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N âutre trait bien caractéristique, lui allssi, et qui

appartient à la fois ar-rx républiques grecques er

aux communes flamandes, ce sont ces fluctuations

politiques, ces indécisions perpétuelles, ces revi-

renfents soudains, cette absence de but déterminé

Llue nous signalions tout à l'heure, et qui sont encore plus apparents

dans les secondes que dans les premières. Suivant la ville dont

I'influence est prépondérante, on voit les sentiments évoluer dans un

sens ou dans I'autre; ct, dans chaque ville, suivant les préoccupa-

tions qui clominent, on voit les corporations embrasser I'un ou

I'autre parti.

Or ces préoccupations, toutes du moment, ne résultent ni de

traditions respectées, ni de sympathies héréditaires, ni de principes

immuables ou tout au moins suffisamment réfléchis. Ce sont, le

plus souvent, les intérêts matériels et les besoins immédiats qui

mènent tout. Les nécessités de I'heure présente sont les seules qu'on

veuille entendre, les seules qui aient voix au chapitre, sans du reste

qu'on se soucie autrement des conséquences éloignées..
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L'Angleterre refuse-t-elle ses laines ? Vite on se presse autour de

Bruges. On est pour elle aux petits soins, on l'écoute,, on s'incline

devant elle, parce que c'est par les banquiers ct les commissionnaires

de Bruges que les laines d'Espagne arrivent aur Pi,rys-Bas. Les trans-

actions avec l'Angletcrre sont-elies reprises, on saccage I)atntnc, on

pille I'Écluse, on met le siège devant Bruges et on laisse s'envetscr le

zwyn.

Les demandes de France et d'Allemagne sont-elles supérieures à

Ia production courante, les rivalités se taisent et I'on conclut avec lcs

autres villes des traités pour ( la sûreté et le commerce des Flau-

dres t >. Là-dessus les Métiers se montent partollt, on en trouve iusque

dans les moindres villages, les villes s'adjoignent des faubourgs.

Mais un revirement se produit. Les demandes de drap fléchissent.

Vite on entre en campagne pour ruiner la concurrence. On brûle les

métiers, on brirle aussi les villages, on pille les faubourgs et I'on

promet au suzerain toutes les soumissions imaginables pour avoir le

monopole de la fabrication. Jacques van Artevelde voulant offrir la
suzeraineté à Édouard, roi d'Angleterre, est soutenu par les foulons

qui ont tout intérêt à l'affaire; mais les tisserands, qui voient déjr\ lcs

Flandres envahies par les tissus angla.is, se rébeilionnent, trssiègcnt lir

la maison du patriote gantois, et, après aloir sitccagé sa detner:re, le

firassacrent iui-rnème diins son écurie.

Sans beaucoup chercher, il est assez facile de démêler, sous la

plupart de ces mouvelrents, politiques par leurs conséquences, les

nécessités industrielles ou les bcsoins momentanés qui en sont la cause

véritable. Et pour qui connaît bien le pays, cela n'a rien de surpre-

nant. Ces fluctuations soudaines, dictées par des préoccupations inté-

ressées, sont tout à fait dans le caractère flarnand. De nos jours, bien

quc les conséquences ne soient plurs les mêmes,, o11 a vu des faits tout

pareils se produire à Gand.

r. \'oir dars l'Inventaire Jes arcltives de Bruges le traité tlr,r 8 urars r3zt : t ' ,. dal
de neringhe uan den lande van llaendcrctt behotrdett s1' ,.
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Une question douanière a suffi pour faire renier au corps

électoral ses traditions hautement libéralcs; et il a également suffi

d'une courte expérience, pour farniliariser l'industrie gantoise avec le

libre échange, et pour remettfe la villç dans son chenrin traditionnel,

Hj
t
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En se,';;; *oÏ ;. ;; ;;",:,"1,." ,.u, n.u-
veau, l'histoire à la fois grandiose et singulièrerrent étroite des com-

munes flamandes, on arriverait certainement à d'étranges décou-

vertes. On tracerait surtout un récit bien plus vrtri, bien plus

mouvementé, bien plus pratique dans ses points de dépnrt rnultiples
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et bien plus logique dans ses développements, que tous ccux qui on:

été écrits jusqu'à ce jour.

Le mouvcment communier dtlns les Flandres a été, en effet,

presque touiolrrs mal jugé ct surtout mal compris. On I'a qualifié dc

démocratique et de plébéien, il ne I'était en aucune facon. Sous cc

rapport, le système censitaire qui régit actuellement la Belgique esr

infinirnent plLrs large.

Ne parvenait pas qui voulait i\ obtenir le titre de bourgeois, ni

surtout à faire partie d'une Gilde. Il y avait une foulc de conditions

restrictives, qui venaient se jeter i\ la traverse, et fermer I'accès des

corporations t\ l'élément plébéien.

En outre des droits qr"r'il fallait payer poul obtenir cette préro-

gative. il y avait des épreuves i\ subir, et le postulant était toujours à

la discrétion des jurés et suppôts qui pouvaient le refuscr. Encore ceci

ne s'appliquait-il qu'aux Gildes populaires; dans les Giides aristocra-

tiques, celle des francs-bateliers de Gand, par cxemple, le droit de

faire partie de I'association était héréditaire, et ne plsuynit s'obtenir ni

par épreuves, ni par achat.

En outrc, il s'en fallait de beaucoup que cette qualiti si difficile à

conquérir procurât autant de privilègcs qu'elle imposait de devoirs.

Dès qu'on était admis dans une corporatiorr. on cessait de s'appartcnir.

On dépendait des dovcns. des lurés. des sergents. et ceu\-ci le plus

souvent étaicnt des nobles ar-rbitieur, qui. prrr argent oLl par intrigue,

s'étaient faufilés dans la Gil.le por-rr s'en faire un marchepiel. C'était lc

seul moyen qu'ils eussent cl'arriver à fi-rire partic dr-r u À'Iagistrat )),

c'est-e\-dire de mettre la main sur i'adrninistration de ia ville. La com-

mune, en effet, n'était elle-même, à cette époque, qu'un fief bourgeois

substitué à un fief féodal.

L'échevinage formait un corps oligarchique, se lccrutant

dans un nombre limité de familles privilégiécs, et, le plus soLr-

vent, alliées entre elles par les intérêts ou par Ie sang. L'accès

en était intcrciit non seulement aux prolétaires, mais encore aux
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riches bourgeois et aux notables de la cité. Ceux-ci, pour se

dédommager avaient la haute main sur tout un jeu d'institutions,

gui, du haut en bas de l'échelle bourgeoise? constituaient une

hiérarchie très forte dont les Gildes formaient en quelque sorte le

premier échelon.

Ces Gildes, on le sait, étaient fort nombreuses. Déjà au temps de

Jacques van Artevelde, Gand, nous I'avons dit,, n'cn comptait pas

moins de cinquante-deux. Au milieu du xvo siècle, Ypres en possédait

également une cinquantainc. Quant à Bruges, elle ne renfermait pas

moins de u soixante et huit métiers, les plus anciens dcsquels estoient

les bouchers, poissonniers entrcmecteuts et courtiers de marchandisc

ct les marinierst ,.
Toutes ces Gildes, nous I'avons indiqué, n'avaicnt ni lir môme

importance, ni ia même autorité, ni surtout la même influence.

N{ais les petites se groupaient autour des plus riches, les moins

nornbrcuses s'aiiiaient aux plus fortes, ct leur apportaient un contin-

gent d'homrnes, d'argent et de ressources variées qui n'était pas à

dédaigner. Dans les guerres civiles, ces corporations secondaires, ces

u petits ÀIétiers ) comlne on les appelait, opéraient en tant qu'auxi-

liaires, ct avaient leur part dans ie butin ou dans la répression,

suivant les fortunes de la batailie.

Si cettc organisation a\ la fois savante et pratique eût présenté

ph-rs de cohésion, elie eût été pour le suzerain un obstacle invincible à

I'exercice de son pouvoir. Nlais nous savons quelle profonde division

régnait cntre ces divers groupes, et quel antagonisme cxistait entre les

différentes classes de la population. Il est rnême curieux de voir ces

classes différentcs avoir recours au prince pour qu'il intervienne entre

elles et c1u'il interpose son autorité. Erout"r le peuple de Gand faisant

escorte à Charles le Téméraire, et criant contre les patriciens, ( ccs

mangeurs de foie qui gastent ia ville et mettent le bon pcuple à pain

quérir ,. Et il ajoute dans son langage imagé qu'on les avus ( povres

r, Guicciartlini.
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galoppins tous quitifs) et quc maintenlnt ils sont seigneurs dtr rrostre

qu'il nous dérobent ' >.

De leurr côté le corps échcr.inal,, les patriciens et les notables vont

supplier Ie nollveau cluc et iui préscnter leurs doléances. rr Les

mauvais, Iui disent-ils, ont plus d'auctorité que les bons... Nous

n'osons ici demourer... ils nous tlrcror-rt2., Et ce n'étaient point là

dc vains propos, ni des craintes chirnériques. En r437, la populace

de Gand s'émcut des reproches dont on 1'rrccablc pour avoir

fait manquer Ie siège de Calais. Saus qu'on sache qui Ia gr-ricle,

clle court à I'hôtel de ville; quelques furieux y trouvent le grand

doyen Gisclbert Pateel, debout, près du feu' dans la cuisine. On

i'assomme a\rec une barre dc fer; puis l'émeute s'étend sur toute la

ville et I'on blesse un certain nombre de patriciens, dont on pille

les maisons j.

C'était ce qu'on appelait les jours de sang u itt dc hitten yan

ltloede ,; journées terribles qui avaient des lcndemains plus terribles

encorc. Lcs représailles en effet étaient atroces. Nous savons à quels

aflreux supplices on livrait les vaincus. Nous avons vu qu'on était

pour eux sans pitié. <Les notables hommes, dit Con-rmines, sont de

très bonnes gells et très deplal'sants de la folie clu peuple.,' \{ais ccttc

bonté nc les empèchait point dc procéclcr i\ ieur toLrr ii des cxécutions,

à dcs conlrscations et à des bannisseucnts, quir suivirnt lir remarque

d'urn historien'r, rappeilent par plus d'un point I'ostracisme et lc

pétaiisme des républiques de Ia Grèce.

Si 1'on fouille les archives des vieilles cités flamandcs, on ren-

contre, en effet, presque chaque année, dans les livres de comptes, une

rubrique mentionnant les noms des infortunés proscrits, et i'énumi-

ration de leurs biens confisqués. Chaque ville possédait en outre son

groote ballinc boek, son grand livre de bannissement,, car le nombrc

r, Clrastcllain, Clu'ottiques.
z. Gachard, Dcscttnteuts ittédits.
3. ,llemorieboeÂ, cité par N{. P. Frédérich.

4. .\ltrneyer, -Es.r,ri, p. 55.



GAND: LA GILDE DE SAINT-SI:B,TSTJEN ET SON CIt'\iIP DE

( Fac-similé d'une attcienne estampe.)



Les corporatiotts jlamandes. 299

des bannis se chiffrait par centaines. A Bruges, on trouve une liste de

46,t,bourgeois, exilés en r35r du comté de Flandre, pour avoir fait
alliance avec l'étranger '. Charles le Téméraire se dirigeant sur Gand,

pour y faire son entrée solennelle, est rejoint par les exilés gantois qui
viennent solliciter leur grâce, et le duc permet à 563 d'entre eux de

rentref dans leurs foyers ,.

Cette vie accidentée des corporations continua avec ses alternatives

de grandeur et de luttes jusqu'au milieu du xvru siècle. Il fallut la main de

fer de Charles-Quint, il fallut surtout ia puissance er le prestige qu,il
empruntait à sa situation impériale et ro5,nlg, pour venir à bout de

cette organisation communière, qui avait des racines si profondes

dans ie pays. On sait avec quelle rigueur il châtia sa ville natale,

quand, en r54o, les Gildes gantoises tentèrent un suprême effort pour

reconquérir leurs anciens droits réduits par les < placcaerts >. La
< concession caroline > désarma les < Métiers ) et, en même temps

qu'elle anéantissait leur puissance militaire, leur enleva toutes leurs

prérogatives.

Ce n'était pas la première fois du reste, que les Gildes étaient

désarmées. Déjà en r328, le roi de France jugeant les villes rébellion-

nées d'abord, vaincues ensuite, humiliées devant leurs comtes,

au-dessus desquels il apparaissait comme un justicier, avait ordonné

que ( nuls foulons, tisserans, teliers, tondeurs, laveurs, bouchiers,

poissonniers, courretiers, boulengiers, taverniers ne aultres ouvriers

de quelque mestier que ce soyent, n'ayent armes quelconques3. , Mais

la sentence royale n'avait point été appiiquée aux poorte,-.ç, ou

bourgeois, clui avaient continué de porter la dague et l'épée, ni aux

u Serments r lesquels, comme par le passé, avaient conservé leurs

règlements, leurs lieux d'exercice et leurs armes.

Charles-Quint, lui, désarma tout, anéantit tous les privilèges,

r. Voir I'Inventaire des archives.
z. Van Hasselt, Belgique et Hollande, p, 263.
3. Voir à l'Inventaire des archives de Bruges,
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brisit tous les ressorts de l'institution, et on peLlt dire que, si après

cet écrasement les corporations eurent encore une existence indus-

trielle et commerciale, du moins leur influence dans l'État et leur

rôle politique étaient terminés. Les Gildes batailleuses, que Philippe

le Bon accusait u de luy vouloir oster sa Seignourie, en lui faisant

gllerre rnortelle, de feu, de sang et de toute violencel >, n'eurent plus

dès lors qu'à courber la tête sous le glair-e des olttciers espagnols et des

policiers allemtrnds.

L'organisation des u Serments > ou Gildes rnilitaires, que nolls

nommions à i'instatrt, et dont il nous reste à présent quelques mots à

dire, différait essentiellement de celle des o Métiers ) ou corporations

marchandes. C'étaient des corps aristocratiques formés de gens ayant

fortune et ioisirs, constitués primitivement en trssociations pour se

perfectionner dans u le noble exercice de I'arc et le jollit jeu cle l'arch-

balistre r, puis devenus des corps d'élite, bien équipés, bien urmés,

et sulïisamment exercés dans le ( mestier des armes ) pour pouvoir

être opposés aux mercenaires du tcmps. Leur rôle consistait à défendre

n les droicts de seigneurie de leur droicturier prince:r, mais surtout à

faire respecter au dehors le prestige cle leur ville et cle son Magistrat.

C'est vers la fin du xrrr" siècle, qu'on voit apparaître les Gilcles

militaires sur les champs de bataille flamands. Après la r,ictoirc dc

Courtrai, leur nombre s'augmenta rapidement. \rers le rr\" siècle,

r,oulant se distinguer des Gildes ordinaires, elles sollicitèrent la sanc-

tion de I'autorité suzeraine, et firent corlsacrer leur organisation par

cles octrois. Les comtes s'empressèrent d'acquiescer à un désir qui

créait un antagonisme, en même temps qu'une distinction, entrc les

u Métiers > et les u Serments >. En outre, au point de vue militaire,

cette force armée permanente présentait une cohésion et des qualités

que les n Métiers , ne pouvaient avoir, et constitllait, dans les grandes

villes, un noyau aristocratique sur lequel pouvait s'appuyer I'autorité

du prince.

r. Chastellain, Chroniques.
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Les u Serments ) furent alors divisés en quatre ( armes , princi-

pales. Chacune de ces armes fut placée sous I'invocation d'un saint

patron particulier. On comptait les confréries de Saint-Georges ou de

l'Arbalète, de Saint-Sébastien ou de I'Arc, de Saint-illichel ou de

l'Épée et, plus tard, celle de Saint-Antoine ou de Sainte-Barbe, qui

porta l'arquebuse '.
Chacune de ces Gildes avait de plus son règlernent et ses privi-

lèges. Pour en faire partie, il fallait remplir certaines conditions de

naissance et de fortune, passer des examens, jurer u de défendre la Gilde

et de la favoriser en toutes circonstancesr, faire le serment d'obéis-

sance aux officiers, s'engager à être prêt à toute réquisition, ctc., etc.

En outre, on devait pa)'er une cotisation annuelle. Ces cotisations, qui

servaient à l'entretien de la maison de la Gilde, à I'achat des armes et

des munitions, au payement cles domestiques et à la mise en état de

I'emplacement du tir, étaient rarement sumsantes. Le chef-homme ou

gouverneur de la Gilde pourvoyait, dans ce cas, au supplément de la

dépense. Dans I'trssemblée générale, qui avait lieu chaque année le

lendemain de Noël, il rendait ses comptes, et i'on faisait ensuite la

répt-rrtition dc 1'excident des déboursés. Les membres de la Gilde

étaient tenus de pourvoir au déficit.

Les u Serments ) avaient encore la personnification civile. Ils
pouvaient contracter en nofil collectif, ester en justice, y défêndre

leurs droits. De plus, ils possédaient des immeubles, qui leur étaient

concédés par les villes, et touchaient des subsides qui leur étaient

alloués par les municipalités. Enfin, chacune de ces corporations mili-

r. On remarquera quc ces ( Ser:rnents ) sc colnposaicnt cl'infanterie, rnais ils comp-
taient illlssi dans lcurs rilngs un certain nornbre de cavalicrs. Lrorganisation de ces

troupes était réglée par une ordonnance tle tzgz, dont le texte se trouve aux archives
clc 13rr.rges. 'I'out L.ourgcois, qui en avait les moyens, devait tenir en son écuric un bon
clestricr, ct êtr-e prôt:\ cntrcr eu. câmpagnc dans les vingt jours qr-ri suivaicnt la convo-
cation. La qualité du destrier' était proportionnée à la fortune du cavalier. Pour un
avoir rlc 3,ooo livrcs, il fallait présenter un cheval dc 4o liv.; dc z,ooo à 3,ooo liv., le
cheval valait 3o liv., ct ccla descendait jusqu'à 5oo liv., ou le cheval était taxé à to liv.

- Voir I'Ittvetttaire des archîves de Bruges, et le livre de M. James Weale : Bruges et
ses ettvirons.
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taires avait, en l'église paroissiale, un autel particulier orné et

décoré à ses frais ct à I'entretien cluquel lc gouverneur et ies officiers

devaient veiller soigneusement r. Le jour du saint patron (patroondag),

tous les confrères se réunissaient à l'église, des rnarguilliers spéciaux

faisaier-rt une quête dont le produit venait grossir le fonds de ré-

serve de la Gilde. Puris, la messe entendue, on se réunissait dans un

joyeux banquet.

Ajoutez à cela les Iêtes, les parades, les cortèges, les défiIés, lcs

entrées des princes, toutes ces journées d'apparat, où les u Serments ,
figuraient en tête des corporations communières, et, quancl ii fallait

guerroyer, la certitude de pouvoir compter sur ses camarades, de

n'être pas abandonné si l'on était blessé, d'être traité plus honorable-

ment si I'on était fait prisonnier, telles étaient les raisons principales

et déterminantes qui transformaient ces Gildes aristocratiques cn

véritables corps d'élite.

Il ne fallut rien moins que la création des armées permanentes

pour leur enlever l'existence. On sait que Charles le Téméraire

fut le premier à introduire cette institution dans les Flandres. Pour

opposer aux armées aguerries de Louis XI des troupes qui fussent

touiours en bon état, il avait organisé ces fameuses < bandcs d'ordon-

nance >, qui devaient fortner le noStau de l'armée bourguignonne.

D'abord, elles ne devaient être que de 8oo u lances fournies2 r, mais

( quant il se trouya cinq ou six cents hommes d'armes, la voulenté luy

vint d'en avoir plus; et de six vingtz mil escuz les feit monter jusques

à cinq cens mil3 ,.

Charles, en outre, avait introduit dans son artnée une discipline

inflexible, à laquelle les Gildes ne pouvaient que difficilement se plier.

r. A l'époquc du brisemcnt cles images, un grand nombrc dc ccs autels furent pillis.
Dans certaines villes, notamment à Audenarde, lcs doyens, plus prévoyants, stétaicnt
( transportez aux égliscs, ostans et cmPortans chacttns lcLrrs ornemcns, tttblcau'<, pcin-

tures, imaigcs, pour les garder-, afrn qu'ils ne fussent brisez ou gastcz D. - Voir, aux
arclrives dtAudenardc, les Lettres du .llagistrat à la Gouvertnttte.

:. Ordonnances des 3t décembre r47o,3r iuillet r.171 ct r5 janvier r475.

3. Commines, J'Iénoire-ç.



[.cs corporatiotts jlamandes. J ().t

Sa main était cle fer pour tout ce qLri ne ployait pas sous son comman-

dement. " Il frappait à coups de briton, nous dit un historien I, et tuait

même parfois ceux qui ne se tenaient pas bien en ordonnance, n'épar-

gnant non plus le grand que le petit. ) Admirateur passionné des

anciens, lecteur assidu de Végèce et de Xénophon qu'il avait fait

traduire à son usage 2, il imposait à ses troupes des exercices cons-

tants, et, en temps de paix, ieur faisait, à I'instar des généraux

romains, exécuter des travaux d'art, bâtir des redoutes et des camps

retranchés, pour les tenir en haleine. On comprend que de semblables

exigences devaient singulièrement répugner à de braves patriciens, ou

à d'honnêtes bourgeois, qui ar-aient, somme toute! bien autre chose

à faire. Aussi, à partir de ce temps, les u Serments , cessèrent-ils peu

à peu de composer une troupe de guerre, pour devenir un corps

d'apparat.

C'est dans ces conditions toutes platoniques, qu'ils traversèrent le

xvro, le xvrro et le xvrrr' siècle, jusqu'i\ ce que Joseph II leur portât le

dernier coup. Ne pouvant les dissoudre ou\-erteffient, il les tua par le

riclicule. Un décret du 3 juin r788 défendit u aux Serments et confré-

ries de paraître en public, avec d'autres marques distinctives, civiles

ou militaires, que celles qu'ellcs étaient habituées cl'avoir depuis leur

institution r. C'était les obliger à ne s'armer que de lances, piques,

pertuisanes, épées à deux mains, etc., à se montrer avec des chaperons,

des cuirasses de peau, des panaches ct autres ornements remontant

au xrv" siècle. Elles protestèrent contre cette rnascarade qu'on voulait

leur irnposer; mais ce fut inutilement, I'empcreur tint bon, et dès lors

il fallut, bon gré, mal gré, cesser de se réunir.

Bientôt, du reste, la Révolution passa sur le pays. Une loi su1'r-

prirna les corporations, jurandes et maîtrises. Les u Serments , dès

I. r\ltrreyer, Essai, etc, Comrnines, de son côté, nous
mcnt ses troupes < en grande guerre, travail et despense,

dthyver qu'en ceur d'été r.
'r Ccs ailmirables mannscrits font actuellclrent partie

gogne.

dit qu'il tcnait continnelle-
et presque autant aux ioufs

dc la bibliothèque tlc l3our-



3o1 La Flandre à yol d'oiseatt

lors avaient vécul leur rôle était fini, celui de la Schutter-ij (garde

civique) et des armées nationalcs allait commencer.

Aujourd'hui l'on retrou\re encore sur la terre flamande quelques

traces de ces antiques corporations militaires. N[ais elles ont répudié

leurs aliures guerrières, ct se sont tlansformées en clubs pacifiques,

où I'on pratique toujours le tir à l'arc et l'escrime, rnais simplement

pour sauler une tradition. Les plus célèbres d'entre ces instittrtions

séculaires sont la confrérie de Saint-Sébastien, t\ Ypres I, qlli compte

encore une ccntaine de membres, et la confrérie de Saint-r\Iichel, r)

Gand, sur les registres de laquellc sont inscrits les plus illusrres noms

du continent.

D'alltres, mais plus modestes, celles-là, se retrouvent aussi dans

les campagnes, composées de pauvrcs archers qui s'escriment ie

dimanche avec I'arc du xrrr. siècle . Toutefois, granc-les ou petites, les

corporations flamandes ont perdu ce qui faisait jadis leur force et leur

raison d'être. Elles n'ont plus, cn ellet, ni prérogatives,, ni personni-

fication civile, ni même une organisation reconnuc.

L La fontlation de cette confréric renronte, dit-on, au lendernain de Ia Lrataille de

Courtrai, c'est-à-dire aux premières années du rrve siècle. Voir I'article publié à son
sujet par N{. Vandenpcelgboorr, dans les Annales de la Société /ti;^toriqtte d'\'prcs et dc

\I'estf antlre,

SCEAU DE LA CONFREIIIE DE SAINT-GEORGES
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