-orlnratif étaient : la lnttttc foi, la
dignité du travail, la charité chrétienne. la solidarité.
la coopération l. On peut ajouter qu'il formait unc' hié-
rarchie inclttstrielle basée sur la caJracité dûnrent avi'rée.
Cc qui dominait, c'était la valeur et I'honnêteté pro-
fessionnelles.

Grantles sc révélaient I'cstimc ct la considération gé-
néralc 11u'avaient sn corrrlut,rir les corporations lié-
gcoises. Jusrlu'à la fin clc I'ancien régime, la plupart
dcs bonnes farnilles cle Lii'.qc se faisaient gloire d'être

(l) \'..\Irrticr (i{s l(,l,lrrrr-\, règlcnrcilt dc r13E. (BoRtlÂ\s, -\t.tli.'r Crs
/rrrrrrelrs, 1r, 67.)

(r) f)arrs lir plnpart <lcs bonnes villcs, charlue utéticr avait s ùdn-
rrii,rr:. Ccttc enseignc, lors des cortèges solctrnels, était Dortée en arant
rlrr méticr, Dar un c()lnt)agnon à cheval. Voir lc présent volume, Cir-
euiint Partie , ch. II, Ir. r4o, - r,rdt. .t2.i, 564 et S7o M!I..

N()tons, ar cc t)ropos, que lc a Ri'simcnt r'lc Jcirn rlc Ravière r dejuillct r4r.1, exige ir son tour que la Cit(, ait sa bâlrni(\r(: à clle, tout à
fait indépentlantc dc ecllcs des rnéticrs. cctte obligation ] cst ainsi
sçr,cifiée clans I'articlc r: :

r Âvons ordincit, Dorrr avoir le pucplc de nostre rlictc citcit fnr dclcis
nrnrs orl nos succcsseurs cn armes, qrtant bcsongne scrat, quc nostre
dictc citcit ascrat ltnc l,annii,re lrrincipale, larlueik s<.rat lcrmcilhe ;
ct ilvcrat cn icelle,.r (lcistre, de l)()inturc (l'()r, I'inllic( no.trc patron
Saint-Lrmbcrt, ct ir sencstre, l'imagc (lc s{rint-Ilul)crt, ct tout (.mtncis
ulrc tcron; sour lc pic'd cle riueil pcron ûr'crat rrnc cscrrchon dcs itrm<s
Norts lc sangneur et s('rat icelle bannii-rc crl nostrc rrardc ou de nos
nraycur ct csqucvins tlc l.iege. Elles (lc(cront fairc portcir rrn homme
srrffisarrt clnant le cas le requerat. Et porrr ladict brnnicrc cstrc honora-
hlcment port€e et forrni.c, deleront nos (lis maircs ct cs(ln(.\'ins !-estr(.
:rrmcis deleis et avoir une quântiteit raircnable dc lerrrs proismcs ct
rmis ct altrcs l)onncs gens de la dicte cité. r (ROP, s. r, D. {6r.)

Cette note fait strite r\ ce que nous Arons écrit sur la bannièrc dc la
citi', <lans le pri^sent volume, p. t47t c. 2t bien qrrc le rèslcrnent dc
Jean dc naïii,re n'âit crr qrr'une exécntion d'[ne (l[rée torrte éDlrémtlrc,

I,ES IJO\S RESTILTATS DES T\{E,TJERS - LES ABUS

itrscrites <lans lrlusieurs rnéticrs et clles terraient en place
d'honneur le registre âttestant lcur aclnrissiou dans ces
associations profcssionnellcs, le livre aux reliefs des
métiers (') .

Par urrc far,crrr spécialc rûscrvéc aux bourgmestres,
lcs cnfalts rlui naissaicnt pcndant lcur nragistrature
étaicnt reçus de clroit <lans les trentc-deux bons mé-
ticrs ('). Iin dchors <le ce cas, I'affiliatiotr à tous les
rnétiers ir la fois n'était octror'ôe rlrr'exceptionnellcment
liar la Cité lnur serviccs éurinents relldus en faveur
clc la génôralité. Ou clt trouve un cxenrlrlc au commen-
ccmcnt drr XV" siè'clc. I)c son côté, le comtc de l\Ieurs
rcçrlt son adnrission rlans I'cnsemblc cles métiers en gage
dc rectxrnaissâncc (.). Lorsqne, en 1478, Nlaric clc Btrur-
gognc, fillc dc Charlcs lc Ténrérairc, llcrmit au pcuple
liégcois cl'allcr rcprcndre sorl alrti(lrlc Pcrrorr à Bruges
orj Ic drrc cle Rourgogrrc I'avait transporté en 1467, la
Cité déprrta lrour cctte nrission lcs <ligues Liégeois ci-
après : Han'cal, Boveric, \forcaux de I,itrenge, Belles-
flammcs, 'I'hrrl'l Calrr'rorrs, ctc. A leur retour, ellc leur
accorda, airrsi rlu'ir lcurs dcsccnclants, < à perpétuité,
lrcxrr prix <lc.lcrrr zèlc, la iouissancc des clroits et lrréro-
gativcs <lcs trcrrtc-rlcux lxurs méticrs (n) r.

Lcs rnarchan<ls ct lrourgcois qui, cn la seconcle nroitié
du XVII" sièclc, assrrrèrcnt, lrar lc prôt de leurs capi-
tatlx ct lcurs soius |crsonnels, 1a reconstruction du
pont dcs Arches renvcrsi.accidentellement, en 1643, ont
<llrtcrru pareil privilègc porrr eux et lerrr lrostérité (").
fl err a été tle mêmc I'an 1662, pour les commissaires
cle la cité, ct l'an r77l lx)ur 1es hourgmestres d'Aigre-
mont et J.-J. Fabrl-, crl ra.conlpensc dcs peincs qu'ils se
rlonnèrcnt afin d'aplrrovisiorrrrer en grains la Cité dans
tlcs monrcttts <1c disettr: (o). Semblahle hommage firt
fait en r7S;i, à I'illrrstre (]r[.trr' lrour 'lc remercier d'avoir
dédié à son pays natal I'opôra L'entbarras des rtchesses.
La même faveur échut à I'oculiste Granrljearr l'an r78.s
(( f)our services rendus pendant son séjour à Liége rr.

G. - Les abus.

Qu'on ne r-oie pas tout en rose ! A côté d'avantages in-
contestables et très sérieux, les corporations offraient
des abus. Ceux-ci se multiplièrent, s'aggravèrent dans

( I I C'Gt la Citi, qui fit imprinlcr I'oul'ragc contclrârrt les Cltartes et
Priiili'.scs d"-s Rors.ltrrlicr.s, r.n <lcux çolumes (souvent réunis cn utr).
Cette imprNion a i.ti'faitc inintelligemmcnt ct sals méthode. f.es
rnpiæ des documcnts sorrt loin d'êtrc fidèlcs i cllcs contiennent des
fauts innombrables.

Dans Ies comptcs dt.la Cité, ()lr trouvc lcs t)ostes <'i-après rclatifs ù
la confcction (lc cct oul'rîgc :

ri39t7.jo. - ltrilr ccrrs <1rri colrla nl 1"* (-rld/id.s et Prirrilrrge.s rlc.s rnl
lir'r-s,3qo florins.

!\. R..Jcnicot,;xrrrr rccherr-hcr et t.ollirtionner les chartes des mé-
ticrs, So fl.

Â la tt-rrv<' l-rocurcrlr, potrr I'irrrprcssion dcs dites Chartes, r,4oo flor.
I;.iùt7ir. -- I'ottr Clcrlcs- r I Prii,ili.qc.s ù distribucr aus vingt-deux

(ommis$ircs, .so6 florirrs.
(1) I.c Cons('il accorrla <.n r7.sj cucorc ir I'crrfant d[ bourgmestte de

cra(lr-. Il pflya âlors .5æ florins ri Coris. Coltin r maitrc écrivain r, nolrr
açoir écrit ct ( onr(' (lc traits r lc livrc aus métiers offert en cette cir-
constan(!. (RCC, r. r7.5?-r7.r:i, f. r50 v",)

(3) J, Dn sTAvrir,()l', rr.603.
(4) Lcs (l(sccn(lalts ont.ontirruû ir profitcr (lc cctte fa|eur jusclu'en

r8oS. (RIt, p, rSli. ,1r.rriir,.ç .lcs Seiza Choiltbres.\
(5) ltto.r'c,r.s Il corrrlilirrrr-s ti rcdr|ssrr le Pont des Arches, 1665, DD.48('t 70. - RÉt, p..1tr6.

tG) RC(',6 juill(t ct rr s(.t)t. ri;r. Lc Conscil alloua i cette occasi(,n
1æ fl. Rratrant il si)r Slrr(lic (tl)lr{,i'cn, c potrr avoir formé dcux livr<'s
cran(l in-f' r<.lii,s :rtcc c()[vcrtllr( <rr lclours, lrrodés cn or, contclant
cltn<|uc lcs j2 l)otrs rn(ticrs,:rinsi <1rrr'lcs artrtes rlcs lrourgmestrcs et
l('s lttril)uts <lcs mi.tit,rs ,. (ri( 4, r. ry7vl,771t f. qo v'. - \', aussi Bfl L-
t. 1\, p.:e, n()t( ; Ibitl., t. \\\'III. p.6S, lrorrr lc lilrc dcs méticrs.)



les deux ou trois clerniers siècles cle la irrirrcipauté. Ces
siècles, sous cc rapport aussi, furent une époque de
décadence.

Lcs sculptcurs, les peintres ct les arrtres artistcs ne
furent pas sans l'avoir remar<yué. Au mo-u'-etr âge, arti-
sans et artistes étaicnt pour ainsi clire s1-uou1'rnes clans
les corps de métiers. Les peintres étaictrt iuscrits au
métier cles orfèvres ; les sculpteurs de l>ois à celui des
charpentiers ; les sculpteurs cle pierre i\ celui des ma-
çons. Jusqu'au XVfI" sièclc, affirrlc Poncclet, faire
partie d'un métier était porrr les artistes un titre clont
ils se prévalaient au besoin. C'ette uraniè're de voir chan-
gea par suite des transforrnations tlni s'opérèrent peu à

peu dans les corporations liégeoises et qui firent ilimi-
nuer leur importance tant au point de vue profession-
nel que sous Ie rapport politique (').

Urr litige qui sc produisit en la premièrc moitié <lu

X\atII" siècle, à Liége, nous initie âr1x usages alors en
ligueur pour 1a formation des jeunes artistcs. I,'tttr
d'eux, Jos. Bernimolin, avait fait un apprentissage d'ttn
an chez François Deslins, pcintre en histoire, lequel lui
enseigna le dessin au prix cle quatrc francs par mois.
Le terme expiré, il demeura encore rrtr an gratuitemcnt
dans lc même atelier. fl passa ensuite près cl'un autre
peintrc, Jean-Théodore Plumier, qui, clurant tleux ans
et <1emi, lui apprit la pcinturc. Puis Jos. Berrrimolin
alla se perfectionner à Rome. Plumier crut clevoir ré-
clamcr clu père, Mathieu Bernimolin, uu lraiement pour
les leçons données à son fils. Le 1rère refusa. De 1à le
procès intenté en 1244. Devant le tribunal, cles peintres,
Paul-Jos. Delcloche, Christiane Coclers, et J.-Fr. Racle,
vinrent attester que la pratique constânte est que les
élèves devaient donuer cinq francs par mois à leur
maître. C'est ce que Bernimolin père contestait en ce
cyui le concerne. Il prétendit que son fils avait terminé
son apprentissage en sortant de l'atelier Deslins. La suite
importe peu ('). Ce qu'on connaît suffit ponr faire
comprentlre l'espèce de déché'arrcc clans lac1uelle le ,r mé-
tier r comme corporâtion était tombé pour les artistes.

Pour l'exercice des autres professions ("), les exi-
gences se firent de plus en plus grandes. Depuis lc XVII"
siècle, on imposait, à l'obtention clu titre cle m.aît.re,
1'exécution cl'un rr chef=d'æuvre l olrligatoirc, quc ne
senrble guère avoir connu le nroyen âge. L'on finit lrar en
réclamer des tailleurs et même tles tsieu.r wariers (fri-
1,iers) ('). Le mobile ne fut plus la perfection indrrs-
trielle. En rendant plus difficile par ce fl1oyell et par
d'atrtres encore, l'accession à la maîtrise, Ie métier ten-
ciait surtout à restreindre le chiffre des patrons. En
173o, Ilenri Chalon, natif de Seraing, avait fait un
apprentissage de scpt ans à I{u1-, puis un seconcl appren-
tissagc de même clurée à Paris. Il clésirait être admis
comme maîtrc orfèr're à Liége. I1 clut recourir au Conseil
privé du prince. Celui-ci ne put qu'orclonner au métier

i1) Lts Bors lléLicvs, D. :2.
ta\ ofliîidl, liassc rrl, -\Ê.
(3) Iiscrrrple (lc (ontr.lt d'al)prclltissir!( (,)illnr( l)ùsscrtlrrti(r itu XïII'

sit\cle; sLa tlite Clautcncc at loué rrrrr fils rhez rnlître IIul)crt Bai-
chicr, passemcntier l)our gaignicr l)(ilrlilnt nr aD ct rlerD!'26 Il0r. Bra-
bant, lesquets ledit Raichier ut Drornis tlc palcr audit llarqIct, tandis
qrre lc fils de laditc Clarncncc tr{rvaillcrat c'hcz lut'., /l1d,r. I.Lt,ùbrccht,
.li notrr coll. lldrt, fcuille volante,)

l1) RC!-, r. r6i6-r6zE, f. rrr.
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cle I'aclnrcttrc à la irrésentation d'un chcf-cl'tæuvrc (').
En 1738, l'artistc sculpteur bien connu, Gér. van der
Planck fut condamné, à 1a demanclc clu métier cles char-
pentiers, pour avoir cxercé la profcssion sans qu'il en
cr'ït obtcnu lc clroit liar l'exécution cl'un chef-d'cerrrtrc(") .

C'était également pour diminuer le nombre des tra=
vailleurs d'un rnêrne méticr que les statuts liniitaicnt
ia liste clcs apprentis, qu'ils posaient des obstacles pres-
que infranchissables à f introduction tl'ouvriers <lu cle-
hors (').

Afin cle favoriser I'cxpansion de la procluction géné-
rale, le prince eut plusieurs fois à réagir contre les
abus (o). nlonopoliser I'inclustrie entre le tnoitrs de
mains possible, tellc était la tendance dominante finale
rlcs corporations. Elles ne se rendaieut nullenrent compte
rlrre cette espèce tlc malthusianisme industriel formait
1'rrrr des lrrincipcs économiques les plus futrestcs au point
cle vue social, comme est funeste I'autre rnalthrrsianlsnle.

Dans cles vnes aussi étroites, aussi préju<liciables à la
liberté clu travail et du négoce, noll seulenreut la jour-
née ouvratrle était strictcmcnt rég1éc, nrais il cn était lrar-
fois <le rnême des prix <le vente.

Presque toujours, les règlelncnts s'élaboraient clans
un esprit trop sévère, minuticux, vcxatoire, auquel 1'on
échappait difficilement, \roire Ies ecclésiastiques ou reli-
gieux (').

Est-il nécessaire cle ralrpeler que nul, mêmc à la fin
clu régime princier, n'était admis à lrratiquer deux rné-
tiers à la fois. Ainsi, le Conseil de la Cité, cn 1777, dé-
fendit à clcs brasseurs d'exercer en mêrnc temlrs ies
professions tle branclcvinier et cle boulanger. fl est vrai

(r) aI', l'rot.,:; octobrc r;.;o.
Porrr la (lucstion de l'flr)prcutissagc, T. arrssi GotrltrT, Dilscignelficnt

Jr'-\ br.u.a:d/ls ti Liégc, IIIAL, 
- 

Autobiogrûplte de Liotterd l)elrallce.
(:) .R(-C, 3 jarr\icr r7j3, r. r735-r;3i3, f. :6r v".

F)r r.19;, lc:r avril, lcs tlircrs corDs rlc la Citi'réutris au Palais
inaicnt ar'lrrlis qrre tout élratrger porrrrait cxcrcer un nc1ïier à I.iége el
sc faisant inscrirc dans uil rIétier à son choir et cn payant pendaltt
lruit arrs unc redevancc d'un florin arr rnétier. (RCC, r. t,19r, f.5o v'.)
ll s'asissait plutôt alors d'elr-gagrr lcs étrangers à r.cnjr à Liégc Dour
ilulllncntcr la poDulation, très tli,ciméc I)ar les dilers malhcurs <1ui
irvaient act-:rblé llr ville.

(i) Dcpnis l( XI\'" siùclc tout lxlrrgcois nc jorrissait des droits 'ie(itot'cn qLrc s'il était inscrit tlaDs l'un clcs rni,ticrs. I.e Conseil de la
cit( rcnvcrsurt lcs rôles décida, à plusicurs rcpriscs, tlrrc nrrl ne pou-
vait jouir rlcs privilègcs tlcs méticrs euc s'il ne s'é'tait d,abord fait
l)rrblicr bourgcois. (RCC, r. 16.;3, f . 6q. t tl t avait natur< llcmelrt ('lcs
cxrcl)tiolrs ii ccttc (lisposition. (l'o:icF:r,l:T, I.r,s borrs .l/lti.rs, pp. rq et
ro) . D'aillt urs, r'r l)artir (lrr règlenrcr!t général dc f,Ia\imilicn-Hcuri de
lla!iùrc tlc r651, il fallait êtrc inscrit -cur 1\rrrc r'lcs Scizc Chanrlrrcs,
rv?llt <lc poutoir être pro'larrré trorrrgeois.

I,'aspir.rnt borrrgeois nor sculerrlcnt <levait choisir un rrréticr pour
s'y fairc inscrire, mais il ne rrontait lr(?!tdl (fréquenter) qut le rnétier
(lont il nsait conrrurrnénrt.ut. (RCa, r.i scDt. r-56E, f- 7r v. ; r. r.59j-rS95,f. ss-)

(1) I.c rr nars r6.;:, notqnrnlcllt, llasimilicn-Hstri clc llavière clut si-
grrificr, par s()n Conseil privé qrrc les surcéants d'Avr()l.ct d,rtns ont
pu ct porrrraieûr librement c\crcer toutcs sortes de |égoces, arts et
rrréticrs sans être astreints à err faire l'acquete. (CP, Dif., r. r656-r66t,
f..;S.) 

- 
\/. aussi, lr. :oo drr présent vohrme.

(.i) Jean-'l'héodorc dc Ratiùrc, le 15 janvicr r;6r, déclara (tu'(cn ma-
tièrc dc.onrmcrce (l'art, de nanufactrrrcs et de uétiers, les fieffés de
l'églisc Sairrt-I-arrrl)crt, lcs choraux clcs rrllégialcs lt'ont l)n ct rlc pcnvcnt
se prêvaloir dc lc'rrrs Drililèq('s arr point dc sc soustrairc ar I'obscrva-
tiorr (les é(lits, nrarr(lcrrr('nts (,t rùglclncnts ct qtrc lcs offi|icrs pcuvent
ct (loi\-ent les Jxrrrrsrrilrc trr corrforurité r'l,icctrx>. lEL, [;raild Gr.lle,
\1dnd., r. tTzq-t77o.)

Déjà en r-i69, lcs Carnrélitcs avlient crr ir se plaindre au Conseil dc
la Cité, dc ce (lllc, sùr la ricrttirrr<lc rlu ruétit'r d<'s cureurs et des toilie.s,
lkrfficial lcs alirit bd,r,ric.s, porrr avoir, quoiqrrc dans un ttut charitable,
confectionné rlcc rrrorrr'hoirs. I,e Conscil tlc la Cité, plus libéul,les
autorisa à coutin[rr cc- tratail de bienlàisa[ce. (RCC, r. r568-1520,
f. 23r v".)

De son r'ôté, I'on ri;6, le nrétier des mairnicrs fit porrrsuivre I'abbé
de Sftint-Laur(rrt sous t)ri-terte (lu'il usait rlrr tnétier et I'exerçait ea
achetant (t !cn(iitrrt rlrr trois. (,liCC, z févr. rSz6.)
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que cette décision avait également en vue I'empê,che-
ment des fraudes fiscales (').

Ires exigences désordonnées des corporations avaietrt
une répercussion déplorable sur leurs relations mutuelles.
Trop 1;romptement un métier était prêt à accuser uu
autre cle porter atteinte à scs droits. La jalousie sévis-
sait entre maintcs associations et suscitait foule de pro-
cès ct interminables conflits, reposant la plupart sur de
véritables chicanes.

Err 1694, le prince Joseph-Clément de Bavière, à la
demancle des intéressés évidemment, prit une ordon-
nance, par laquelle il défendait sérieusement aux tail-
leurs et à n'importe qui, de faire à l'avenir des boutons
de drap ou de toute autre étoffe, et interclisait même à
tout le monde d'en porter'sur ses habits. On considérait
ce système de bouton comme préjudiciable à la mauu-
facture de boutons de crins, cle soie et cle chamois. C'était
assez pour que le nouveau procédé fût déclaré illicite
et proscrit sévèrement (').

De vrai, certains métiers locau-r eurent la sâgesse
d'éviter des différends de cette nâture en contractant
entre eux cles alliances intimes. Quand surgirent des
procès, ils avaient le plus souvent pour objet - admet-
tonsle - de résoudre des questions de principe, et n'en-
travaieut en rien les travaux. Néanmoins, d'une façon
générale, la concurrence, source de l'émulation et du
progrès, devenait le grand ennemi qu'il fallait combattre
sous toutes ses faces (").

H. - Suppression des corporations professionelles.

Les faits sont patents, indiscutables. Les vices des
corporations, vices autrement accentués et répandus en
France que dans notre ancienne prirrcipauté, ont, plus
que toute autre argumentation, préparé la chute défi-
nitive des métiers. Dès février 1776, le mini5hs Turgot
avait substitué au régime des corporations celui de la
liberté industrielle chez nos voisins du Sud. Sa légis-
lation abolit donc f institution de ces associations. Celles-
ci se relevèrent bientôt sous les efforts d'une puissante
coalition ; mais elles s'effondrèrent à nouveau et défi-
nitivement en France, treize ans plus tard, dans la nuit
du 4 aott 1789, clès le clébut de la Révolution. La mise
en application de f individualisme, en matière de tra-
vail, fut déciclée par les lois cles 2 mars et 14 juin r79r.
C'est aussi en s'appuyant sur rr lcs abus rr existant <lans
I'ancien régime industriel, exposés par le cléputé Dal-
larde, rapportenr, qrr'elles ont été votées.

Lourde pourtant a êtê \a faute ainsi commise. Un de
ceux qui ont étudié le mieux les effets des métiers au
pays de I,iége, Ed. Poncelet, l'a fait parfaitement res-
sortir : < Quoi qu'on ait dit de l'étreinte cle fer sous
laquelle les clispositions corporatives étouffaient les tra-
vailleurs, on doit avouer qu'elles n'ont aucunement em-
pêché l'esprit d'initiative, l'épanouissement de 1'art, les
progrès de I'industrie , ('). Et il le prouvait en montrant
les cliverses manifestations dtl travail : inclustrie mi-

nière et métallurgique, nlonunrents d'architecture, ob-
jets d'art, même objets de ménage ou de toilette (').

Pourquoi ne pas I'ajouter, à I'honneur de notre patrie?
Nonobstant les statuts restrictifs des métiers régionaux,
I'Angletcrre clut à des Belges l'établissement chaz elle
d'une série de manufactures durant le XVI' siècle (').
Au siecle suivânt, des Liégcois iront, à leur tour, impor-
ter en Espagne, à la demande de Philippe II, des ma-
chines perfectionnées porlr la production d'ustensiles,
etc., en fonte, sous la direction cle notre grand inclustriel
Jean Curtius. Au même temps, d'autres concitoyens
clistingués, les de Geer, par exemple, introduiront en
Suède I'industrie sidérurgique dont ce pays devait tirer
et tire encore un profit procligieux.

Sans doute, ces épigrations glorieuses pourront sus-
citer à la production inclustrielle indigène de redou-
tables concurrents. En règle générale, de par sa valeur,
la manufacture liégeoise devait sortir victorieuse dans
la lutte économique, sous I'ancien régime.

Nous venons de le montrer, des réformes profondes
étaient devenues indispensables dans I'organisation du
travail. On pouvait les accomplir, arriver même à la
grantle industrie par une évolution pacifique. Les
princes dc Liége, il faut le reconnaitre, en avaient
compris la nécessité et ils tendirent leurs efforts vers
ce but louable. Pour 1- atteindre, ils n'hésiteront pas à
faire abstraction des dispositions rigoureuses des cor-
porations ouwières, En vue de développer le travailo ils
permettront I'installation clans des établissements indus-
triels d'ouvriers dépassant plusieurs centaines de fois le
chiffre autorisé par ces réglementations, même de c'eux
rr qui ne sont pas de la raete du métier (") rr.

Les princes prendrollt dans certains cas des mesures
de protectionnisme, pour cléfendre la production indi-
gène. C'est pourquoi, le 3o mai 163r, I'autorité prin-
cière interdira d'importer <les verres étrangers (t). En
la seconcle moitié du XVffI' siècle, elle imposera un
droit du quinzième de la valeur sur les < huiles de vi-
triol et eaux fortes D venant de l'étranger. C'était en
vue de protéger une manufacture du genre qui venait
d'être établie par J.-C. Bovers et C.-8. Elairs, à

Liéee (").
Cela n'empêchera pas les chefs de I'Etat cf introduire

fréquemnrent, une série de procédés nouveaux, méca-
niques ou autres. par des moyens que nous allons faire
connaltre.

I. - La grande industrie s'annonçait.

Au pays liégeois, la Cité et le prince jouissaient cha-
curr, clans leur sphère respective, quant à I'organisation
et à la surveillance tles forces économiques, de pouvoirs
diamétralement opposés en apparence, quoique ne pré-
jucliciant en rien au cléveloppement de ces forces éco-
nomiques. fls aidaient, au contraire, à les maintenir
clans un équilibre parfait et leur imprimaient une irn-
pulsion incessante clans la voie ascensionnelle-

(t) ED. PoNcELnr, ot. cil., p. 4.r.
(2\ BAAA, rqo.s, D. rqg.

(t) Le 27 déetuhre t7;.r, lc prince atttoriæ les I,enoir, tanneurs de
Liége, ri einployer en tout tcûrrs,6 ouvriers qrti ne sont pas de la raÊte
du métier. (CP, D, r. 4r, f. 3q5.)

(4) A lâ requête de ()ui I,ebon. (CP, 1. 24, f. 226 ç", 285 v'.)
F\ cp, o, r. ar, f. s.

(t) RcC. r. r777-t77s, f. ro7 r*
(21 CP, Prot., r. r693-rfu6, :: nor'. rfu1.
(3) Jusqu'à la fin dc' I'ancien régime, les corporations maintinrent

t'oUiigatiôn de l'inscription dans un métier et de I'exécution du chef-
<l'cuve pour I'exerccr. (RCC, t. r71&r75o, f. r38, r. t76t-r765, f. t2-rJ.)
Des mnàamnations continrlèrent d'être prononées ontre ceux qui
violaient les disDositions du genre. (RCC, r. 1765-118.)

Le rr jrrin t7qz, ieân Thomas, fils de Guillaume Capitaine et ascer'
dant d'I'lysse CaDitaitre, dut relever le métier des tânneurs.

(a) flD. PoscEl.tl, Ob. rit-,9. 13.



La réglcmentation clcs nrétiers retltrait daus le do-
maiue administratif de la Ville, sous la haute approba-
tion du prince cela va de soi. I)e sou côté, le prince
corrrptait, parmi ses prérogatives, I'octroi des privilèges
relatifs à la création de manufactures et à i'exploitation
de procédés techniques nouveaux. Il cxerçait ce droit
souverain, suivant les circonstarrces, soit par son Conseil
privé - son ministère soit par sa Chambre <les

Finances ou des Comptes. Au nloyen de ces pri-
vilèges dont il disposait librctnent, lc chcf d'Etat sc

trouvait à même de tolérer, de facilitcr' ctr dehors ou à
I'encontre des stipulations trol-l étroites des associations
professionnelles, l'introduction cle nouveautés indus-
trielles, la mise en cÊuvre de découvertes heureuses,
d'innovations manufacturières. La généralité était ap'
pelée à en profiter.

Dc plus, le prince, aidé dans les clerniers temlrs par
les Etats, subsidiait, favorisait d'autant mieux les en-
treprises des novateurs qu'il leur garantissait lc mono-
pole de la fabrication ou de la prodtrction potlr tur terme
de ro, 2c , 40 ans. On I'a fait remârquer : la seule
craintc qui arrêtait les accès cle générosité ou les avances
tle fouds du pouvoir à l'égard clc I'inclustrialisme, c'était
de voir les entreprises, trop peu sérieusement conçues
souvellt, s'écrouler avant môme lcur nrise en activité,
et ainsi <le prodiguer en pure pertc les ressources pu-
bliques (').

Cette intervention du pouvoir supérieur à l'égard des

inventeurs se rnanifesta dès lc XVI" siècle. Le premier
privilège du genre mentionné pâr nos sources est l'oc-
troi accordé par le prince le z3 février r55o à tlrl cspa-
gnol Juan Gornes, d'Occano, qui introduisit à Liége,
un genre spécial darrs la fabrication <les gants. Il obtint
la l'rorrrgeoisie avec inscription tlaus le métier- dcs rlter-
ciers. Il jouit en outre du droit cle marquer ses produits
des arnres du prince pour empêcher la contrefaçon (').

Certains octrois princiers semblaient s'appliquer aux
débuts de la grande industrie. Le 4 octobre 1614, par
exenrple, Ferdinand de Bavière accorde à lean Cellis
(ou Sélys) 'le monopolc de la confection du cuivre pen-
dant une douzaine d'années ("). En décembrc 1625,
c'est à un étranger, Octave de Strada, que le prince per-
met de mcttre en pratique chez nous son invention
,, potri fondre ct raffiner les métaux )) ('). Dans le
même siècle, un membre d'une famille qui a continrré
plusieurs siècles durant de se clistingtrer dans I'industrie
métallurgique, André Grisart, viench:a nlotrter Llne (( ûlâ-
nufacture de fer,t ("). En r66e, c'est uu autre I,iégeois
de famille de bon renonl eu l'es1tèce, Pierrc Waltérv,
qui s'engagera à ,, fabriquer certain fer comme en Alle-
magne l (').

Les innovations favorisées par l'autorité souveraine
se produisirent sous les formes les plus variées, preuve
que lc régime des corporations n'empêchait nullement
I'introduction des inventions professionnelles (').

il) Po\cEI.ET, Lc bolt Dtéticr' .las nrercicls, 9. 16-

12) CP, D, r. :, f. 4e v'.
(3) C,f', D, r. r6, f. r73 v'.
trt CP, I), r. ::, f. r:8 v".
t3) L'1,, I), r. 3r, f. .1:.

tr\ Ct>, Ir, r. Jo, f. 58 v".
(i) .\otons-en quelques-unes: I.c t6 janticr t63, -l('all Corrtt, rle Liégt,

e<l rrriïilégié pour < presser et calan(lrcl les pièces tle serges de æ
Jrrys, <le façorr qutelles sc calendrcnt à I'enver. t. rr,'P, D, r. -lo, f, r:9 v"1.
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Il y a trois centaines rl'années, les opérations notables
n'étaient nullemcnt inconnues, nonolrstant les règles
sévères des métiers (') et le bon marché n'était u.ulle-
ment exclu.

C'est surtout dans la seconde moitié du XVIII"
siècle que la fabrication en grand terrdit à se dévelop-
pcr ct sous toutes ses formes à Liége et aux environs, sti-
mulée par le prince <1ui multipliait ses octrois de pri-
vilèges. I,e E août r7.5o, P.-F. cle Rorivc et P. Dormal
ont celui de venir ériger unc nranufacture de tapisseries
tlites de Bavière ('). Le 12 scptembrc, les Gigot, frères,
rr dc Bossut en Fagnc r, jouissent du nême privilège
I)our rlne raffineric dc sucre ('). En r7.5r, ull Liégeois
bien connu, J.-8. clc }fayme aménâge une raffineric de
scl cl'abord ; trois ans plus tard, il inaugure aussi une
raffineric de sucre ('). ljn r7s2, \e baron cle Bulow
inaugure à Liége, sur la Fontaine, une rnanufacture
r de faïences, de potcrics et rl'étu.oe.s (poëlcs) r ('') qui
cut unc assez, longuc durée et qui ne doit pas être con-
fonclue avec la fabriquc liégeoise de faïences quc nous
faisorrs corrnaître sous la rrrbrique quai Saint-Léonard,
ni avec la fabrique cle tuiles, octroyée à P. Guidon,
d'Amiens et installée sur Avroy ('). Le 16 rnai 1768, le
prince accordait uue sauvegârde à fI. llagnée qui avait
établi à Prayon et à Grivegnée une u fabrique de pla-
tines de fer blanc et noir rr ; il assure des privilègcs spé-
ciaux pour les ouvriers étrangers employés dans ces
établissements ('), à llencontre des exigences méticu-
leuses des nréticrs.

Déjà le e5 juillet r76r, Fr.-Xavier-Ch. de Linière
s'était engagé e\ construire des u machines et pompes
cle son invention,r (-); le 13 février 1769, c'est une
rr nanufacture d'acier rr qrre Clément cle Cllery et con.r-
pagnie, décideront tl'cxploiter à Kinkempois (An-
gleur) ('). La draperie et la fabrication cl'autres tissus
attiraient également les inveuteurs. Le rr juillet 1768,
H. cle Saren, C. I\{ichaud de Cologne et autres associés
cntreprirent au faubourg Saint-Léonard, une tr fabrique
lrour la teinture des draps, soies, etc., ('o). En t774,
P. Cazenave établit Sur la Fontaine une ( manufacture
ir inrprimer, enlunriner, cylindrer les cotons, toiles et

I,e 3r oetol)re r;{+, J.-I.. llorrrgtois, de I'.rris (st a(huis ii rlrrssr rrne
lrirnufactrlre r porrr la l'abrication <lcs lirrrts (t (lc (lcnturcs rlc rorrcs
Ix)ur nontresr, (Ibr(t., r,38, f.336 v"). - I-t :6 arril r;.5:, un arrtre F'ran-
çais, Jacques Riehard, frrt arlruis :i i'tablir ri l.iôgc cllcore unc manufac-
trlrc de saïoD blanc, (Ibid., r.39, f.:r7 r'). l.c:li juin r77o, Pierre
l<cgout, (le llaestricht, obticut <l'ittstallc'r cn notre cité rrnc labrique
rlc Dipes. (Ibi(I., r,.1r, f. ro4, dél.rrrts tle la rrraisorr industri('llc de même
!r(nil existante.

(l) r\ preuvc le corltrat suilalt rcsté iné(lit : ( I,'an 1623, lc 7.jrltr de febvricr, cn préscrrcc dc uoi notairt- soussigné Jcan Ctiheau
(Crahay) demeurant au pont d'.{rDcrcæur, (l'unc Drrt, et Irrarrrcc Jarnar,
nrarchand, d'autre part, lc<1uel tlit Jcau a Dromis comme par cettc frro-
rDettc cnvers le dit France ('e rcccDtant, pendant le terme et esDâce
rl'rrng an entier et continuel D8r chasque sepmainc quinze milliers de
forrnes de bottons livrables à son contentcrent, cIs fachons srrivântes
st'aloir : 4 milliers de fornres appclées de sept passagcs, .1 urillicrs de
formc de dcmy cn 1, trois milliers appellez gros firr,3 milliers cn trois
t)assages et ung millier de dcmy en cinq parmi en payant Dar le dit
I.rance 4 pattars por chas<tuc millier I'uug Darrui I'autrc. Et corrrrne dejolrr en autre, Ies fachons dc l)ottons sienncnt i\ changer qlrant alors
s('rrt lcdit Jehan tenu a lt-s tivrcr arr nlesEe lrrix. r (P. .\. B.llrr,dex.)

t2) Cl', r. 39, f . r.j,r r".
(r) rbid., f. r36.
(a) lbi(1., f. r1.1 v', 3o:.
(i) Ibtd., f. :rg v .

(o) Ibtd., r. 1r, f. ro.

!1 t Ibid., r. qr, f. tl r'.
(ù) tbirl., r.1o, f. r7.3.

($) Ibi(1., r.1r, f.:6.
{I'r) Ibid., r. lr, I ro !'.

I.ES I'OI-\-()IRS }'AVOI{ISI}N'[ I,A GRANDE I\DUSTRIE
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siamoiscs r ('). Comme octroi princier, citons encore
l'autorisation accordéc le 3o novembrc 1782, à F.-F.
Brulot, dc créer un u étalrlisscnlcrrt à épurer la houillc ,r,

autorisation rcnouveléc lc ao juin r7S3 en faveur de
L. Chcfneux (').

L'autorité princière et les Etats rencontrèrent, polrr
leur campagne visarrt ir la prospérité industrielle, des
auxiliaires attentifs, quant àr la cairitale, dans les atlmi-
nistrateurs communau\. Di,jà I'an r73;, les chefs de
la Cité cl'accord avcc lc prirrce Georges-Louis de Berghes
octroyaient cles privilèges du rnême ÉJenrc, dans une
sphèrc plus testreintc, à Jcan-Baptiste de Lana cle Ver-
million, maître fabricarrt de tapisseries en grand (")
<1ui s'établit ensuite à Hul', non sans quelque succès (n).

Des fabriques de coton et cle siamoises purcnt être
installées à Liégc, en ri4q, en r75r, en 1765 et en r76E.
I-n Frauçais, Antoirrc flicheland, réussit même à clres-
scr I'arr 176o, sur Arroy-, unc manufacture cle bas <1e

lainc, dc coton, de fil, ainsi que tle vestes et de culottes.
Fort dc ces précéclents. un nommé Thierry- Duterne
établit ir son tour en notre rille, I'an r77o, une ma-
nufacture de siamoise et <le toiles teintes. Pour encou-
rager cette entreprise, le Conseil I'exempta des droits
du poids sur ses meubles, effets et marchantlises ("),
commc il avait fait pour d'autres fabriqnes-

Remarc;rrons que maints établissements ainsi créés
avaient dès lors un personnel relativement nombreux,
abstraction faite des irnprimeries importantes c-omme
Liége en renfermait. A Cheratte, dès 1764, était activée
une fabrique de serge appârtenant à Bastin Squil'ée et
à Nic. Belin. Elle occupait qrletre-vingts personnes et
recevait les matières prenrie\rcs t1c Liége, or\ elle ren-
voyait les procluits manufacturés (").

Les autorités publiqucs liégcoises visaient à stimuler
d'une manière plus étcnclrrc I'industrialisme en grand
qu'on voyait poinclre. Dès le 4 aoftt r7.qr, le Conseil de

(r) CP, r. 1r, f. 4r8.
I'our I'irritiation aux trâ\'aux des rùanttfatturcs, on suirait naturel-

lcment rrne autte pratiquc qrte cll( cn rrsfl{c fpttr I'alrprenlissage (l \rn
métier. C'est ce qu'explique I'avis sui\irttt t,aru daDs la C!r:.ttd dc l-i,'ge
tlrr .5 nai 1777:

r lI. I'. Câscna!3 aj-ant entrel)ris lril 1o!a{c pour le tticn ct I'açan-
tage de sa manufacture ætror'ée ct trrivilégiéc'srrr-la-FontaiEe-lez I.iége,
et ntn était pas encpre de retour, srr étput avertit qu'af'ant actuel-
lement nn ouvrier très mJnble lrrrr fatrriq[cr toLÊ 16 ouçag6 en
chamoises, cotonrrades, moucltoirs, ( t ., ar\-ertit 16 t{rents Qui sorrdront
Iui conficr lerrrs cnfants fpur âDprr'trrlr( à tmr-ailler, quklle le norrr-
rira, lctrr (lonncra lc loceEcnt ct leur fera appn-n<lre à lire rx'ndant
rrnc heurc chaqrrc jour, jusclrrâ tr rlr'ils schent tmËiller.3çri's qucl
tenlps ils seront payés *lon leur sçoir r-

Pour un contrat d'apttrcntissrgc rl< < int de stainier, etr re-;' roir
l'. N. IJarci-r', r. $72-t67q, 1. 79.

(2) (:P, D, r. .1:, f. 39r, 443.
(r) R('(', r. r7.r,s-r738, f.:36 v. et 246 v".
(a) En r7qr, Jean-napt. dc l.aua, r fabrieant de tapi'$ries de hautë

lices r1 Brrrxelles r, s'adressa aux fréputés ds ELlts de Lié93' a me
r['r:rlrtcnir (lcs comln3ndes Dottr I'orncmentation de lcur hôtel à Liége.
Iin Érnrr()nçant son inst:rllrrtion t\ Hu1, il fai{it r6:ortir . que s ta-
pisscries scront d'ltn colotis trien plus lrrillant et phls stable que cell6
qui se font clans lcs autrcs atelicrs dc Rrusellcs.r fl sÉrait même éctip-
ser t-cs nrannfacturcs ct rttircr chez rr(us (cttc ttranchc dr commcr,'e.
ll ajoutait (lne ( scs otrvragcs se \'()ictrt dans pluieurs tnum de I'Eu-
roDe ) ct c qu'cllcs sont ,lc nresnre (trtc lcs tat)isrrie faitts ù la manrt-
facture rolal des ()oblins, ù Paris r, I.ui . a établi la sienne arr pa]-s
dc I.iése, ii cause qu'il t)elrt ]'(lonrrcr dcs tarrirtric it:o p. c. rneil-
lcrrr ûrarchi, qn'il rr<'!)()'rvait ct (ttrc lt)n rtc rrcttt te< donncr ludit
Rrrrxelles ). Sa fâbrique (le Iluy, rt()rrrsrrivait le sp€cialiste, a fait un
grand nombre de taDisserics, pour le roi de Portugal, entre autres sn
dais ou baldaquin, travaillé alcc or ct argent '. Il ne tra[ailtait atoF,
à I'entendre c <1ue soics tcintcs à f,]'oir ct laine d'Ângleterre lcsqrrcllcs
sont d'un oloris trien plrrs brillant quc les soies teintes d'.{nscF, et lcs
laines de Bruxclles r. Enfin, il snfcctionnait aussi r des tarrisseries
toutes soies excepté les tetes et nu(lités lesquellls doivent indispcn
sablement estre travâillées avec laines.u (Iltats de Liége, lias*s .srrb.rid€.ç.)

{5) R('C, r. r768-r77t, f. r.l5 v".
(0) l/alil:i'c-ç d?l Ro-r'or,rc, Co,r.s. das Fit?dtrc?.s, r.83r.

RESUI,TATS DE L'ABOLITION DES CORPORATIONS PROFESSIONNELLES

la Cité et les Trois Etats avaicnt été convoqrlés pour
s'occuper exclusivement des moyens de procurer aux
manufactures indigèncs une plus large liberté d'initia-
tive et de les encoura€ter (') . Lcs résultats s'en firent
bientôt sentir. Plusieurs années âvant la révolution lié-
geoisc, I'un des futurs instigatcurs de celle-ci, Jean
Gosuin, aura, dans sa fâl)ri(luc d'armes et cle meubles
clu quai Saint-Léonard, plus cl'urr rnillier d'ouvriers,
tandis rlue les associations profcssionnelllcs n'adnret-
taient que cleux ou trois contpagllons près du lnême
patron. Il faut remarquer, d'ailleurs, nous I'avons étâ-
lrli, que cles rrtentbre.ç ou sections de métiers, comme les
arrnrlriers notamment, ne sc trouvaient point soumis à
clcs stipulations réglcmentaires aussi restrictives. Aucrrn
règlement spécial n'avait ntême été conçu pour ces
catégories d'artisans.

Les améliorations industrielles allaient se multipliant.
Elles auraient été appropriées aux progrès de la méca-
niquc ct cle la scicnce inclustricllc selon les besoins nou-
veaux, an meillcur profit <lc la société, des travailleurs
eux-nrêmes.

Les ér'énements politiqucs qui achevèrer1t le XVIII"
siècle ne l'ont point permis. Au lieu de conserver les
métiers et cl'adaptcr le prirrcipe cles corporations aux
exigences de la grande inclrrstrie, ce qui âurait assuré,
comme autrefois, labeur, salaire raisonnable, facilité pro-
fessionnelle, avantaÊres économiques et pacification so-
ciale, les chefs de l'époque dispersèrent brusqucmcut lc
groupement des intérêts communs. L'ouvrier fut lancé
sans protection, sans Suide, abandonné à sa propre in-
suffisanc-e, à sa seule initiative, tlans une lutte effré-
née pour l'existence.

Le moncle industriel était fatalement entralné à se
partager en detlx camps rivaux dont les forces étaieut
inégales : les capitalist€'s et les ouvriers. L'êtat de crise
que nous continuons de subir n'est, à cet égard, qu'nn
des effets de la suppression du régime corporatif. Un
économiste belge, 1I. Prins. le proclamait au déclin drr
XI\" siècle :

,, \ous avions pensé. que le XVIII" siècle, en pro-
clamant la liberté du travail, avait assuré le bonheur
social- Quel rêve et qucl triste réveil que lc nôtrc ! L'in-
dustrie, déçorant les indiviclus, usânt les générations.
détruisant I'esprit de famille ; le travail, cette joie su-
prême du monde, maudit par les travailleurs ; cet acte
noblc et humain cttre tous, ravalé arl rang d'une mar-
chandise uniqucmcnt sounrisc aux lois dc l'offre ct cle
la demande ; tes traditions de I'apprentissage perdues ;

I'intérêt personnel réq-rrar1 cn maître et substituant la
lutte et I'hostilité à l'esprit fraternel et à la concorde,
voilà les résultâts d'un siècle cl'espérances ! l

C'est en I'annéc rTqr - nous l'avons dit - 
que I'As-

scmblée nationale tlc France clécréta la liberté du tra=
vail. Cettc liberté était toutcfois relative. Sans doutc, la
Convcntion nationale supl)rimait les clroits cl'acquisition
des métiers ; sâns doute, ellc cléclarait dans I'article 7

de la loi : rr A compter dc la publication de la présente,
il sera libre à toute personnc dc faire tel négoce ou
d'cxercer tellc profession, art ou métier qu'elle trott-
vera bon r. llais elle obligcait tous ceux qui voulaient
user cle cet article, ir <t se pourvoir auparâvant d'une

(r) RCC, r. rTso-r7s?, f. &q ct r:r v'
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patente et cl'cu acquitter le prix sur le pied mcntionné
dans la loi portarrt établissement de patentcs l)our I'cxer-
cice dc toutes espèces de commercc rr.

Cette liberté à rebours fut aggravéc en juin suivant
par la loi qui intcrclisait toute association llrofessionnelle,
si modeste fût-ellc.

Lcs républicains liégeois avaicnt tcnu àr ne point se
laisser devancer par leurs frèrcs de Paris dans la voie
abolitionniste. Déjà une résolution de la magistra-
ture communale issue de la révolution clu r.S aott
r7Eq, résolution publiée deux iours après, faisait pré-
sager la suppression des Scize Chambres. C"était rrn
désir absolu. Dans sa séarrce du z.5 juin r7go, le Tiers-
Fltat imposa la fonnation d'nn nouvearr règlement élec-
toral pour la cité ct la banlierre. Dc f)onceel, juriscon-
sulte patriote, ct le Français lrebrun, connu par ses
actes et par sa nrisérablc firr, ôlaborèrcnt l'(ruvre dont
le Conseil de la Cité ctécida la publication le 17 juillet.
Calqué en grancle partie sur le système communal au-
quel la France venait de s'assujétir, le règlement, par
i'article r"" dc son titre premier. déclarait ,, les seize
Chambres supprimées et abolies ir perpi.tuit! (') r,.

Du même coup, clans la pensée des auteurs de ce
règlement, dcvaient disparaltre définitivcmcnt les trente-
cleux bons métiers avec leur organisatiou et leurs pri-
vilèges. La rentrée <lu princc en janvier r79r ne per-
mit pas cette suppression, au moins pendant quelque
temps.

Cependant, clès r1uc, en juillet 1794, les rr patriotes u,
sous la protection des baîonnettes républicaines, re-
lrrirent la direction des affaires communales, I'Aclnri-
nistration nrunicilralc - elle-mênre s'en vanta plus tard

- manifcsta à norrveau son hostilité aux colps de mé-
ticrs.

Lcs ouvricrs n'cnrent aucunement à sc félicitcr du
régime qu'on leur infligeait. Ils ftirent pronrptement cn
proie à la misère la plus rroire, manquant d'ouvrage ct
dc pain. Lrn mois s'était écouli, <lepuis le rétablisscment
c1c I'autorité républicainc, quand le Représentant du
Pcuplc Frécinc fut cnvoyé pour organiser ici I'Adnri-
nistration centrale. Dès 1ors, porlrtânt, la sitrration des
artisans étâit si inquiétarrtc, 1rcur eux-rtrômcs et pour la
sécurité putrlique, que l'envoyC. clc la Convcntiorr, dans
rrne proclamation emphatiqne, crut ni'cessaire de cher-
cher à calmer les esprits. S'adrcssant :\ ces malheureux
affamés, il disait :

r Et toi, classe la plus nombrcuse et la plrrs intéressalte
du peuple, calme les inquiétrrdes qrri t'agitcrrt. Tes priva-
tiotrs et tes soufÏrances vont cesscr. Les repr(tsentants tlu
pcuplc s'occnpent des moyens d'adoucir torr infortune en
te préparant drr travail, et tu reconnnîtras qrrc leur solli-
citude fraterncllc porrr les sans-culottes drr pays rle T,iége
n'est pas ntoirs vive ni tnoitts active rltre ct'llc tlc la Con-
vcntion natiorrale pour les sans-culottcs <le la Répu-
blique (r). r

Cette rr sollicitude active r de I'autorité républicaine
pour la classe laborieuse se tra<luisit par tlnc tentative
<l'organisation d' rr ateliers nationaur r ("). L'Etat cltri,
sous prétexte cle liberté, interdisait anx ouvricrs <le se
grouper avec les patrons, dans un intérêt conrmun, vou-
lait, ltri, lcs réunir forcément en de vastes atcliers cen-

REPIJBLIQI]N F'RANçAISE

traux et les soumettre à un labeur et à un salaire arbi-
traires. Ces essais, cl'ailleurs, furent vains et, ià or\ le
procédé put être mis en æuvre, d'nne façon toute pro-
visoire, il souleva des plaintes anrères et de violcrrtes
protestations.

Le pays dc Liége n'était point, à cctte époque, réuni
officiellcmcnt à la France - il le fut seulement le 1""
octobre r7q.i -. Par conséquent, la loi de rTqr suppri-
mant les nrétiers n'avait pn être promrrlguée chez. rrous.
En attenclarlt cettc pronrrrlgation, les I{eprésentants dn
Pcuple siégeant à Bruxellcs, clui avaient pleirr pouvoir
srlr tout rrotre tcrritoire, prirent, le ro ltrairial a.n III
(zc, mai r7q.5), un arrêté rcmettarlt aux rnunicipalités
le soin de prononcer administrativement et sans fornre
clc procès, .çoas la sur:t,eillance et rélormation des adnt.i-
li.slraliot.ç su l>érieures, sur totttes contcstations relatives
ârlx corps de nrétiers.

Cct arrêté, évidennrent, préluclait à I'auéantisscment
effectif des corporatiol'rs intlustriclles. Sa misc à cxéctl-
tion avait ét(, rencluc inutile à Liége par les mesures
11u'avait 1>riscs antéricuremeut I'autorité nrunicipale.
Celle-ci nc nlanqtlâ pas de s'eu louer clans la fière ré-
ponse c1u'ellc chargea son présiclent, Hyacinthe Fal-try,
clc faire aux Représcntants clu Peuple :

( Déjà, cito-r'ctrs Représerrtauts, à l'époque de leur revt
lrrtiorr 

-tle r7tjq, les Liigcois zrvaiettt fait jrrstice tle I'abus
<1rri rrrcttait tlt's entravcl à la libre intlustrie <les citol'ens,
rt les prililù'gcs cles métic-rs, tlc jurancles, ctc., avaicrtt été
anéantis. La'Municipalité rre peuse dottc-pa.s qqe I'appli-
cation de I'arrêté clu io prairial puisse avoir lieu <lans notre
cornmllne, ct clle tne cltarge tlè r'otrs pri'venir qrtc, si -la
malreillance ou la sottisc iccottrait vers elle, pour récla-
rner à titre de corporatiotr tle rnétiers, l'usage des préroga-
tives abusives, tlé privilèges antisociaux, elle. p?sserait
simplement à I'ordré du jciûr motir'é sur les droits impres-
crir-rlibles rle la nature qui 1l'admet rroint qtr'en artcune
rna'rrière orr prrisse gêner les facultés industrielles de
I'homrne (!). r

L'Administration d'Arrondissement n'eut que des

éloges à transmettre à la municipalité pollr sâ conduite:

. L'-l,dministration nc peut, cito-r-ens, qu'apprortrer votre
lettre ; elle est digne des 

-fonctionnljres,publics d\rn peuplc
oue lé sentimeniorofond de la liberté caractérise et dis-
tingrre tlepuis lonhemps et chez qui les privilèges, les
coôoratioàs et les'abus u'ont jemai5 été des ennemis dan-
gerirrx que sous I'appui de I'ancien rSme t"). '

Tout avait donc été dispose à Liége pour la stricte
exécution des d€crets de I'an r;9r abolissânt les nlôtier-'.
Cc clécret fut pubtié en llelgique, par tln arrêtô des

Représentants du Peuple du 19 bntntaire an IV (ro no-

vemlrre r7g.<). La c'onfiscation des bieus, rentes et re-

vcnus des mêmes corporations suivit <l'asscz près cette
clécision. Ce fut I'retlvrc dc la loi <1rr 2.5 trovetulrrc r7o;
ct le dernier acte de la supllression dcs arrtiques rnétiers'

Personne n'eut ir bénôficicr <lc cette sttpprcssiorr. I)ans
rrn tableau succinct clc l'état cle notrc ville, en r8oo,
r1u'adrcssait I'autorité' rrrtttticipale liégeoisc, prôsidée par
Michel Sé11-s, elle se plaignait encorc au ministre des

finances ,111 11 fl{5rr:ttvrctncnt tles artisaus r, (').
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(r) Pfdil Llc trttrtticiltaliltl l,oilr ld citt', ltrrbrrlrg.s tl bLrttlirrrt dt I'it'ge,
r;<;c,, in-q".

(:) R.,{RP lrrrls les c[[,igs d1r Nord el dc.Scrrrbrc cl Jlnr.sr, t. I, p.62.
(3\ Proc, i,erb. dc I'A,1nt. ,nltniriFclr rltt :o rcndtlnriitirc rttt to lti-

lirsc an III, r. S{'anct'du 3 frimrrirc.

(ll,-r(-, r.:;3, f.6. - l.cttr( tltl tr rrrcssirlor atr III
l2l Ibid., l,tttrt rltr rS lr(ssi(lor rrr III.
(x, I'rt1 f (alilt'r, I.ilrssc .1:8/r.
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J. .-- Création des Chambres de commerce.

L'utilité des corporations inclustrielles apparut cl'ule
façon si manifeste que I'autorité française elle-même
s'efforça bientôt de parer quelquc peu aux conséquences
fâcheuses de leur abolition. Le pouvoir napoléonien les
ressuscita sous une forme consultative. Tel a été le
point de départ, chez nous, des Chambres de commerce.
Les Cham,bre5 - ç'ç5f le nom qu'on leur avait donné

- conçues par I'Empire, devaient être nombreuses.
Chacune groupait autour d'elle, daus chaque arron-
dissement, toutes les branches de travail sc râpportant
à un même genre d'industrie. Liége, d'après ie projet
que la municipalité avait été chargée de réaliser pour
I'arrondissement, comprenant neuf de ces Chambres
consultatives.

I,a première s'occupait seulement de la fabrication
des armes ; - 

la 2u, des rt clous, tôles, poterie en fer,
limes, forgcs, fonderies, laminoirs rr; - la 3u, de I' rt ex-
ploitation des houillères et autres mines rr; - la 4", des
a tamreries, corroyeries, mégisseries, pelleteries rr; - la
5', des rr toiles, moltonnes, serges, bonneteries, tissus,
toiles peintes, filature de cotons r; - 1a 6u, des rr impri-
meries, papeteries, cartonneries, papiers à meubler rl;

- 16 7e, des < porcelainc, faïence, verrerie, poterie de
terre, pipes r; - la 8u, des tt brasseries et brandevine-
ries l; - enfin, la gu représentait les boulangers, les
meuniers et les marchands de grains.

Ce projet ne reçut sous I'Empire ni une longue ni
une pleine exécution. Plus tard, il fut repris, transformé
et maintenu sous le régime hollandais. Son élaboration,
dès l'aube du XIX'siècle, ne démontre pas moins qu'en
haut lieu on se préoccupait des moyens de suppléer au
rôle trienfaisant des associations corporatives, inintelli-
gemment détruites peu aupara\rant.

K. - 
Biens et reyenus des Seize Chambres.

I,'autorité liégeoise se préoccupa davantage de la
succession des biens délaissés par les métiers. Les Seize
Chambres, comme les trente-deux bons métiers avaient
joui d'assez nombreux biens et revenus. Une partie pro-
venait des confiscations opérées en r43o sur Wathieu
d'Athin et ses partisans. Le produit de ces confiscations
avait été attribué à la Cité qui, le partage fait des
revenus entre les trente-deux bons métiers ('), nomma
lrne cour spéciale appelée Cour des Absentis, ayant pour
mission de connaltre des contestations relatives aux
confiscations. Cette cour a existé, presque sans inter-
ruption, jusqu'en 1684, époque à laquelle tr'faximilien-
Henri de Bavière la supprima, par sorl règlement du
z8 novembre (').

Les biens passèrent ensuitc aux Seizc Chambres, mais

(I) Jean de Stavclot rarrporte eI ccs termes la répartition qui fut faite
en 1446 dcs < biens des abseltis , entre les trente-deux métiers :

{Er I'annêe devant dit (rqq6), le peuple de I-iése s'aserublat en
Palais I'evesque et, Doi le Detit ordinanche et les savaiges comptes qrre
ons faisoit de biens des absentis devant dit d'Àtin... ilh dépar-
tirent teilemcnt les dis biens, que cascun des XXXII mesticrs tlç T.iége
cn auroit en sa parchon chinquan.t |1loys de slelte hireteubletrent (so
muids d'épeautre de relte annuellc perpétueuement et plus. (Page S88.)

- Sur l'affaire wathieu Dâthin, voir égalenent DE Raf,t, Documents,
pp. g8q à 4or et le présent volume, Prelnière Partie.

(2) En 1468, les bicns des métiers frrrent tunfisqués au profit rlu
prince qui en toucha les rcvenus jusqu'en 4J7 ; en 165o, les dits biens
ou plutôt leurs revenus furent attribués à la Cité ou à dcs travam
d'utilité publiqrre ; roire en r6.s8, ri la construction drr pont des Arches.
(PoNCELDT, l.es botls métlers, D. 4g.l

les métiers, en tant que corporations industrielles, con-
tinuèrent à posséder différents revenus et maintes pro-
priétés, telles que la grande Halle aux Viandes, la Halle
des Drapiers, celle des Tanneurs et le moulin aux écorces
de ces derniers.

Après la dissolution des métiers, les diverses succes-
sions furent convoitées avidement et avec insistance.

Dès le principe, se fondant sur les lois qui suppri-
maient les corporations d'artisans, notamment sur celle
du z mars r7gr,le gouvernement avait mis la main sur
les biens des métiers proprement dits, par le soin du
directeur des domaines. Il en aliéna immédiatement une
partie, puis voulut en faire autant des revenus des Seiz.e

Chambres, mais il rencontra de I'opposition.

Il faut savoir que tt les Chambres avaient pour la plu-
part aclmis le principe d'hérédité et même le droit à cha-
cun de ses membres de vendre sa charge. Le tlrix était
proportionné au révenu dont jouissait la Chambre. Le
prince n'avait pas moins le droit de repousser le candi-
dat s'il ett eu des motifs (') pour ce faire rr.

Ajoutons que la vente des places s'annonçPit publi'
quement par la voie de \a Gazette ile Liége. Toutes
étaient achetées à des prix proportionnés au revenu an-
nuel clui leur était attribué. Le revenu le plus élevé
pour I'une de ces places se chiffrait par 6o francs. Néan-
moins, les places de ce rapport se cédaient de r,6oo à
z,ooo i.ao"J. Celles de moindre revenu allaient de t,ooo
à r,2oo francs. Chacune des Seize Chambres avait son
greffier. Or, un greffe se cédait au prix de r,ooo à
z,ooo francs également (').

Il se conçoit, dans ces conditions, que les membres des

Seize Chambres, d'abord, réclamèrent leur maintenue
dans la jouissance de ces revenus. A partir de I'an XI,
la Ville fit aussi valoir ses motifs à I'obtention cles

mêmes biens. Il n'est pas jusqu'à la Commission des

Hospices qui ne se crut l'héritière légitime des Seize
Chambres.

Une décision n'intervint à cc sujet qu'en r8o9. La
Ville appuyait ses revendications sur ce fait que les Seize

Chambres et, avant elles, les métiers avaient joui de
ces biens et rerites, à titre d'institutions communales.
Elle clemandait, en conséquence, à rentrer en possession

de ce dont elle jouissait autrefois. Le Conseil de Pré-
fecture, - la Députation permanente de l'époque -saisi de la question, partagea cette manière de voir. Il
considérâ que les Seize Chambres représentaient la gé-

néralité de la bourgeoisie, qu'elles formaient le corps
municipal qui concourait à l'élection des magistrats et
aux délibérations sur les affaires importantes intéres'
sant la cité. Par un arrêté du 16 novembre r8oçr, qu'ap-
prouva le préfet le zo, le Conseil déclara < que les biens
et revenus des Seize Chambres de la cité cle Liége de-
vaient continuer d'appartenir à la Ville; pour être régis
et administrés, conformément au-x dispositions contenues
dans le 3u paragraphe de la loi du z8 pluviôse an VIIf,
sauf à laisser aux membres de cet établissement qui
existaient à l'époque de la suppression et, en cas de
mort, à leurs héritiers et ayant-cause, chacun pour ce

(r, DE CRÂSSr'R, Rec'{srches, p. soJ.
(:) orr trouve la liste dæ .olrtqosants des æize Châmbres de chaque

année, dans les Dtrenil:s ùLignonnes. - Voir avssi Prélecture, liass€
6313. - Av, liassc r85r,
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qui le concerne, et suivant I'ancicn morlc dc réllartition,
la jouissance des dits revenus échus jnsqu'au monrerrt
où les clétenteurs ont été légalement avertis de les rc-
mettre entre les mains de I'autorité compétente r.

A la suite de cettc clécision, le Préfet qui, le r7 octobre
r8o7, avait ordonné la remise dcs u titres, registres, pa-
piers concerrlant les revenus des Seize Chambres )), anx
Archivcs du Départcmerlt, en fit opérer le transfert à
la municipalité le z3 janvicr rEro (').

L'Administration cles domaines, parut tout d'abord
accepter la décision du Llonseil cle Préfecturc en faveur
dc la Ville. Mais lorsque ccllc-ci, dès rErr, intenta cles
actions coutre ceux des débiteurs des Seiz.c Chambres
qrri ne satisfaisaieut lroint aux paiements dus, le do-
maine se pourvut en appel devant lc Clonseil d'Etat, et
lcs affaires demeurèrent en suspens jusqu'ri la sentence
à intervenir.

A la chute de I'Empire, atlcune conclusion n'avait été
donnée au litigc par le Conseil d'Etat. En attendant, la
Ville, mise en possession clcs biens, percevait les rc-
venus, lorsqu'un arrêté royal drr ro mars r8zr enjoignit
à I'administration clc I'etrregistrenrcnt ct cles <lonraines
ou mieux, arr Syndicat d'amortissement, de faire toutes
les recherches possibles pour frapper dc sequestre doma-
niale les biens ct rentes provenant dc's Seiz,e Chanrlrres.
L'exécution de cet arrêt(' étant suborclonnée à I'annula-
tiorr de celui clu conseil de préfecturc qui avait force
de jugemeut, il v eut appel clcvart la Cour srrliéricrrrc
de justice de Liégc. L'arrêt fut seulcrncnt rendu le
23 mai 13z6. Il repoussa les prétentions du Syndicat et
laissa la Villc dans la possession des biens et revcnus
des Seize Chambres ('), en confirmant l'arrêté de r8oq
clu Conseil de Préfecture.

L'Adrninistration communale reprit alors lcs actious
judiciaires contre les débiteurs, sans réussir cependant
à les atteindre tous. Certains d'entre eux restèrent igno-
rés et, si plusieurs étaient connus, I'insolvabilité ou la
prescription les mettaient sorrvent à I'abri des poursuites.

La Ville n'était pas, ellc, à I'abri de toutes clifficultés.
Lcs bicns cles Chambres lrri appartenaient sâns conteste,
rnais I'exécution de I'arrêt tle la Cour mit cle nouveau
la Conrrnurrc et le domairtc aux lrrises.

Cettc clernière administration, sc <lisant propriétaire
clcs biens des Seize Chambres en vertu cles lois aboli-
tives cles corporations d'arts et nrétlcrs, avait pcrçu, sous
le régirne français, divcrs arrérages et aliéni' rnaints
biens et rentes, même après r8o9. Ainsi fit également le
Syndicat d'amortissement sous le gouvernernent hol-
landais. De nouvelles poursuites furent clonc excrcées
contre lc clomaine belgc pour voir déclarcr qu'il repré-
sentait lc domaine des Pays-Bas, comnle il le reconnais-
sait, plus le domaine français du chef cles perceptions
opérées par eux.

Deux arrêts clc la Cour d'Appel clc Lié,gc ont été
rendus clans ce sens les rr juillet et 8 aott r84o; torrte-
fois, I'Adminrstrâtion domaniale s'étant pourvrlc en
Cassation, la Haute Cour a résolu négativement la ques-
tion quant au clomainc français et reuvol-ô les affaires

(r) Préleclurt, r. 4r.j f), f. 3o: r'', n' q7o; r. Jrt D, n' rr58, f. 391;r.4r,i D, n" 47.
(?) Sur 16 biens ct revcnus dcs Scize Chamlrres, ont étô prrblii,s les

mémoires srrivants: NIz.iT, lltntoirc coilc.'t'rrLtilt l.s d,r.ic,rrs ,'lor'c.s
dcs Chautbr'(s, r7go. - Br:r.Lrtl:noIn, r\fttrrroirc ltout Ia r(gtnet dt lt t'illc
<le l-iége, 18:6. - Por,.rrs, Lrs Sei:r Cld,trbrcs, 1836.

qui lui étaient soumiscs devant la Cour d'Appel de
Bruxelles. Par arrêt clu er janvier rE43, cette juridic-
tion s'est rangée à I'opirrion <le la Cour de Cassation ;
elle a jugé que lc clomaine belge nc représentait pas Ie
domaine français en ce qui concerne les rentes dont il
s'agit, et que ce dernier était seul obligé envers la Villeo
C)ette fois, la Conrmune cle liége considéra cette question
comme définitivement tranchée à l'égard de I'adminis-
tration domaniale belge.

Tout n'était lloint terminé cepetrdant. En vertu rle
l'art. 64 clu traité conclu avec les Pa1.s-Bas le -5 no-
vembre 1842, la Ville réclama administrativement le
zE juin 1843, de la Commission établie pour la liquida-
tion des anciennes créances au rninistère des finances,
la restitution des prix cles bieus transférés par le gou-
verncment français et cles rentes et fermages <lont il a
opéré la recette. La Commission émit ses conclusions
le rz juillet rE44 ; elles rejctaient la dcmancle de la
Ville.

Lcs nombreux procès avec cles particuliers finirent
aussi par arriver à lettr terme, et la Ville put jouir enfin
en toute cluiétude cles revenus des ancienrres Seize
Chambres. En 1846, ces revenus étaient chiffrés au
budget pâr une somiltc cle 4,ooo francs ; ils y figurent
encore cha<1rre année, mais I'articlc ne comllorte plrrs
que quelques centaines de francs.

APPENDICES

SPECIFICATION DES CHAMBRES DES METIERS
DE LrEGE (168s)

Ën suite clu règlement général cle novembre r6li4, par
lequel l'Iaxiurilien-Henri de Bavière supprimait les
Trente-deu-x métiers comme corps politiques, le prince
tint à se renclre compte de la condition financière et
écononrirlrre cle ccs corporations professionnelles. C'est
en réponsc àr une clemande leur faite à ce sujet que les
greffiers dcs Seize Chambres adressèrent au chcf dc
I'Etat le relcr'é des locaux où s'assemblaient rcspective.
ment les clivers métiers de Liége. fl est clu 3o mars 168.<:

rr Prince Sérénissime,
, I,cs grcffiers des Chambres de votre cité de Liége,

cnsrritc dc I'ordonnance de rotre Altesse du E mars
avanceut la suivantc spécification des Chambres des
Métiers, réitérant très hrrmblement le contenu cle leurs
requêtes précé<lentes :

Bouchers. - Ont une belle grande salle sur lerrr hallc
rlans laquelle ils pouvoient s'assemhler toute quantefois
qu'il leur étoit nécessaire et en sont propriétaires.

Vignerons. - 
()nt semblablement une sur lcur halle

avec pareil droit de serçitude tant seulement.
Merciers. - Avaient une située sur le Marché, à I'eu-

seignc du Sarrz:errr, asæz grande avec tokage et proche
un chambraJ* avec aussi tokage, clans quelle le métier
I' avoit droit de sen'itucle de s'y retrouver pour affaires
publiqucs tant seulemerrt.

Cureurs et toiliers. - Ont leur salle au Conrel, sur le
\Iarché, avcc le même droit de servitude seulement.

Mairniers. - Dans la maison d'un boulanger <leverrt
la grancle Notre-Dame-sur-Nleuse, avec simple clroit cle

servitude, et <loivent qnclque rente au maltre de ia dite
maisotr.
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Soyeurs. - A la nraison de feu le sieur Gordinnc, en
Féronstrée, dans quelle ils avoient droit de s'y retrou-
ver porlr les affaires publiqucs tant seulement ct parmi
unc pension de 15 fl. Brabant, à la Chapelle des
Clerqtrcs.

Drapiers. - Sur leur halle âssez malprolrre, sarrs
tokage, clans quelle ils pouvoient s'assenrbler pour leurs
affaires commc propriétaires.

Retondeurs. - Belle grande chambrc située sur la
lrortc de Vignis, avcc chambray, tokage et cave, laquelle
ils louaicnt annuellenrent cornme propriétaires 5o f1.
Brabant, avec réserve dc s'y pouvoir retrouver comme
dcssns, mais ils ont tout engagé pour la somme de j,5oo
fl. tsrabant.

Entretailleurs. - Dans ies cncloistres cles frèrcs Mi-
ilcllrs.

Vieux=Wariers. - Au Rotge Lion, clans le }[arché
ct v avoient clroit rle servitude comme clessus, mais le
sicur Dusart, pour avoir fait rebâtir sa maison par or<lre
cles voirs jurés, préten<l ses intérêts.

Corduaniers. - Au Lion terd, sur le \Iarché, darrs
rlrrcl1e ils avoicnt droit de servitude rle s'y retrouver
pour 1es affaires publiques l)ar unc cntréc datrs la rue
ziu Braz contigue.

Corbusiers. - A \a Blanche Croi,x, proche Saint-
Anclré (sur le lfarché), clans quelle ils avoicnt clroit de
s'y asscrnbler potlr affaires publiques en le notifiant le
jour auparavant à la clemoiselle Lisens, l)ossesseresse
de la dite maison pour lui donner clu temps à quitter,
ce qu'elle trouvoit convenir, ayante clroit cle s'en ser-
vir comme du restc de sa maisott, n'ayattt jamais vcu
c1n'on lui ayet clisputé le cotttraire ; laclite chambre est
capable pour 30 ou 40 personnes, et tant pour l'élec-
tion magistrale que disttibution dc quelqu'argent, i1s

s'assembloient dans le cimetier c1e Sairrt-Anclré ; ladite
nraison rloit annuellement audit nétier 6 t3 rlz fl.
Brabant.

Tanneurs. - IJn jardin en Tenneurue tlcns quel ils
s'assemblent orclinairement, le possédant en propriété,
arrssi bien que leur halle proche la Maison cle Villc.

Pelletiers. - 
Aux Frères Mineurs, avec ponvoir <le

s'1' retrouver pour affaires publiques comrne les autres.
Brasseurs. 

- 
A la Barbe d'Or, en Féronstréc et

avoicnt clroit de s'v asscnrbler pour affaires publiqnes ;

laditc maison doit annuellement audit nrétier r7 fl.
llrallarrt.

Meusniers, - Proche 1'Aigle n.oir, det'ant la rue clelle
Cleffe, une grancle chambre avec droit de servitu<le tant
seuiemeu.t.

Boulangers. - Au Porc d'Or, sur le llarché, clans
quelle ils avoient <lroit de servitude cle s'_'* retrouver l)our
les affaires publiques, et ont affecté sur ladite maisorl
.1 fl. Brabant.

Tisserands. - A l'Arbre d'Or, proche Saint-Anclré.
avec senrblable clroit, et ont sur ladite maison 7 11. Bra-
baut.

Poisseurs (Pêcheurs) . - Aux Frères llincrrrs âvcc
rrouvoir de s'y retrouver pour affaires publiques.

Naiveurs. 
- 

A la Clnisne d'Or, au coirr de Neuvis,
dans quelle ils avoient droit de setvitude pour s'y re-
trouver à trois fois l'année, et pour autres assemblées
aux Frères }Iineurs.

CHA}IBRES I)ES METIERS

Cuveliers. - A l'EléPlmnl. en Féronstrée, dans quelle
ils avoient droit cle sc rctrouver pour toutes leurs affaires,
et ont sur laclite maison, 17 fl. Brabant cle cruys.

Charliers. - A la I'ierge A,larie, endit lieu, avec droit
de servitude pour lcs assemblées permises, et ont de
cruys r4E.t.s fl. Brabant.

Febvres. 
- Au .Sarrr15sorr, dans le llarché, assez

grande avec droit de servitudc pour toutes assemblées
irermiscs, ct ont de crul-s, :7 fl.

Orphèvres. - Aux Harengs s.r.rrs nontbre clans le
nlarché, avec la même faculté parmi une pension de
ro à rz fl.

Massons. 
- 

A la Belle Coste, cn Féronstrée, dans
rluellc ils avoient clroit d'assemblement pour affaires pu-
bliques; elle est sujettc avec la généralité des biens du
méticr, à r5 nmids spelt deux à deux chalrelains impé-
rials de Saint-Lanrbcrt;ledit métier a i6 m., il en cloit
4r et cst clcssaisi à I'instance de divers créanciers.

Couvreurs. 
- 

Ar.r L)lt.al>eau, d'()r, sar le )Iarché, avec
rlroit d'assernblcmcnt parmi une pension de e5 fl.

Houilleurs. 
- 

Au Cigne, sur le l{arché, avec pouvoir
rle s'y assembler au bcsoin, une belle grande salle et
ont sur ladite maisorr roo fl. lliégeois de cruys.

Cherwiers. A la Porte ïouge, en Féronstrée, une
bcile chambrc par tcrre, avec clroit de servitude pour
assemblées permises tarrt seulement.

Fruitiers. - Au Poisson sur le Marché, avcc droit
tle servitudc clc s'y retrouver pour affaires publiques.
par ulle allée séparée du bouticque.

Charpentiers. - Au Ch.abeau tlroit sur le Marché.

Chandelons. 
- 

Aux Frères Mineurs, avec droit de s'y
retrouver pour affaires publiques.

Porteurs aux sacs. - Aux Frères }Iineurs, avec même
clroit, et possèclent unc maison :\ la Goffe, dont ils en
sont propriétaires.

CI{APITRE IV
PROBLEMES DIVERS D'EgONOMIE POLITIQUE

ET SOCIALE

I - Prix des denrées alimentaires, des vêtements, etc.
depuis le moyen=âge.

E chapitre nous amène à des constatations des plus
frappantes au point clc vue rétrospectif. Seule-
ment, les faire apparaitre dans toute leur clarté,

implique la solution de problèmes arclus, complexes.

Lcs principes d'économie politique et financière orrt
été comlrlètement bouleversés depuis le moven âge, A
ce temps, la hausse ou la baisse des prix des vivres les
plus indispensables à l'cxistence servâient pour ainsi dire
de criterium aux variations du pouvoir libérateur du
nurnéraire. Ce ne fut pas, toutefois, de règle constante.
L'évolution industri,:lle, les exigences de la civilisation,
I'augmentation incessante de la production de I'or et de
1'argent, la facilité des transports modernes, ont res-
irectivement contribué à changer du tout au tout les
calrses cle ces oscillations de prix. C'est à tel point que,
daus la périocle a1'ant précédé immédiatement la guerre
cle rgr4-rgrE, - laquelle a renversé pour longtemps



l'équilibre économique mondial, - les prix de ces rlen-
rées s'étaierlt pour ainsi clire nivelés cl'unc façon gé-
nérale et coutinuc, sur les principaux marchés du
globe. Les effets mêmes clu protectionnisrne ou du libre
échange disparurent devant ceux de l'universelle révo-
lution qui s'est effectuée en matière cle transports depuis
le XIX" siècle. Il cn coûte moins cher, - en temps
normal s'entcnd, - et il faut moins d'heures parfois,
liour conduire une toune cle marchanclises d'un conti-
ncnt à l'autre qu'on n'cn requérait ancienncment pour
la faire passcr cle provir.rcc à autre. Dc 1à cles clifférences
de taux de vente, à dcs périodes variées, clifférences qui
s'cxpliquent aisénrcrrt.

L'évaluatiorr clu numéraire, à son tour, a été, clarrs

la succession clcs siècles, sujette à cles fluctuations non
moins scnsibles quc celles subies par le coût cles mar-
chandiscs. Elles s'opéraient - nous I'at'otrs montré, -selon la rareté clu métal précieux, suivant aussi le cours
que le caprice clu souverain se plaisait à donner à ses
ruonnaics. Par surcroît, les rnonnaies <les clifférents
pays ou provinces ont aussi été de t'aleurs on ne peut
plus clisparates, suivant les temlrs et les lieux. Autant
d'éléments qui viennent embrouiller les calculs destinés
à établir' la comparaisotr des prix cl'époclues clistinctes,
tant pour les denrées alimentaires que pour les espèces
métalliques. D'autres facteurs encore entrent en ligne
de comptc tlans l'appréciation tles prix cle la vie clotnes-
tique ancierlne otl rnoclerne : le taux des salaires ou de
la main-c1'æuvre, par exemple. Comment, datrs ces cou-
clitions, faire comprendre que la loi ripuaire au VI'
siècle, évalnait le bt'euf à deux sous, la vachc à Lln sou,
une poulinière à trois sous, le cheval ordinaite à six
sous, moins que le glaive âvec son fourreatl, porté à

sept sous, le glaive sans fourreau à trois sous, lc casqtle
avec son cimier à sept sous, lln bouclier avec la lance,
à deux sorls ; un épervier qui a mué valait deux fois
plus qu'un bon cheval, douze sous?

Longtemlrs I'on a considéré comme une innovation le
rnaxintum cles prix cles produits alimentaires et cles

salaires journaliers or<lonné si malencontreusement par
la République française à la fin clu XIIIII" siècle. A la
vérité, il a clû être réinstauré, sur d'autres bases évi-
clemment, r1'unc façon partielle et totlte provisoire, en
Belgique et en t1'autres nations, en suite de la guere
cle rgr4-rgr8. Or, cette mesure avait été mise cn pra-
tique il 1' a plus de onze cetrts atts. Iillc fut alors rccou-
nue nécessâire, pottr parer à de criants abus, pat un
concile que Charlemagne réunit à Francfort l'an 794
ct auquel assistait l'évôque cle Liége Gerbald : ,, f,e
grain r, portait un décret cle ce concile, {( se venclra en
temps ti'abonclance comme en temps de disette, aux
prix suivants: le rrrrr,id (') cl'avoine, an denier ('), le
muicl d'orge tleux cleniers, le muid de seigle, trois de-
niers et le mui<1 clc froment quatre deniers,r. Si le.qrain
provier.rt cles domaines royâtlx r, ajoute le <lécret, r il
se venclra à meilleur compte : le muid <l'avoine à un
clemi clenier, le muid cl'orge à un denier, le muid cle

seigle à <leux deniers et le muid cle froment à trois
<leniers (') rt.

( t] Lc ilnrid cotportait :1.i litrcs.
(2) Lc d.liar sâlait deux frana 66 c. (lc notrc ruonnltie' err nrultipliant

par dis cnr-iron la valeur intrinsê'quc (lu ('lcnier, rDur tenir comDte du
trouloir acrluisitif (lc I'argent.

(3) Patrrrirr-gir'. t. LX\\S\-II. p, rqr. - DARrs, Flisl. dit rllor:t\se, t. I,
1>. t6j.
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A clouze années d'intervalle, Charlemagne, par soll
capitulaire cle Nimègue, clc mars Eo6, voulant réagir
contre la cupidité de rnercenaires et lutter contre la fa-
mine qui ravagcait une partic de l'empire, tarifa à nou-
veau le prix des grains par muicl : le froment à six de-
niers, le scigle à quatrc, I'orge et l'épeautre à trois,
I'avoine à clcux ('). L" grancl monarque détcrminait
aussi des prix maxinr? pour la vente de rliffércnts vê-
tements ("). Eviclemment, cette taxation, commc la pré-
cédente, dut être mise en vigueur ir Liégc.

fes prirrccs-évêqrrcs liégeois rrsèrcnt au reste, à <1i-

verses reprises, cle semblablc procédé économique. Nos
annales nous le montrcnt ernployé pour la première
fois par Albert cle Cu1'ck (rr94-rzoo). Il cst mentionné
<lans la mémorable charte confirmative rl'antirlues li-
bertés cles Liégeois, que sanctionna Philippe, roi des
Romains, en raoS ("). La vente cles denrées en notre
ville y- est ainsi réglementée.

< Dans la cité, le pain ne peut être vendu plus cher
rlue quatre pour ull clenier ('), à moins que lc ntu,id d,e

scigle (') ne coûte clix sous ou clavantage ("). De même
la centoise (') ne peut se veudrc quc les quatre bri-

ciriers (') potlr tln clenier, à moins ql1e, par la cherté
rlu temps, le muicl <lt braz ne coûte quârânte deniers
et une obole. r,

L'année rrg7, cl'après le contemporain Reiner, moine
cle l'abbaye Saint-Jacques à Liége, a été, sous le rap-
port alimentaire, la plus mauvaise tle celles que vécut
I'annaliste. Un muid cle seigle se pa-"-ait, à certain mo-
rnent, clix-huit sous d'argent ; celui d'épeautre, dix.
Du jour au lendemain, ils atteignirent le premier, trente-
clenx sous, le seconcl, vingt. Aux derniers jours de juil-
let, la moisson ayant trahi les espérances placées en
elle, le muid de seigle haussa à quârante sotls, le muid
d'épeautre, à vingt. C'étaierrt dcs prix dix à clouze fois
supérieurs à ceux d'une antrée orc.linaire. Aussi la famine
fut-elle affreuse. On cléterra pour les dévorer les ca-
clavres cles plus vils auimaux. De pâuvres gens expi-
rèrent sur les chemins publics, bien que nombre <le

couvents se fussent endettés ilour leur fournir des vivtes.
Ir'année suivante devint plus mauvaise encore. n'Iais
au trout de deux ans, les clenrées étaient revenues au prix
normal, à ce quc Reiner appelle le bon l>rix : le seigle,
à trois sous et clenri, l'épeautre, à deux. Le froment
continuait cl'êtrc peu cultivé à cette époque. Le chro-
niqueur n'en parle qu'une setlle fois, dans 1es dernières
années cle ses annotations, en r2r5. L'orge valait alors
huit sous, l'épeautre dix, 1e seigle dix-sept, et le froment
vingt.

L'importation des vivres chez nous sc marrifesta
commc une nouveautê en rzzo. Cette annéc-1à, raconte
Rciner, < 1es vivres vinretrt à manquer ct l'on n'aurait
pas conjuré le clanger cl'une redoutable farniue, si bêtes

( I ) I'!RTZ, ,\tG Lcgc.s, t. I, p. r43.
(2) Ibid., p. r5?.
(3) Ârt. r?.
(4) \I. (le Chesttet act'o:dait au dcnicr (lc l'éDoque, abstrlrctioil faite

drr rrorrloir acqrrisitif dc I'argcnt, une valeur dc clix-huit centimes.
(5) I.a tra(lu('tion ronane clc la chartc clonne le nlot ('ossrl, synonyme

de seigle.
(6) I-c sorr (rl dcnicrs) pouvait être évalué à z fr. 16 de la nrourrale

di,cirnale, sclon dc Chcstrct qui ne ticnt Das comDte ici dr1 ljortvoir
acquisitif (lc l'argcnt.

(t) Norr ancicn de la bièrc.
(8) I,e bi.hier nrcsurait dcu\ litres cinquante{inq ccntilitrcs.
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de sommcs et chariots ne nous avâient apporté, dcs
terrcs inférieures, du sciglc en aboudaucc r. Ainsi ap-
prit-orr à recourir à l'étrangcr pour suppléer à f insuffi-
sance des récoltes indigènes.

Le vin aussi était I'objet cle soubresauts de prix. Le
sctier, d'une coutenance cle trcnte litres, se vendait,
annéc comnrutre, six ou scpt tlcrticrs: I'att trg8, on exi-
gc-ait tluatorze denicrs.

A la longrre, le règlenreut d'Albert dc Cuyck tomba
en désuétude; les effets de sa non-observation se firent
sentir. Il fallut que les autorités princièrc, commttnale
et autres, clressassent le 7 janvier rz.5a (n. s.) cl'autres
statuts, lesquels ont ôté confirmés par Guillaume, roi
rlcs Ronrairrs ('). I,e nouvcau règlemcnt exigeait que

,les choses vénales fusscnt vendues au poids légal ou à la
mesure légale. Bn outre, le chapitrc cathédral, les éche-
vins, lcs bourgmestres ct jurés fixeraient deux fois
chaque année, aux mois tle rnai et de uovembre les prix
de vente rlu vin, cle la bièrc, clu pain, etc. Les auteurs
cle ces stilrulations comprirent qu'cn faisatrt varier le
prix du pain cl'après cclui drr grain - clausc toute na-
trrrelle pourtant - ils allaient soulevcr de fréquents
mécontentcments. Pour les prévcnir, ils rccoururent à
run stratagème au moins original. Ils décidèrent que le
prix du pain resterait invariable, savoir utt clenier, mais
rlue lc poicls du pain dinrilruerait à [lesure que le prix
tlrr grain s'élèvcrait. Lorsrluc le muicl clc seigle cotait
cinqualtc ct un clenicrs, le pain pesait otrze marcs (');
rluand lc rnuicl de nrônrc grain valait vitrgt-deux sous
huit denicrs, le pain clevait peser deux marcs et ur1
quinzin. Si le muid d'épcautre se vend dcux sous, le
poids du pain sera de scl)t nlarcs et clenti, et ainsi <le

suite jusqrr'au prix de r.s sorts auquel prix le pain pèsera
un marc (') seulement.

Plus générale, att point de vue aliuretltaire, est la
Lettre des Vénaux, du 16 mai r3r7. Il y est cléclaré à
nouveau que les marchauds incligènes ne petlvent acheter
les vivres qu'au marchô'de la cité. Les stâtuts vont jus-
qu'à fiser le maximum dtt prix de veutc porrr les objets
de consommation de luxe, lrour les venaisons. Par
exemple, le chevreuil ne pouvait être affiché au clelà
dc vingt-quatre sous tournois, ,r le gros (ou sou) tour-
nois le Roy compté pour dix-huit petit tourtrois (') ,r.

Le lièvre, sans la peau, cofitera, au 1rlus, <leux sous
tournois ; le canard sauvage seize toumois ; la couple
cle pigeons, six tournois, comme le pluvier et la bécas-
sinc ; la perdrix, douze tournois ; la lroule d'eau, six
tournois ; la caille, huit tournois ; la bécassc, treuf tour-
nois; lc faisan, trente-<lcux tournois; lc coq de brul'ère,
dix-huit deniers tournois ; le chalron, entre Pâques et
la Toussairrt, douze sous (lire douzc tournois) et entre
la Toussaint et Pâques, <lixJruit torrrnois ; le poulet,
rlouze tournois ; I'oie, dix-huit tournois.

Sur le prix des tleurées principales, la temlrérature
exerçait un grand rôle rI cctte époque ot\ lcs relations
internationales n'avaicnt l)as acquis lc clér.cloppement

i,t\ Lc ttttrr=21,3 grannr(s 8I:.
(3) ROP, s. r, l). .17. Porrr lcs Dri-r rles r,ivrcs à (.ette époqrrc, \:. eu

r)utrc IIA\s,l\', Lrt lortnatiott it I'otRttrlisition tltononti4ut du Llolnaiilc de
I'obbu:'c dc,\ùint.-Trond (r89q). --- SIltlif,-()\, I.'ttrgùilisel it\t éconortleIc
d. llrbba-r'rr (l/ .sdi,lt-ffo?rd (!gri).

(a) I,a valtrtr intrinsèquc dtt srlt ort gros tourlrois (.st (l'('lrlir()n quatre-
vingt-dix c(ntirrrcs, r't celle tlu l)(.tit tourDoi ûr rlcrricr tolrrrloi de (-inq
('crrtinrcs. (Dn CrrEsTRDl', oh. (ii., tt. ,o.)
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actuel, loin de là. Le chanoirre Hocsem note que les
pluies du mois d'août 133.5 avaiellt si fortement cor-
rompu les récoltes qu'à la fête de Noël, lc muid
d'épeautre ne se céclait qu'à uu florin et clemi, lc double
du l;rix ordinaire ('). En revanchc, 1a vendangc, cette
année-là fut abondante à tel lroint que I'annéc suivante
on pouvait se procurer, avec un florin et dcmi une
aimc (') de vin tlc Saint-Jean d'Atrgel-u*, avec clcux flo-
rins unc ainre cle vin du Rhin. Alors I'ou lruvait arrssi
r'r Liége clu t'irr d'Alsace, que nos chroniqucurs orthogra-
lrlrient .,l.s.say, lx1s6l , Êtc. \'oublions pas tltt'au X"
siècle Liége rcccvait c1éjà du i,in rouge de Worms (').

Des efforts furent certes déplo1'és par les législateurs
liégeois dcpuis le XIf siècle, en \:ue de faciliter les
approvisionrlelnerlts du marché de Liége, d'assurer la
bonne qualité tles vivres ct dc les rendre accessibles à
toutes les bourscs dans les ureilleures conditions p,os-

sibles. Ils nc recueillirent lloint les résultats espérés,

lrtrisque clivcrs docurnents législatifs, la Pais de le-
nelt'c (r33o), les .Slalzl.c additionnels ile Ia Cilé (tSSr)
at \a lllutation de Ia Loi ttout,e,lle (r 386) , fircnt re'ssortir
la nécessité dc'réglcmentcr à nouvcau en la nratière.

Les usagcs sc moclifièrcnt d'eux-mêmes, au reste. À
la fin tlu XIV" sièclç, il n'y avait plus d'autre pain légal
quc le blanc. Quant au noir, celui <le (( \\'asscn ,r ou de
scigle, tr qu'on voulloit jadis appeler u boulens r et
mallans, on n'en uze plus au présent l, porte un texte
de l'époque (o). Ett réalité, ces clifférents pains conti-
nuèrent d'être consommés par lc peuple alors comme
dans les siècles suivants.

Nul ne sera surpris quc des règlements nouveaux
rrircnt le jour. Il y en eut en r4or ("), en r4r4 et en
r4r6. Désormais, d'après cenx-ci, le blé devait se vendre
à Liése six livres ; il fallait payer le rr pain de deux
coins, quatre sous et quatre dcrricrs l et < todis quant
blcid mor.rtera ou se baisserat, deverat-ons payer des dits
pains de plus plrrs, et de moins moins r. C'était un re-
virement complet dans la législation économique.

Pour facilitcr le contrôlc, on interdisait aux boulan-
.qers de faire d'autres pains que ceux dont le poids et
le prix étaient fixés légalement. Le corps de justice du
prince avait le pouvoir et le devoir de peser le pain par-
tout en ville, de s'assurer de sa parfaite cuisson, qu'il
ne renfermait pas trop d'eau, etc. Au surplus, chaque
l'nurgeois jouissait du droit de faire peser son pâin
gratis au siège du tribunal des échevins ou à la Vio-
lette (o). Sclon le règlement cle r4r4, rt tous boulengers
seront tenus cle livrer, l)our un mui<l cle blê, trente
grands pains blancs <le clerrx coings r, dont chacun
yrèsera hrrit marcs ('). tin muid dc seigle donnait trente
pains de clix marcs.

fl convient d'être pruclent, répétons-le, dans la com-
paraison numérique des prix des vivres au moyen âge.
Les différcnces cle cotation ne dépendent pas toujours

(r) CHApraArrvIr.L!:, t. Il, D. lli,r.
(2) l.'aintt rucsnr(' r7? litres crrtirrrr (t la quartc prtjs d'nn litre et

rlurrrt.
lir) -\\SELIl:, (lrns I'ERTZ, \lGH, l. \'lI, l). 2o2.

t1) CPL, t. I, I). :]2o. - DD Crl]isl't{ri1', Oi, .i1., D. 3r.
(i) Ce rèslcnlcnt verrt que le Drix tlu Dain soit fixt'chrqrre scru;ritre

Jrar lcs échevins, (R()P, s. t, tt. 377, n" lo), Cette taxâtion stst nerpétuée
jusqu'ri la fin rlu XIX" siècle, r'rr <lt rrri<'r lieu Dar l'autoritô turnrnrr-
tt a lc.

(6) trltaricurcru('lt, l('t)ri\ rlrr tr;rir frrt affichê ir la grirnde J\)rtc (lu
I'rlais. (R-Fl, t. III, 1,. :j6.)

(;) I,cs trcnt( l)iri!rs l)csrt'cnt cnstrrrlrl<. ltr'(\s dc soi\aDte kilos.



de la faiblesse ou cle I'abondarrce cles récoltes. Elles pro-
cèdent plus souvent des variations de la valcur cle I'ar-
gent. Darrs une communicatiorr récentc ('), Emile Fai-
ron, collservateur des archives dc I'Etat à Liégc, a
montré très clairement qu'à la fin du XV" siècle, notre
principauté a subi en sa vie éc:onomiquc rurc situatiorr
analoguc à cellc quc nous traversorls dcpuis la guerre
dc rgr4-rgrE. Alors aussi la nronnaie liégeoisc connut
une dépréciation subitc ct considérable qui provoqua
la cherté rles vivrcs et dcs troubles fréquents. La haussc
des lrrix fut telle qne la poliulacc sc porta fréquemrucrrt
à des désorclres sur lcs nrarchés, frappa les vcrr<lerrrs,
enleva leurs marchandises, etc.

Enrile Fairon a exposé judicicusenrent les hrusques
soubresauts clu changc liégcois dans des diagrammes,
clressés arrnéc par année pour la périocle dc 477 à r5ro.
fl y intliquc les variations dc valcur tles céréalcs. I,c
perspicace archiviste attribue à la chutc cle la monnaie
liégeoisc, à ce ternps, tlnc causc cl'ordre gérréral et uni-
versel d'abord. Au début clc la Renaissatrce, I'affaiblis-
sement clu pouvoir d'achat <le la monnaie est constatéc
partout. Fairon invoque ensuite r1es causes locales qui
eurent leur origine dans les luttcs des La }{arck ct clcs
Ilornes, longues et acharnées, lesquelles acher'èrent
d'appauvrir la principarrté après la nrort de Louis <le

Bourbon.
Le sagace conférencicr a fait couuaîtrc qu'ii cette

époque également, divcrses clécisious furcnt prises au
pays de Liége pour fixer un ral)port légal crrtrc la nton-
naie forte et la nrorrnaie faible, pour réprimer les prêts
usuraires, pour constituer des tribrurarrx d'arbitrage et
inclemniser les Liégeois que les qrrerelles civiles avaient
ruinés. C'étaient les tribunaux des dommages de grlerre
tle 1'époque.

Faudrait-il en trouver la raison dans I'affluence pré-
vue ou effective cles métaux précieux conséqueute à la
découverte du Nouveau Monde? Toujours est-il que, à
I'aube du XVI" siècle, si le taux des valeurs monétaires
tomba plus bas que jamais, on fut témoin cl'un bon
marché véritablement fabuleux des vivres, de quelques-
uns en tout cas. Cet amoindrissement du prix des mar-
chandises fut d'autant plus sensible qu'il coinci<la avec
cles récoltes extraordinairement abon<lantes. firr r5or,
on pouvait se proctlrer chez nous r.5o crufs arr prix total
de six aidants. Le pain valait 15 sooz ('). I,a quarte clc
vinaigre était cédée à un aidant ct six sooz (').

Cette rlinrinrrtion extrômc cles prix <lcs rlenrées tlc
première nécessité est confirmée par le fait suivar.rt que
rapportc I'historien Foullon. Vers l'an r.5rz, les cha-
noines clc la collégialc de Hu1' devant recevoir lc prince
Erard clc La l\Iarck lui offrirent un succulent dlncr :

celui-ci nc lcur coûta, au total, que la mo<lique somnle
<1e quatle-vingt-six aidants ({).

Cela rr'ernpêchc qu'err rsr:, Erard de.La ]Iarck crut
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nécessairc, à son tour, cle tcnclre ses efforts pour régu-
lariser complètement la situation cles marchés monétaires
et comnrerciaux. A cette fin, il publia, lui aussi, un rè-
glement, tarif maximun forcé des prix des denrées,
(( pour qrre les sujets ne soient, à cause de la réduction
cles monnaies, foulés orr grevés, mais sutrlevés rr.

t, Quant au. lait du titt rr, stipule le règlement, (( pour
cc qlre la récluction cle la monnaie diminue de la moitié
ou environ, de ce jour ou avant, Te ltot ile liu, (') qui
se venclait cleux patars auparavant, ne se débitera qu'au
prix cl'uu patar, ainsi de plus et de moins r.

r'l'ouchant le lait du l>ain,... il cst orclorrné que ce
qui se vcnclait par ci-devant seizc sols nc sc r-enclra pré-
serltemelrt que huit dc la monnaie réduite, ct ainsi dé-
motrtaut ct dévalant, selon que le grain se venclra. l

Suivait unc série <1e mesures tendant à é'r'iter les
frandcs rlorrt la fabrication et la vente du lrain pouvait
être I'objet. Etait maintenue I'obligation déjà fort an-
ciennc pour les boulangers, tle poser leur rnarrluc res-
pectivc srlr tous les pains cuits par eux.

Lcs sources ne nous instruisent pas sur la répercussion
procluitc pâr ce règlcment, assez étrange au fond, sur
le nrarché économiquc. Le gouvernement rl'Erard de La
Ifarck paralt, clu moins, s'être fait sentir très favorahle-
nrent i\ I'aide dc décisions <l'or<1res différents (').

Ccpcutlaut, cn r53r-r532, de maurraises récoltes anre-
nèrcnt uue clisette, cc qui provoqua un renchérissement
clu coût cle la vic et l'érneute dite cles Rivageois. Ce
rcnchérisscrncnt cut unc asscz courte clurée, des navires
étrarrgers avant importé une forte quantité cle grains.
Le rg juin 1546, un cri du Perron défenclit cle vendre
lc pctit pain noir dc sept marcs plus cle quatre aidants
et (luârt, ct le grand pain noir cle 14 marcs plus tle huit
ct <lcmi aidauts ("). Lc 7 octolrre de la mêmc aunée,
rrr arrtrc cri clu Perron fixait le prlx par livre cle la
viandc de boucherie : :'r trois aidants et denri, lc bccuf ;

e\ trois aiclants, la vache ; à trois aiclants 12 sooz, le
porc ; à trois aiclants le veau et à quatre aidants et demi
le moutorr ('),le tout compris clans la plus belle partie
dc I'aninral. Quatre ans plus tarcl, le beurre se clébitait
à g aiclants la lir.re ("). N'était-ce pas vraiment admi-
rablc ?

Lcs teurps furent changeants. A partir de I'année
r.56r, comnrença tlnc rrouvelle période de cherté consi-
di'rable des grains, cherté clue à leur rareté. Le 16 no-
vcnlrrc r.56e, Gérarcl de Groesbeck dut en défen<lre
1'exportation (u).

En 156.5, les prix cles blés demeuraient très éler'és
par suite dc mauvaises récoltes intérieures : le muid
d'épeautrc, notc nn chroniqueur liégeois de l'époque,
rr se vencloit trois dallers, le slr' (setier) de tt'as.s€tl
(scigle) six florins liégeois, non seulement à Liése, mais
par torrte la Hollande, Zeclande, Flandre, etc., à mesme
prix. l On n'en trorrva point, par toute la Hcsbaye.
la moitié clu nécessaire. Pour subvenir aux nécessités,

ll) C{)n[ér('n('( rlonnét'ir I'lnstitlrt irrchi,ologirrrrr.liigt'ois, k':: jan-
rier rg:.1. \. CAPl., (rgzj), n. zo.

(3) I,c /lorirr \-alait alors ?o di.ldill.ç, I'aidant sc cornposilit (le virgt-
quatre sooz.

(x) LroLlirnt (rqo8), p. :5.
(a) Foullon ajoute r1ur.r'e fait sc trouvc cotrsignrl tlans lcs ar('hivcs de'la collégialc.
Il est vrai qnc l,udolDhc ' mids (,sarlnlhd rlt(r i ot -\.{iarl.l,r{l.rr-rr. O!d-

,rdflr, p. q:), rapfDrtc qn'cn t4.56, lcs hourgû(str<s rlt la villc rlc
llærn donrr(:rcnt, aux fils (le I'hilipDe lc lkilr, ur <lîtr<.r trui <.ntralnir la
rninime dépeuæ de trois sols.

(t) I,(,1'()1, on l<.srit, équiralait:'r un litrc dcux décilitres cnviron.
(2) Notons iilci(lcmnrent qrre le:j juin r.<rS parut rrn diplôrrrc rlc I'cm-

IÆreur llariruilicn I" torrchant li r,?ûtiro,ti,rdli(1, ou ré<lemDtion des
biens fonciers rlui araicnt été aliénès jadis i dts nrix trê's bas, en
raiotr rles guerrgs. (ROP, s. r, t. T, p. ?6.r

(3) Cri.s dr Pcrron, t .:;, f, :;.
({} Ibi(|., f.6.; ct;: r--
li) lSio : la'b(tc .lr! l',rl-BcnL'ît. r. orr-! cdrr-ç cl r.rl.s.
(n') IlL, (irutd (r(îfc, Jlaitdcntrrrf.s, r. r.<(n-r.<6;.
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lc Conseil dc la Cité ordonna de faire une rr bourse,
(somme cl'argent réunie par souscriptions) et cc envoyé
ir Amsterdam, où illec estoit arrivé grand nombre de
navires chargés de grains qui venaient dc loingt et
firrcnt achetés, par la Cité et commis par ceste fois,
pour 3o,ooo fl. Brabant (') ct davantage. Porlrtant,
ccux cle Liégc cherchaient c[corc cles grains tant aux
Pa1's-Bas qu'en Allemagnc, ot\ ou ell at eu en grande
rlrrantité, et at esté distribué lrar ordonuance du Conseil
<le la Cité, par les commis et cléputés, tant en grains
r1u'cn nrcsure's. Ainsi en peu cle tcmps, le pain revint à
rncilleur prix (").n

Iin cffet, les denrées alitncntaircs sc traitèrent perr
après à dcs cours normatlx. NIême à Spa, ville déjà bal-
néairc', les prix des vivres alrparaissaietlt des plus mo-
dérés. A preuve cette taxation cles prix qu'imposa à ce
lrourg Il.obert cle I,ynden, gouvcrneur de Franchimont,
le zq aott r5g5, taxation qui sc répétait au reste :i pé-
rio<lc rC,gulièrc :

,, Lc gros pain cle fronrctrt ct spatrte fait sans frau<le.

lroisant scpt livres, à z7 aydants. Le pain clu mêtrtc poids
dc rcgotr et n'assentl, z3 a1'clatrts; - le pain trlartc ta-
misé, de poids z/3 livre, à 3 patars ; - les deux petits
pains blancs bien cuits, du pain cle Boublin bicn cuit,
sarrs frauclc poisant 314 cle livre, 7 ayclaus; - le gas-
tcarr poisant r livre, 7 a1'clants ; - la livre de bonne
chaire de mouton de la meilleure, rr aydans; - la
noindre et médiocre, ro aydans ; - la livre de bonne
grosse chaire cle bceuf, génisse et scnrblables, de la plus
rncilleure à 6 aydans ; - la mointlre et nrédiocrc à 5
aydans ; - la livre de chaire de veau de la meilleure à

7 aydans ; - la moindre et mécliocrc à 6 aydans ; - le
pot de vin à 14 patars Brabant; - le pot de cervoise,
6 aydans r (")--

A Liégc même, le beurre était alors coté clix-sept ai-
dants la livre; et err 1596, cinq patars. Etl 16rz, Jcatt
Ifasset, boucher, offrait clc fournir pour le service tle
Son Altesse Ferdinancl cle llavière, la viancle dc lrtcuf
au prix clc a patars la livre, celle cle t'eart à clcux llatars
é.qalcntcnt; celle cle porc à z patars 2r sooz; la livre
rlc filct <le lrtruf et dc mouton à 8 patars et demi (").

I.}r r5E6, il avait régné ici une espèce cle disettc, rt si
lrien r, conte un chroniquettr du temps, t, tlttc I'ott
vendit le pain de quatre livres et clcrnie dix patars de
Brallant et coutitrua clettx ans rlc suitte, mais la troi-
sième anrréc, il faisoit si bou marché vivrc quc I'on
,lonuoit le pain commc tlessus à cinq liarcls (''). ,,

Dans la région de IIuy, les prix des diverses clcnrées
ct autrcs marchandises à la fin du XVI" siècle étaieut
aussi arrantageuses. En r.tg.1, le sctier de frornetrt s'y

ltl \'. Attestctions d,e bourg.oisies, r. r.;6q-r5;r, -\E.
{:).lr0,rûsc/it 465, f.:27 v'.
l|ourI.I.ri (t. II, p, .|29) t\plique ainsi l'origine (lrr T.{Rrrr r)Es Di-FRAc-

1 rr)\s ir I'ailtri'c r.i66 : < Comoc le prix des graius ct les muitls foncit'rs,
hauss:riclrt jorlrnellcment et quc lG oéanciers avarcs, tenaient le picd
rrrr lit gorgc aux pauvres paigtrs, qu'étaient desenus rrrcsque insolvatl)lcs,
l'ér'ô<1rrc fit... tncttre de l'a(lçis dtr chapitK ct drr Conscil rle la Cité,
rrrrc cffrûction arr tarrx selon droit et raisn ,.

l.;r vi,riti,cst qrrc I'effraction date du ornrneuceurcnt du -\\r'siè(le
:ur tttoins.

(r).l.sI-li, r866, p. rr7.
(l CF, I'rot, r. 8.

Il I'est pls rlrrestioD (lc la vIÀ\I)!: Dr; CHF:\'AL, car elle était géni'rale-
rDcnt cn horrcur dès lc bas noycu âgc. En;3:, colrsulté t)ar stint
Ilonifirr'<, lc pa1rc Grégoire III lui fit défer(lrc la corrsomnatiorr rle la
vian<l<' rlc ('hcval. (I{.IRTZIIErtrl, t. I, D. 33.)

(.,) .l/o,r. rE:, f.4:r DUL.
l.e liirrtl irvait rrnc laleur intrinsèque de r centiDe et dcmi.

T)F:S \'IITEIIE\TS, ETC.

vcndait 5.5 patars ; lc muicl cle seigle, 6 florius. On s'y
procurait urrc livrc dc beurre à moins clc 4 patars, à en-
viron z4 cerltimes, le llot de vin du pays i\ 6 patars ;
I'aime sc payait re florins.

Les prodnits rnanufacturés sc clébitaient ù dcs con-
ditions non nroins douccs : la livre de coton, de 16 à z6
l)atars ; I'aunc de finc toilc blanche, de tr à 13 patars ;
la toile grise à S patars ; I'aune cle taffetas rorrge lre
coûtait quc 36 patars; unc douzaine de boutous uoirs
sc 1ra1'ait sculerneut 4 l)atars ; ceux dits dc soic, 5 pa-
tars ; I'aune de firtailre grisc, 9 patars.

Lin registre d'un notablc nrarchand de clralts et tis-
sus de Huy, et du nrême tenrps, donne ccs curieuses
inclications pour I'année r5g5. tt Venclu : rrnc aulne et
trne tiercc dc noir rallet pour faire un l)antri,t (tablier)
ri la servante de lI'de Laminne, prix z7 patars et rl4
- ir Guill. Cottnardt, colun' (tailleur) ir fl'' dc La-
nrinnc, z aulnes de noir satin à 5 fl. et 2 patars I'aulne ;

- :\ S" Phil. de l\[arneffe, fis de ]I-" de Gosncs, 3 aulnes
de fin drap cl'Engleterre à S fl. et 15 patars I'aulnc ; -ir lltk <le Gosnes, unc aulne de noir caffart vclourte,
l)olrr 4 florins, et : aulnes de changeant de colleur, à
r.S patars I'aulne; - à ma mère, 3 quartcs dc vyolct
conrnrull drap, à 17 patars 3/4 I'aulne; pour racoustrer
(rhabiller) lc fis de la nouris du dit S" de Fraiteur, 5
anlncs de fin drap dc colleur d'Ëngleterre, à 4 fl. 5 pa-
tars I'aulne ; - pour faire à lI' de Fraiteur ung mantea
ct dcs chausscs et rlng casak, 9 aulnes et deml'quart de
draps <le collerrr à .S fl. .s flatars I'srrns. - 

pçs1 !sp1
(fotrrrcr) Ie mantlte (la mante) de la maryée (fille
llinneit) deux aulnes moins une demy tierce de blanche
frrstaine a\ 9 patars l'aulne.

r - Pour M" de faminne, g aulnes de passement de
soyc à 2 patars l'aulne. - Pour reborder les chausses au
serviteur cle ÙI" de Laminne, 3 aulnes de bleu gallon, à
: patars l'auhre. - Pour M" de Laminne, une paire de
lras dc chaussc de .55 patars ; - une paire de bas de
chaussc dle Bruxellcs, de 34 patars. 

- Pour tr{-" de
Irraitenr, r:j, aulnes, rrne tierce, à z8 patars I'aulne, pour
border une robc. - Urre oncc et quart de vcrd soie à
piquer à zS patars I'once. Passemcnt d'or, porrr r2
patars r (').

Ccttc motlératiorr dcs l)rix s'étendait au be'tail, dans
l)resquc toutc la principauté. Sait-on qu'àr la fin de ce
XVI" sièclc, unc vachc était cédée comtrrttuéntent au
prix de vingt florins? A ce taux l'évaluait-orr officiel-
lcnrcnt en r.58.5;c'était six florins en 1537. I-rr chevai
avec harrrais ne coûtait que vingt-cinq florins à la
rnênrc clate, soixante en r.585, et 7z en 1614 ('). En
r4fir, lcs Grrillemins, <l'Avroy, avaient veuclu un bceuf
à dcrrx borrchers de fiége, au prix dérisoire de dix flo-
rirrs ct clcmi et un aidant (") ? C'était lc chiffre moi'en
alors. Lc taux avait fortcment haussé à la firl du XVII'
sièclc : en r6E6, on obtcnait à Liége rr un grancl hongre tr

rrrol'cnrtant <;uarante-cinq écus (n), un rt moreau rr citt-
qrrallte écus ; un cheval aveugle, vingt-cinq. Dans cer-
taincs localités rurales <les ettvirons dc Liége, la ltalertr
drr lÉtail se trouvait ainsi établie à la firr drr XVII"

ir) C(s (l('rDiùrcs rlrltrrécs mnt tiri'es d'un rcgistrc (la(É rsql, ct appar-
tr'friurt ir .\llx'rt (l( Ililskc, échcçin à Hu]. (D. ilott'c &)llcctiofl iar-

l1) Sltll':\r)I, ()t. aif ., 1,. t,18.

'rr) /:-/., 
()blic., r.5.

iJ) -\,1(r,r.-ç./it d. Dolra colla(1. lrarti(.
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