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siècle : un bceuf sur pied, de 4o à 8o florins; une vache
de 14 à 30 ; un veaude3, à.S ; unmouton, de 3 r/z à 5 ;
un porc d'un au, de 8 à r2 ('). Iî.t t76; ellcore, il était
possible de se procurer tlne rr grancle vache n pour treiz,e
écus ou 5z florins.

Ces taux n'avaient rien d'exclusif à notrc princi-
rrauté. Aux Pays-Bas, sous Charles-Quint, rrn lxcuf
étâit coté 14 florins ; les plus beaux atteignaicnt de 3E
ir 4.s florins (').

Lcs prix anciens de ventes d'autres genres sout aussi
édifiants. Ën 1613, à Liége ('), lc prince Fercliuand cle

Ilavière traitc avec lc maître du Léopard, du For.rd-Saint-
Servais, pour la fourniture de deux foudres clc vin cle
n,{oselle à raison de quarante-trois florins I'ainre, et avec
la dame du Barlrcau ruc Saint-Hubcrt, pottr la foumi-
tttre d'une foudre tle vin d'Orléans, arl taux dc soi-
sante-trois florins l'aime ('). La même anuée, J. Wil-
lemotte s'engage à envol'er les poissons à la Cour, selon
les besoins, aus prix suivants, par livre : Brochcts et
anguilles, douze patars et demi ; rr barbeaux, pesches
et lrrèmes ,, six patars ; trois rluarts carpcs, quâtrc
patars et demi ; tr chevennes, hotigcs et autres blarrcs
poissons rr, trois patars trois quarts ; satlmon, viugt-huit
patars ; r truites, a_v-lans r, vingt-cinq patars ('). En
1613 encore, Anne du Château, dite Bollognc, expéclie
au prince, movennant r7z fl. de Brabant, cent sept
. aune:i de serviettes r zi vingt patars chacune.

En t636. à Liéee encorc, on paic une rr lrair.c dc son-
liers <le maroquins r dcrrx florins ; une pairc de tr bas
de chausse r,, le même prix. Une paire cle ganls ("),
neuf sous ; (( pour retorlrner un habit l, qrratrc florins ;
I'aune de drap, sept florins, cinq sous ; ,r pour façon
de r.ieux souliers r, six sous ; (( l)o1rr s'ôtre laissé
tondre ", trois sous. Ce n'était pas alors l'âge d'or des
coiffeurs ou des barbiers; pour eux ce régimc a duré
plus ou moins, jusqu'à la fin clu XfX" siècle.

En 1650, la livre de beurre était facturée dix patars,
comme une couple de pigeons. Par coutre, le coq d'fnde
se cotait cinq florins, la couple de lterdrix, trois flo-
rins (') .

Rapprochons-nous de cinquarrte ans. Â. la fin du XVII"
siècle et clu début du suivant, une livre de pain <lc rr gros
frornent ' çalait cinq sous, souvent moins. Môme pen-
dalrt les plns gran<lcs clisettes, conlntc ce fut le cas en
r73q et en r7{o, Ie prix du pain ne dépassa lras huit
sorrs. On pavait du beurre excellent à sept patars et
<lctni la livrc. parfois à six et <lemi.

Dc.qrandes tartes, 'L-uvres de luxc r'r la firr du XVII'
siè.cle, coûtaierrt deux florins ; allssi n'en servait-on que
dans cle rarcs circonstances. Le sucre, cl'aillcrrrs, ntétait
pas non plrrs corrrmun ; il quittait à peine I'officine de

7'a,ltoth,icaire (pharn.racien), orj il avait été rclégrré ex-
clusivemcnt jusqne-lir, avant <l'etrtrcr dans le commerce
cles denrécs colouiales ('). Celrcnclant, il se débitait
courâmmcrrt, et1 r7oo, chez nons, à ncuf sous ia livre.
Le quartcron d'rrufs valait alors clc six à clouze sous
seulemcnt.

\Ialgré les guerrcs de l'époquc, on actluérait égale-
nrent et très aisément la livrc dc viandc clc brtuf à quatre
ou six patars, le rnouton à ncrrf l)atars, ryuoiquc le gigot
pesant six livrcs sc vcnclît cleux florins cinq sorrs (').
On obtenait une couple de gros porrlets au prix d'rrn flo-
rin, le nrêrne taux qu'on réclanrait pour trois pigeons.
Il fallait toutefois donner trois florins pour une couple
cle perclrix, car la rrcnaison fut tonjours à des prix élevés.

Lcs fromages cle Herve étaient aussi trc\s appréciés,
puisqu'on vit un jour, au XVII" siècle, lcs Etats de
Liége en cxpéclicr ir la Cour <le Frar.rce pour ulle sonlnte
<1e cincluantc-six florins, afitr t1u'ils fussent offerts cn
cacleaux ({ aux protecteurs clc la principauté de
Liégc r ("). Ils étâicllt cstimés davantage quc lc fro-
urage <lit dc Hollantlc. Celui-ci se cédait à quatre s<lus
la lirrre ; cclui cle Herve en valait cinq au XVII' sic\cle
au moins ("). En r.i.5o, la livrc ne coûtait <1ue cinq ai-
dans ct ur.l sou ("), rluoique il fût déjà fort rechcrché(o).

Le vin indigène trouvait anratenr clurarrt ie XVII"
sièclc au prix de clix à quatorze sotls la boutëille; le
vin < frauçais >r cottait clix-sept sous. Il fallait pal'er
vingt-cinq sous le pot de brandettin, eau-de-vie clistil-
lée de grain.

Est-il étonnant que, jouissant d'un arrssi clorrx rê
gime économique d'ensemble, uombre de Liégeois
offrisscnt une pension très confortatrle pcndant totlt t1n

trimestre, au prix de cinquante florirrs liégeois?

De la sorte on porrvait sc rangcr aiséruertt clans Ia classe
cles richards, il y a tleux sièclcs. (-trc des pltts influentes
familles de Liége vivait largcllleltt, ellcourageant les
bonnes cÊllvrcs, et parvenait encore à thésauriser, â\'ec
lrrl rcvcnu aruruel dc:,.qq7 fl . (').

l,ne ménagère déboursait sctrlcnrctrt clix florins pour
nrunir sa cuisine r1'tur beau gratrcl charrtlron clc crri-
vre. Pour s'éclairer, c-lle trouvait partout trne livrc de
chandelle - les bougies n'étâicnt lroit'tt connues -moyennant huit patars. Son ntari achetait du tabac à
priser à trentc-cinq patars la lir,rc.

Faut-il passer atrx effets d'hahillentent? Ën 1698, on
accluérait à lrlanrrr (( une cal)otc )) a\rcc la nrocleste
sonme dc quatre écrrs. A Liégc nrêrrrc ou pavait I'auue
d'étoffc noire quararlte-sept pâtars, ct la cloublure seiz-e
sous. I'Iais il était possiblc d'êtrc pourvu ici d'un

(r) /1.S.4H, t. X, r,. r28.
(2) IIEN\t:s, I{i.sl, tlr C,rd/1.-. Or.iili, t. T, p.365.
(3) I,'éDeautre valait alofs par nuid, sis florins de Brabalt, le setier

rlc froment, treut$cinq patars, Glui de seigle vingt<inrl. (\'lat&. de
nol.t'e collect. Oatti..l Cft. RCC, r. r6re16:3, f. -s5:.

(r) CF, f. qs v'.
{r) Ibtd., f. 75.

(0) I.a ganteric fleurissit an \I\'' siècle cn lk'lgiquc. I.a l)can était
fourlic Drincipalement Dar lcs t;rnrcnrs rle I.our-ain, qui faisaient une
spi.cialit(' de sa Dréparation. on faisait :orrsent confectiorncr soi-rrrême
scs gauts séDârément.

(tl ]Iott, LIa ttotra L<tllccliou barticuliètt. - DtRors, H1.J'jodi-r, pp.
i: l)is et 6-1.

1t; I.a lilrc coûtait eu l.raD.c si\ frarrcs sorrs I.ollis XI\r, vingt, sous
Charles \:1.

(!) frD rnouton enticr {tait éçalué ù sis florins dc Brabaut l'atr 1650.

(3) DÂRrs, llistoirc (XVlI. .r.), t. I, p. ?28.
(41 I\IaIt. drr .\1,'11" s., (lc rrotre ollection paftic.
(;) rsso : Il(,livré rrng fromaigc dc scDt licbres ri .i aidans r sou :

font 56 aidans !3 sooz. (-lrd,r. Au -IfIzI'-c., id.)
(6) Ilrnirr, <lars le tonr(' II du gran<l oulrage .l)c Praecibuis lotius

,rrrtrtdi zrrbiblts publié cn r.ii; (art. L: ntbnrguttt) y dit : . Fælix hrric
()lrl)ido agcr, ornuinm rcrnru ncccssitrti rlisscrvieutiunr lcrax, vino, tan-
l"rrm ol) irrcltmcntiam r'(fli, cxcr-pto lritscrris saginan<lo pccori, rrbcr-
rilrrrs, rnaxiurc, juxta Hervianr pagum, abundat, hinc (lclicati saporis
ct inusitatac lragnitudinis rrrsci, Lymburgcusc solurn commendant. ,

(?) .Storld rl. l(r jd,,rillr LatùbrL'cltt (d,u laubolu'g Ssiilte-JIargrtcriIc,
t(lc Dotrc coll. Dartic.)
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luxueux vêtcurent conrplet fait sur mesurc et des mieux
couditionnés, au prix dc trente-trois florins (').

Les chapeaux se débitaient à d'assez forts prix : de
cinq à neuf florins ("), sauf ceux pour enfattts, r1u'on

1ra1'ait trois florins. Il fallait cinq florins lrour une paire
cle souliers cl'adultes, comnle pour un a haut-cle-chausse
dc cuir avcc le tinclage,; clc deux à si-x florirrs pour une
pairc dc hauts bas tricotés ; tur florin quatre sous pour
une tr hasse paire de l)as ,); r.ul florin huit sous, l)our
un nrouchoir en soic ; un florin p,our rrn ,r bonnet r;
scpt patârs l)otlr tllrc ortcc de laine fine ; un demi-florin
porrr teinclrc tur tal'r'lier ou une paire de tns. L'arrne de
brocard corrvenable cofrtait trois florins.

Cc qrri se ulaintillt lottgtemps à prix éleçé, c'étaient
lcs publications d'irnprimerie. I--n Catéchisnre dtL con-
cile de Trenle se pa!'âit deux florins dix sous I'an 1696.

Iin tout cas, il était alors plus commode de se faire
bâtir une maison quc de nos jours. On recevait mille
l'rriques pour six florins en r;oo ; pour quatre florins
dix sous en r7.so ("); utrc- charrette d'argile ou clc sable
porrr rln florin dix sous ; unc' de chaux pour clettx flo-
rirrs dix-se1)t sous, plus douzc sous destinés au char-
rcticr ; le millier d'ardoises était aussi remis à pied
d'tcrrvrc nroi-ennânt neuf à dis flcins ; les arcloises cot-
taicnt moins encore en rûqJ : cinq florins et denri (n),

Quant aux vitres, elles se vendaient de sept à dix sous
le piecl carré.

Pour la modique somme de si-x sous les ramonenrs,
plus nombreux jadis qu'actuellement, se chargeaient cle

nettol'er une cheminée.
On se procurait une horloge consenable, en 1698, au

prix de clouze florins ; nne nanne en osier moyennant
trois sous et demi (r; centimes).

Lcs méclecins étaient non moins indisçrensables qu'à
présent. S'ils avaient à Liege I'açantage de se faire
payer généralement au conrl)tant. même de réclamer
jusque deux florins par risitc' à domicilc, à la firr du
XV[" siècle, les consultations au cabinet ne leur rap-
portaient que dir sous ('). Asec une dépense cl'uu flo-
rin, le malade pouvâit d'ordinaire être en règle envers
le médecin qu'il consultait et l'al'olhicaire qui lni four-
nissait les drogues. flne note indiscrètc c1e I'an r6q6
inclique qu'il ne fallait que dix sous r, à maître Phi-
lippe pour appliquet tln lavement D-

Dans la seconde moitié du X!-rfF siecle, s'introclui-
sit ici un nouveau mode de paiement des honoraires
médicaux. l\'Iaints doctcurs traitaient par abonnernent

( r) 6 {rr)rit t;tti. Llal Ll( ll. J.u1t41', tailleur bottr (otr-{in -çrôi'i/ .'

I'r(,nriir(rncnt tlélronrsé q csrlrrelins et cinq $rrs rrtur
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la (ulottc de rrearr
ll)ilr (xlz( iruncs ct 11< ntic dc dotrl)ltrre lmrr <loutrler

I'hal)it ct lrt <'înlisolc
I-n(.aunc (t (lculic tlc toilc lpttr doubler la culott(
1'r()is (l()tlzaillcs (lc l)otrtons pour I'hal)it:i r-< Ptl'
'l'r()is (lotlzititrcs ct <lcrnic (lc pctits borltorls lnur la veste

lk)llr s()i( et ('harlDois lo s(trls

lrntr toillez ct (itll\-its ?.5 sotrs

I'rrrr fairc Iair( lcs gauts
l!)rlr lil l'tç(rù <lt' tortt I'ouvrlrr{e

Sornnrc :i fl. : rr':
l\'laililscrit. de flotl'? collert. ltttttic-,
(r) C'i'tait ro i't r: florins ir trr fitr tltr \\'III' siiclt'
(3) ,tCC, r. r;5o, f. ;r v".
(i) ( f;, r. r3, f. 9:.
(;) r6qE : I)otrné pollr lc (loctctrr lloriatre, crûsulté lxiltr rna ntère

rlir strrrs. (-ltdlr.ralit d? ttolr( L:ollccI. bqrtit'.t

annuel d'ture centaine rle florins. L'homme cle I'art avait
ainsi I'obligation de soigner, dans I'intervalle, tous les
membres de la famille. Il avait intérôt à ce qu'ils se
portassent bien. Cette couturnc s'cst perpétuéc jus-
qu'à la fin du XfX'siècle en certaines familles de I"iége.

F'ait caractéristique, au fur et :i mesurc qu'on s'avan-
çait vers le déclin du XVIII" siècle, les prix des objets
de consommation, <lont on a constaté la modération an-
térieurenrent, ne cessaient cle se réduire encore. C'est
la confirmation cle I'asscrtion faite en 178.5 par Des-
champs, écrivain français : rr fin général, toutes les
consonrmations sor.rt à très bon nrarché à Liége, même
les plus recherchées cn tous genres (').1

Quelques années âul)aravânt, se fondant srlr cc que le
rt paiu de quatre livres r (un peu moins <le z kilogs),
rr bien tamisé, bien travaillé ,r sc clébitait à quatorze
liarcls, la viande cle brcuf à trois sols et demi par livte
clc seize onccs, rnêrne en cle,csous si on I'achetait en
gros, rln écononriste liégeois calcnlait qu'il serait aisé.
de nourrir un adulte pcrrdant une année cn ne <lépen-
sant à cet effet r1tl'uuc somme de moins de cinquante
florins ('): soixantc francs. L'assertion paraît hardie ;

elle nc s'écarte pas de la stricte vérité (').
Peut-être scra-t-on médiocrcnrcut surpris de ce que, att

mênre temps, une femme dc ménage acquérait unc belle
oie moyennant r florin ou r franc zo centimes, un din-
don au prix dc 30 sorls : r fr. 8o ; de ce qu'elle payait
une couple de pigeons sept à huit sous ; le jambon à
sel)t sous la livre ; 1e cent d'huîtres, vingt-cinq sous ; la
bouteille de vin cle l{alaga, nn franc 6o c.; celle de
l\'[uscat, un franc -so ; celle de Moselle, un franc 18 c.
Ce sont là des pro<luits qui ne sont pas cle première
rrécessité.

Arrêtons-nous plutôt aux choses auxquelles le petit
bourgeois est plus accouturné. Voici quelques prix, se
rapportant à l'année r78;, récluits en francs et en cen-
times pour la facilitô de la lecture. Ils ont été tirés
conlmc les précédents, cle clocunrents inédits de l'époque:
un gigot de 3 r/: livres un fr. 14 c.; viande or<linaire,
la livrc o fr. 3.s c. comme I'avait tarifé Jean-Théoclore
cle Bavière, le 7 août r74E, à ia clemancle cles bouchers
mêmes ('); lc lxruf, 1:rar livre o fr.4r à o fr.45 c.;
vearl, o f.r. 4t ; lard, o,.sg ; saucisse, o fr. 47 ; ceufs,
'le cluartcron, o fr.5r ir o,q4;lreurre de lferve, la livre
o fr. .s-t ii o,7o ; ceu\ cle Saint-Trond ct de Hassclt à
pt:u prè's le rnêtnc pris ; froruage <le Hollande, la livre
o fr. 46 c.; icl. cle llervc, o,3.5 ; caillebotte, o,rr à os7 ;
café, o,83 :\ r fr. 7r la livre ; tbô, 41r. 74 à 6,7t; vi-
naigre, la bouteille, o,r7; sel, le fognou. (z litres),
o,rg ; savorlnctte, la livre, o,g4 ; savon, id. o,zo ; la
bière, 6 cent. lc grand verre ; le miel, o,z.s ; lc chocolat
ri la varrille, clc r fr. .<o i\.3,,oo la livre, selon la qualité;

(r) f.çsrri.\ srr lr Poir- d( Liagr, V.21.
(2) ùriRll<.1Nr, l;[R1'lr(,, l;;.]. lr(,,rri)^ (;rt.sr'/s, n" -576, Ali-
(3) tlnc notc d'urr fltlnrinistraterrr ri,prrlrlicairr de Liégc, Ista, confirm{

<trte lc concicrgc <lc la Jrrison (l( I.ii'cc, r<'ccvait en r794, <'inq sotts t'1r
l)crsounc ct par jour portr srthrcrtir à l'entrcticrl de cha<lue prisotrnicr.
Pour ceux rcnfernrés i\ l:r rlcrnanclc dcs famillcs ou de créanciers, it
recvait scpt sous. Cct aigent n'ill'ait ceDeudant pas d'autre Daiement,
ni dc traitcmcnt::lvec GS rluelrlrres sorrs, il avait à fournir trois rrains
lrar setaainc ir chiterrn de st s p<'nsionnaircs, rrayer lui-même les gcns <lc
scrrice; ('c s]st\nc (lc rétril)iltion, au dire d'Ista, éqrtivalait ir un trai-
tcmcnt avântageu\.

(4) ,lOP, s. :i. t. II, p. rro. - I,'année suivante, Dour favoriser le
pcuple, le mêrne Jcatr-Thérxlore fixa lc nrix de la viantlc dc bærtf À

6 sols ct dcmi la livre et celle du mouton à .5 sols r lcs meilleurs mor'
(.cau\ rtr r.lrrrix <lc I'irchctcuf r. (Ddit tltt :! ttot,. ti4r)-\

I fl. r5 s.

rr fl. ro
r fl. S r :
: tl. 5
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: fl.
r fl. 5
r fl. .r
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le srrcre cancli à 7o c. i<1.; genièvre,6o c. le pot. Avec
-16 centinres on actluérait un c-xcclletrt pairr blanc de

-1 livrcs. Il y en avait de clualité inférieure appelê moi-
tillon, on de rnéteil, lcqucl était entré depuis peu dans
la cousommation publiqrre. Il se vendait au prix de 34
centinrcs;lc pain bis ou noir, valait:r centimes seule-
rllent.

Il cn cottait très peu aussi pour se chauffer en hiver.
La houille, à Liége toujours, n'avait .quère augutcnté
dc prix depuis le XIV" siècle. On pa1'ait alors pour cinq
mannes de charbons, 45 solz. et l)our le t portage n

re s.6 d. ('). En la seconde moitié du XVIf siècle,
on recevait à domicile, une forte charrette de charbon
cxccllent pour 3 florins de Brabant (') ou 5 fr. 4o ;

celle de houille ou de gros morcean\ pottr 5 florins de
Liége, soit 6 fr. Ce sont à lieu près les prix qtte I'on
pavait dans les principales fosses liégeoises, arr mornent
or\ allait éclater la Révolution tl'août rTEg :

fois, le z7 juillet r7q.1, les troupes répubiicaincs vou-
lureut imposer le cours forcé dc ce lrapier mounaic déjà
fortcment discrédité, eu. échange clrr t vil numéraire r,
c'est-à-dirc de nos espèces en or, en argent, voire tle
notre cuivre. L'administration municipale c1u'elles
avaietrt instaurée le jour même obligea les habitants,
au bout clc cinq jorrrs. à recevoir les assignats, la t mon-
naic de la Lillerté rr, an pair. Ilalherrr à ceux rlni osaient
moutrer leur lreu de confiance en cette moruraie ficlu-
ciairc : tr Qu'ils sachent r, portait une proclamation de
la nrunicilialité, rr rlrr'ils sachcnt que la mort est la peine
due à cle scnrblables clélits 

'r.
Néanmoins, le discrédit cle ce papier nronnaie alla

s'acccntuant ralridcmerrt. Accepté cl'abord par lcs com-
mcrçarlts liégeois intirrridés, à la moitié de leur valeur
nominale, ces billets perdirent cn l)eu clc mois plus de
q.5 p. c. cle cctte r,aleur et firrircnt par tomber à rien.
Au reste, rrorrs rcprocluisons ir titre documerrtaire ri la
pagc suivante, lc tableau clressé officicllement de la <1é-

préciation successive des assignats.
Lc cours forcé dcs assignats était à peine imposé qrre

suivit une autre injonction aussi fturcste. Lc 16 août
1794, crl cffet, la municipalité dc Liége étal)lit le prix
dc vcnte maximum clcs .qrains, rlu pain et dc la viantlc
fraîche ('). Les prix détcrminés par ce maximrlnr ne
porrvaient qu'ajonter grandement à la rlésorganisation
dans laquelle avaient déjà été jetés le commercc et la vie
sociale. Les Représentants du Peuple eux-mêrnes se rclr-
dirent promptement compte clc rr totttes les difficrrltés et
les entraves cyri résu.Itaient de la diversité <les prix r1é-

ternrinés par le ntasimunt particulier de chaque pro-
virrce ou arron<lissemerlt de la Belgique r. Lc 8 rendé-
nûaire an III (zg octobrc r7g4\, ils prirent un nouvel
arrêté adaptant le ntaxintunt de Lille à rr tôute la Bel-
gique et au pays de Liége r ('). Ils ne réussircnt nulle-
ment à rétablir le calme dans les esprits et l'ordre clans
le trafic. Err raison de la circulation forcéc des assi-
gnats, les négociants se tronvaient clans la plus 1É-
niblc alternative : s'ils vcndaicnt contrc paiement en
assi.qnats, ils subissaient une perte d'au moins cinquante
pour cent, perte qui s'aggrava de plus en liltts ('). S'ils
venclaient contre lc rt vil nunréraire r, donc ell nlon-
naie d'or ct d'argent, ils s'exposaient à passer pour ac-
capareurs, spéculaterrrs dc la misère publique, à être
sorrmis à des visites domiciliaires ort à des mesnres ar1-

trenent rigoureuses, on I'a \rtt.
Lc 5 octobre r7q4, à solr tour, le tribunal rér'olution-

nairc cle Liége avait effectivemcrtt rartgé conrme devant
être rr punis cle mort totts ceux qui arrraient errfreint les
arrêtés des représentants <lu pcuple et spécialement ceux
sur le ntar.intunt ct sur lcs a.s.sign.al.s ,' totls ceu]: qui
refuseraient les assignats etr paiement soit de lenrs
créances, soit de leurs marchanclises ou qui exigeraient
eu assignats un ltrix au-dessus du maximum D.

Sans doute, il eût été odieux et clifficile d'exécuter
aussi <lure législation, bien qu'une proclamation <1es

représentants du Peullle clu 4 décembre r7q4 affirme
qu'il n'était (( pas lln seul r clcs territoires conquis r, ori
les assignats r firsscnt ,' discrédités commc à Liége )).

1r)7(..lRP, t. I, l)..iS.
ii) rl..tÂP, t. Il, D. -36.
(:) \-. i (( srj(.ti B()r.(;l-E'i, R,.r'olutio,r liéCeoisc, t. II. p

Charbonnages
ïOITI]RI]

de (:harbon I rle houilll

Louvat
Bure aux Iiaux
Poirier
Hardl'(à Ans)
Iisp,érance

Providence
Ronne-Fin
Petite et Grancle Bac-

nure (à Herstal) 5 fl. ro sous

L'on asslrrait llar voie tle réclame que ces honilles
(( sans charbon r (sans menu), étaielrt < botrues pour
les poeles, donnant perr <le funrée, et n'incommo<latrt
point les poitrinaires u.

Dc même étâit-il possiblc alors tle- sc vôtir à Liége
à meilleur marché qu'ailleurs et ttotammcnt qu'en
France. Dumouriez, le général français qui ttccupa pen-
dant quelquc temps notre villc cr rî()2, lors de la pre-
mière arrivée des troupes républicaincs, sc plaignait
<le ce que notre ville était une Capoue pour ses soldats.
De fait, ceux-ci se croyaient réellenrent dans une Terre
promise stlr notre territoire. L'utr d'eltx, rtu volotttaire
angevin, l'écrivait dc Liége cn novemlrre 1792 :

t Les arts industriels sont ici ett grande faveur. Nous
avons renouvelé nos culottes et nos chemiscs à des prix
de moitié moindres t1u'cn France. La toile de Hol-
'lande est pour rien et le drap <le Verviers, moins fort
sans doute et moins corsé que celui de Lottviers, en a
plus de moelleux ct plus tl'éclat- rr

L'Eldorado liégeois allait bientôt se transformer en
un pays de misèrcs et cle ruirtes. La République fran-
çaise, en besoin immense tl'argctrt pour soutenir les

.querres dans divers pays, crut découvrir le Pactole en
créant des assignats pour tlne somme de 4.5 milliarcls de
francs ('). En pénétrartt chez. notts pour la seconde

(l) P.rr. S.rirl.-ll.rrlirr{'r-llr', (rtnrfrt('s (l( r3Io,
(r) l,e florin (le Rrabant=t fr. Sr.
(3) t1n r792, lc chiffre des assignats en circrrlatior itait (le 3 ûil-

liar(ls 776 millions dt.livres. Quatre ans phrs tard, irrr ténrois-nagc du
rrrinistr<' des finances Ranel, l'émission dcs assisnats :rïait i'tô Dortée
lrr total énorme de .15 milliartls 5Sr,.1rr,ot8 litrcs.

.; f1.

6fl.
6 It.
.s fl.
.5 fl.
5 fl. ro sorrs

5 fl. ro sous

8

7

7

7

7 fl. ro sous

7 Ï1. 7 sous
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Il n'en est pas moins vrai que la perturbatiou fut géné-

rale dans le commercc et clans la situation des partictl-
liers. A 1'encontre cle I'iruposition clu n:a;.rinn+nt, qui fut,
il est vrai, bientôt supprimé partiellenent au moins ('),
I'on put voir chez nous, à ce temps, uu spécirnerl <lu

spectacle qu'a préseuté l'Allemaglle cll ccs toutes tler-
nières années, comme la Répulllirlrlc russe, quallt at1

prix courant cles denrées usuelies. Alors qrre à Liége,
en r7g5, ie louis cl'or cle zo fr. était en rapport avec

r8,ooo livres assignâts, ort coustatait cles ventes telles
que celles-ci : La livre cle pain, r5o livres ('); c1e viande,
z5o ; cle beurre, 5oo ; la bouteille clc vin orclinaire zoo ;

d'eau-de-vie Eoo; le boisseau dc haricots, r,zEo; la livrc
de chandelle 25o, rlne botte d'oignons 25 ; un frornagc cle

Brie, 6oo; une livre de café r,5oo ; une tasse cle café
r5o; la livre de sucre r,4oo,le petit verrc cle braltclevin
ou cle genièvre 50 fr., comme pour Llne (( pomme cle rei-
nette r; I'aune de drap cl'Elbeuf, 8,ooo; un chapeau
orclinaire 3,ooo ; le blanchissage d'une chemise 5o livres;
celui d'un mouchoir z5 livres. Ces prix ont été réalisés.
\ious avons eu entre les mains, un < trotr r officiel (( potlr
unc paire cle bottes : valeur trois mille francs ! l

I,ES ASSIG\ATS - I,EUR DEPRECIATIO}i

llêrne récluits à leur taux intrinsèque, les prix des
objets cle nécessité n'en étaient pas moins augnrcntés
clans de très fortes proportions et lc restèrent long-
tcmps, quant aux grains, cl'après rrn tableau tlrcssé en
r.qr5 par Thomassin. C'est l'état cles effractions. pour le
paictrcnt clcs rentes c't fermages cn naturc tel que le
fixèrerrt chaclue année, cl'une part le clergé, cl'autre
part lcs échevins. Nous en extrayons lcs chiffres srri-
vants choisis par 1rériocle c1e z.s ans pour lc XVIII"
sièclc,

Prix de l'hectolitre.

IlDeautre
l)a tcs

r639
rToo
r t-25
77 50
177 5
r789
r795
rSoo
rEo5
rErcr
r8r5

6,94
S,:6
IOr4o
rrr34
9,72

r5,i r

2.1,6.9 ( t )

t2rL4
r 7,o5
rI14r
rS,r r

Seigle
Dchevins

I Froment
Echevins

Io,9I
13,97

4,46
r4'7o

9'74
2l r?4

4z,rz (t)
rS,z r
25'97
r9r95
22r93

Clcrgé

3,32
4,oE

5,i6
4,35
4'72tjt

' Eclre.'ins

.i'70
4rrS
4'9n
1,97
4,72
6r09

ro,53 (')
6,o7
o --or5 r

6,4s
3,.q.s

ir) llrlIlP, t. I1l, p. r.5.1.

(3) I.a iir'/d françaisc é<lrrivalait cn temps norroal à 9S centiucs de
notre ûlonnaic décirnalc. (r) --\ t)irrtir (lc cette date, I'effrat-tion fut détemirfe 1,rrr I'autorité

adn ilristrative.

TABLEAU

an II (corresl'tondant au e7 iuillct r7g1.N. s.) jusqtà. cell.e du zg tttt'ssidor trn Il: (corrcsfrtrrrtltrnl ûtt r; iilillct rig6
(i'. s.), ori o cr.ssti lt ci,rculttitttt. t'orcét. dtt l>altier-motm,aie (').

Dates suivant 1e vieux st:-le Nouveau style
Perte RGte

rnr ræ lire valerrr réelle

1794, le :7 jttillet
1e r5 août
1e r"" septembre
le r"" octobre
le r"" tlécembre

1795, le r"" j:rn'r-ier

le zo jarrtier
le 3o nrars
le rt" nrrti
le 3r rnai

I)rr r3 jrrirr at 3 jnillet
I)u 3 au rS juillet
Drr r9 juillet au r7 août
l )rr r S août itu t"' sePtembrt
I)u r"'' scptenthrc atr r6 septenrbrc

I)n 17 septcrtrbre au tr octobre
I)rr 6 au zr ct tltt 22 oct. arr 5 novembre

I)rr 5 rrovernbre atr acr

I)u ?r rrovembre arr zo rlécernbre
I)u .:o <léccrrrbre au r9 jarrvier rToo

I)rr :o jalrvier au rE février
l)u rg février jusqu'à lerrr extinction totale

I

Arr II, le g therrniclor
.le 

e8 therrnidc.,r
1e 15 Tructitlor

Arr III, le ro vendémiaire
1e rr frinraire
le rz nivôse
le rur'plrrviôse
le rr gemrirral
le rz lloréal
le rz prairial

I)u z5 praitial arr r5 rrressidor
I)u r5 jusqu'arr 3o nressirlor
cn thertuidor
I)rl rer arr r5 fructiclor
J)u rs au 3o fmctirlor
I)u rer jour complém. au rS vendémiaire

an IV, clu 15 at 3o même mois, ainsi
que <lu rer âu r5 brumaire

An IV, du r5 brumaire arr 3o
Drr rc' au 3o frimaire
I)rr r.'' arr 3o nivôsc
I)11 rer arr 3o pluviôse
I)rr r,'' r-eltôse jusqu'à leur extinction totale

-lo

5o
6z r ,'z

6 z'3
7o

;5
Sr r,,4
37 rlz
qo

94

95

97 rl2
96 213,

' L)7

97 rl2

93 r/3
98 rlz

iee
j se tl+
I uo r/z
I ss slq

6cl livres
<ô it

3j rl2 )

33 r/3 )

30D
25)
rS J/4 )
tz rf z D

IO D

6',
5,
z rlz )

.3 r/3 )

ilD
'z tlz D

| 213

I al2
I

o 314

o rlz
o rl4

D

)

(r) Voir, eu ontrc, lc Tirblcnrr de li débrfciotio,! s&..(.\-\ii,e d(s os-siSild/s, anncré;'r la loi tlrr -; t,rsssi(lor û,1 I,' (:j, juin r7g7),



Une dizaine d'années plus tarti, en rliz4, I'hectolitre
de froment se payait rr fr. .i: ; le seiglc 6,9o ; l'avoine
5 fr. Au bout d'un demi-siècle, etr 1874, I'hcctolitrc de
froment avait atteint 3o fr. 4o ; celui de seigle, rg fr. 9o
et celui d'avoine 16 fr. ro ; c'est-à-dire que les prix
avaient encore triplé durant ce denri-sièclc, à prendre
les céréales seulement.

II. - Taux des salaires. - Heures de travail.

De la revue rétrospective e\ iaquelle ttous vetlons cle
procéder, faisons abstraction cle ce qui concerne I'oc-
cupation française. Doit-on conclure que la conditiolr
générale était infiniment meilleure sous la principarrté
que de nos jours? Ce serait 1à unc thèse difficile à sou-
tenir.

C'est un riant tableau certcs tlue dérorrlc la modicité
des prix des vivres, ctc., d'autrefois. Quand il est exa-
miné sous tous ses aspccts, o11 \r reconnalt aisémcnt des
taches bien sombres. On se couvainc aisément r1ue, grâce
aux multiples améliorations morales et matérielles ap-
portées dans la vie socialc depuis le clernier quart du
XfX" sièc1e, la situatiou du moncle ouvrier est infini-
ment plus avantagettse présentement qu'clle ne l'a ja-
mais été sous les princes-évêques. Cette heureusc trans-
formation a surtout été I'ceuvre des gouvernants du der-
nier demi-siècle.

Pour juger des facilités ou clcs difficultés de la vie
matérielle à une époque tlounée, il ne suffit lras d'éta-
blir une comparaison entre lc prix rles vivrcs, il faut
y ajouter celle des rapports eutre ccs prix et les salaircs.
Or, on ne peut le méconlraître, lc bon marché dcs den-
rées avait jadis sa contrepartie au pâ)'s cle Liége dans
la modicité extrême cles salaires argeut. Iitablir un
système de tlifférences précises nathématitluc entre les
taux des siècles éloignés et ceux de nos jours u'est nul-
lement chose aisée. Pourtant, il est facile dc saisir d'une
façon approximative cle combier.r 'la maitr-<1'crrrvre était
autrefois moins rémunérée rlrr'l\ l'éporlue nroderne,
même qu'en la seconde moitié tlu XfX" siùcle. fl est
facile de s'aperccvoir aussi que ies gages clcs ouvriers
étaient jadis limités aux strictes nécessités de l'existence.

Les gens de service eussent vainement réclamé, comme
ils le font aujourd'hui, en compensation de leurs peines,
r5o à 3oo fr. par mois au-dessus cle la nourriture, cle

l'entretien et du logement. tlne forte et honnêtc scr-
vante se crol'ait largement rétribrrée arr XfV' siècle
avec six florins de Flollande (') annuellement ("). Ce
gage moyen s'est perpétué plus ou moins dans la suc-
cession des siècles, sous I'ancien régime. Au rnoment
où la principauté allait disparaître, à la fin <1rr XVIII'
siècle, une domestique c.ontinuait à se montrcr heureuse
de trouver de I'occupation qui lui rapportât tlouze écus
par an, soit cinq francs par mois. Il fallait qrr'elle fût
experte en I'art de Vatel pour oser espérer un paicntettt
de quatorze écus, ott soixante-dix francs annuellentent.

Voudrait-on recourir à des données officiellcs, bicn
que les précédentes aient été puisées dans des clocuments
manuscrits liégeois des temps indiqués? Voici le mini-
mum de salaire, en d'autres termes, le barême <le la
journée des travailleurs, tel que l'a fixée en iuillet
l4l4,l'êlu Jean de Bavière : Vignerons, seize sols du

(r) Trois florins de Hollanc'le équivalai€nt fr deux couronns de France.
(3) ICSP, n. 286.

lgl

r.5 nrars an r''' octobro et treize sols le reste de I'année ;
maçons, charpentiers et cou'i)reurs (artloisiers),

trcnte-deux sols sans nourriture et vingt-trois s'ils rece-
vaient la nourriturc ( ') ; - maîtres-varlets, vingt-six
sols, s'ils s'entretiennent à leurs frais, ct dix-huit sols,
si lc feruricr les nourrit ; - rr plaqueurs r (plafonneurs).
nourris à leurs frais, vingt et un sols; entretenus lrar
ceux qui les emploient, dix-huit sols.

La situation économique de I'ouvrier restait, cllc aussi,
peu enviable au siècle suivant. Le salaire ne s'était nul-
lenrcrrt arnélioré, err tout cas. En 1533 le maçon lié-
geois le rnieux considéré touchait clix patars par jour.
Son serviteur, son mallceuvrc, se contentait dc la moitié
cle cc paiemcnt ('). Lrn clemi-siècle plus tard, les rnaltrcs
charpcntiers ct les maçons se cléclaraient satisfaits avec
lruit lratars cle Brabant, en êté, et six seulement en
hivcr, dorrc respectivement environ soixante-quatre cen-
times ct quaranteJrrrit centimes. Les ,, couvrerrrs de
toits cn chaurnes r et les rr plaqueurs rr n'obtenaient (lue
six patars en été et quatre seulement eu hiver. Les tail-
leurs de pierre arr ciseau qui travaillaient à la pièce,
pcrcevaient sept florins et demi clu cent, et au poinçol.t,
six florins du cent. Les scieurs de planchcs avaicnt cirt-
quantc patars tlu rr grand cent r et virrgt pâtârs de
r< petit cent r.

A la campagne, les batteurs cle grains, err n'importe
quelle saison, avaient droit à la dix-huitième mesute
cle toute nature de grains ; mais les faucheurs des prés
qui nc faisaient pas la moisson avaient en tout huit pa-
tars par jour ; ceux qui procédaient à la moisson, quatre
patârs. Et ces travailleurs ne bénéficiaient ni de la nour-
riture, ni du logement, ni de congés, ni de vacances.
Toute absence entraînait suppression du maigre salaire.

Les maltres-varlets de charrue avaient annuellement
vingt-trois florins, outre la nourriture et le logement,
tandis qu'un simple varlet n'at'ait que douze florins.
Certaines femmes ou filles, ouvrières à la journée, se

contentaient, en 1588, d'un gain de deux patars par
jorrr (')- Att reste, cle règle générale au mo!'en âge et
même postérierrrement, le travail des femmes était pavé
à moitié prix de celui des hommes.

Au XVII" siècte, à Liége même, le maîtrc mâçon,
par t1n effet de la diminution cle la valeur de l'argent.
sc contentait d'une journêe de vingt-cirrq patars (n);
celle du manceuvre-maçon était tle quatorze patars.
I,es houilleurs, dont la vie était plus exposée quc de
nos jours, ne se trouvaient guère plus avautagés pé-
cuniairement. La journée du chef mineur lui rapportait
rrn florin ('), 1" charpentier de houillère recevait vingt-
cinq patars ; 1' ( avaleur n ou ouvrier du fond de la
mine, dix-neuf patars ; le < happeur D quatorze patars ;
la rt botteresse l de charbonnage, se contentait de dix
patars, comme la rr trairesse )) ou hiercheuse. Certains
agcnts des mines n'avaient que cinq ou six patars <le

salaire journalier.
IIn maître-couvrerlr en ardoises, dont la tâchc est

pleine de périls également, n'osait réclamer du client,

(t) Ccttc nourritrrre jorrrnalière Était (lonc t.onrrrtée ù raison rl<.neuf
sols (ri D('u pri's citrquante-quatrc centiues).

(2\ I'ricurt dr' .S'll'l-S/i'.ri[ (u Cond.roz, r., f, .;,
(3\ RIAL, t. XXIII, rr. .172.

({) I.c fdtdr sc ré<luirait Dâr si\ cerrtimcs environ.
(5\ 7,e lloriil lirrgeois valait rrn fr. :o c. de la monnaie acttrtll<', rlrs-

traction faitc <lrr J>orrvoir acquisitif de I'argcut.

TAIJ\ Dts:S SALAIRES - HEURES DE TRAVAIL
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l)our sâ jottrnée, clue trente patars, (1 \' compris la
bièrc r,, avait-il soin cl'ajottter; le rnatrouvricr en olrte-
rrait clc clix àr seizc (') .

Ccs taux n'avaient potlr aillsi dire pas subi dc moclifi-
cltions à Ia fin du régime princier. Hcurcux était lc
cocher qui pouvait se vantcr d'avoir. un salaire annttel
<lc cent florins ; cclui clu jardinier ne clépassait pas soi-
xarrte-douzc florins ; celui <lu vacher, dottze ! Atr clirc
dc Thomassirt, nn clouticr gagnait cn mo1'enue <leux
fraucs par jour, sa fenrrne tul franc eu l'aidant ; nrais
scrrrlllable salairc était peu commun.

Verviers ct la ré.qiorr environnante n'étaient pas 1llus
prodigues sotls ce rapport. Le salaire mo]'en cl'un lort-
dcur êtait cle ao sous par jorrr, celui clu lttincur rS sous ;

les tisserands et les foulons n'étaient guère nricu-x par-
tagés. Lcs femmes et les apprentis se montraient satis-
faits de ro sorls par jour (t).

Pour cornprenclre I'infériorité de la condition finan-
cière de l'ouvrier, rnême dans urr pays dc lilrcrté et clc
gonvernement débonnaire, conrmc l'était celui du princc-
évêc1uc cle fiége, ne suffit-il pas dc se péni'trer <lc cctte
conclu-"ion que donnait, I'an r;;r, à I'appui d'un de ses

écrits, un économiste liégcois, à caractère pcrr sensihle
ccrtes et nullement généreux, faut-il croire :

tr J'en appelle à ce gJrand nombre de ménages. rltri
fourmillent, dans l'étendue de cet Etat, ori il 1- a quatre,
cin<1, six, sept enfants et une femme, qui ne vivent,
rrc s'entretiennent, ne se logent, ne sc chattfferrt que
sur unc journée d'rm ouvrier qui gagne dix, clouze,
qrrinzc à vingt sols par jour-

r J'en appelle à un grand nombre d'ouvriers et rl'ou-
vrières qui ne gagnent pas leurs cinq sols par jout et
r1rri, sarrs faire orilinaire (sicl. r-ivent et sc soutiennettt,
avcc la plus grande propreté. jouissent de la santé la
plus parfaite et d'un tempâramment le plus vigourcux
et paraissent, en outre dans le public, avec la plus
grandc propreté ("). rr

Cette affirmation, si elle n'cst pas à la louange de ce
soi-disant économiste, révèle le c.ourage, la honne vo-
lonté cle ces pères de familles et de ces simples ouvriers
liégeois du XVIIf sièclc ; ellc laisse surtottt reconnaîtrc
c1u'à cc temps, nonobstant le bon marché des comestiblcs
et de tout ce qui est nécessaire à I'e:ristence, la position
drr travailleur n'avait rien cle réjouissant ni de réconfor-
tant. La moindrc <lisette, la rareté tles viwes amenait <les

sonffrances crttclles aux fantilles populaires, car l'épar-
glle rlc leur était point possible avec âes salaires aussi
r('drrits et clles ne pouvaietrt compter, d'une façon sé-
ricrrse, sur les secours clc solidarité sociale. Il en a été
encorc longtemps cle la sorte.

I)assons la périocle tourmentéc qui suivit la chute de
le lrrincilrauté et arrêtcns-nous un instant à la fin de

l'empire napoléonien, duquel nous relevions à ce mo-
nrcnt. fj'n des hauts fonctionuaires clu temps, Thomassirr,
nons a laissé un relevé partiel de l'état des salaires en

rsrz à Liége, alors que le prix dc la vie était de beau-
corrp plus élevé que jadis ct quc la journée dc travail
était autrement longue. Lc tattx tle la journée <les ou-
vriers spécialistes en faïence variait clc r âr -l fr.; celrri

irt Iln rt:;. lc Couscil de la Cité estiruait la journéc d'un uaitrc cou-
.r, rrr ,', ro'--.,rrt*, <cllt dn nranourtier à 20. (RCc, r. 1735-r7.i8, f. e64 r'.t

(2) l,:. lr.qrR()r, /-c,s irrdr-slrics dtt baJ's dc lretaiers, 1,. 30.
(r) I;trrrtl-s (,-ll,rs.ls, tt's;6, AE.
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dcs ouvriers cle filature de coton et de mousseline, de
o fr. 4<-r àt 3 fr. Des tarrneurs touchaient une paie va-
riable : d'ordinaire r fr. ro par journée.

Si lcs tisserands arrivaient à se faire, dans les fabriques
tlc clrap, urr salairc jorrrnalicr cle 3 fr. 6o, ils formaient
I'cxcelrti<.lr; les autres onvriers drapiers gagnaient
r fr. .5o ; les u devideuses n, < énoueuses r, ( rap-
peuses rr, ,, ôplucheuscs )), gardaient le taux de la jour-
t'téc d'urrc lcssivcusc d'avant la Révolution française :

ct tr, 7o.
Dans lcs papcterics de l,iége, le salaire de ez8 ou-

vriers n'cst qrrc dc r fr. 7o;il est moindrc encore porlr
lcs rz.5 fcmmc's qui vicnncnt les aicler et qui ne retirent
de leur travail quotidicn rluc la modique pièce de o fr. 5o.
Dans les vcrrcrics, les souffleurs, les artisans les mieux
payés commc d'or<linairc, out : fr. ro ; nrais lerrrs aides
touchent cntrc o fr. 4o à r fr. z5 rnaxintum ; les ma-
ncruvrcs ont o fr. 9o.

En l'étal)lisscnrcnt, oir I'irrvcntcur du z.iuc à l'état
industriel, Jearr Donv, cxploite cette proclnction, il
donne ir chacurr dc scs quarante ouvriers r fr. :5 par
jour ; lcs nlaçons ont Li cxceptionnellemcnt r fr. 8o,
conlnle lcs ouvriers d'élitc de la rnême fabriqne.

Quant aux houilleurs, Thomassin, statisticien du dé-
partemcnt clc I'C)urthc, nous édifie sur leur situation en
rtirz. Notre lnssin comptait 6,575 ouvriers et onvrières
Le llrix nlo)'ell dc la 'iourrtée l)our I'ensemble clu person-
nel était de r fr. o.5. Dans les travaux souterrains d'une
grande houillère, qui cornptait six cents salariés, un
seul homme, le maltre ouvrier, et dans les travaux de
surfacc, rrn scul homnre ellcorct le mécanicicl, arrivaiertt
ir gagner deux francs. Pottr les besognes de l'extérieur,
94 fenrmes rccevaient chacrrne r fr. ro ; 7o enfants de
r: à 16 ans, o fr. .5o par tête; les journées des mineurs
clu fond allaient de r fr. 2.i à r fr. 5o. C'étaient les paie-
ments les plus élevés daus les travaux de mines. A
Seraing, la journée moycnrlc étâit de t f.r. o7; à Hers-
tal dc o fr. 9o centimcs. I,iége conrptait rnême trois
petites exploitations minièrcs ot\ Sr ouvriers acceptaient
un misérable salaire uloJ'cn clc 4.i centimes par jour.
Et Thomassin ue manque l)as dc signalcr que les quin-
zaines sc cornposaieut <l'ortliuaire d'onz.c iournées seu-
lcrnent tlc travail, clonc de paicment.

Ijucore farrt-il ajotrtcr rguc dominait I'odieux abus qui
avait pris naissancc au \II'' siècle (t) cn Belgiclue et
(luc lros prirrccs-ér'êrlues avaicut persévéramment com-
llattu ('), abtrs d'après lcquel des patrons, surtout clcs
falrricants <l'arnrcs otr clorrtiers et cles maltres de houil-
lèrcs, payaicrrt en nrarchancliscs un tantième au rnoins
drr salairc, de sorte rluc le patron-boutiquier retirait par-
tiellement d'nne main ce qu'il donnait de l'autre. On
sait si cc scandaleux truck.système a eu la vie longue
nrêmc au XIX" siècle ('). tl a fallu à la fin cle ce siècle
rrue loi réllaratricc l)orlr v urcttrc fin.

Nous rrous somrues alrsterrus d'indiquer que.lle était lâ
longneur clcs iournées de travail. Cepenclant, c'est tln
élément irnportant <le conrparaison de la vie ouvdère

(r) l,rRr:\Nr;, l/i.st. df, n(lgiOu(, t. I, p. 353. - I-c crhier des charges
lx)rlr lû rc(r)rstru(ti()lr (lu tlont des 

^rches 
.'r Liége en 1654, prévoyait

lrr di.ft'nst' <l< pir)<r les srrlrir<'s cn tnarchandi*. (l'. :7.)
(3) V. rnal(l(nrents (lcs 3: rnai r;ie, S février r74r, 4 scpt. 17.15, .5 ma6

r746, r-s juil r7.5o, rr .roût r;sq, .i ruars t;6j. (ROP, s. .i, t. I et II.l
ll) S(lon un é(lit (lc J<'an-Thérxlorc de Eaviùrc drr :r mai I74ô, le

sillirire rlcs rlrtricrs (t cnrployés nc t,()trvitit être arrêti' par tles crélrrt-
ciers <1rr':\ c()n$rrrcncc (le {l?u1 rscdlil.r (I fr. :oi t,itr <lttitrzaitrc.



tl'autrefois à celle de rrotre tL-rnl)s. Iixccption faite cles
houilleurs, bien rares étaiellt jadis les ouvriers adorrnés
au travail huit heures seulement par jour, cornme le
vent la législation présente.

Iin général, au nloyetr âgc, nraîtres ct ouvricrs tra-
vaillaicnt ferme, sans excès nuisibles llorlrtatlt. I,e
repos du dinranche, qui comnrençait dès le samedi à
trois heures dc relevée, scandait I'activité au rythme
bienfaisant de son retollr périoclique. Il était racheté.
pcndant la semaine par une persistante intensité de
labeur (')- Pour les fèvres, lcs ouvriers cn métaux, le
labeur commençait et finissait avec le jour : elle avait
donc seize heures en été, huit unc partie de I'hivcr en
ne tenant pas compte des monrents cles repas. f,cs houil-
leurs du fond, dont la tâche était autrernslll 111ds sf -répétons-le - 

plus dangereusc que de rros jours, nc dc-
vaient rester qrle six herrres consécrrtivcs à leur tâche
souterrâine ; mais la plupart cl'entre errx préféraicrrt faire
jounrée double, à cause tle leur faiblc rémrrnératiorr.
flême I'apprcnti retondeur était au travail, en été, de
cinq heurcs du matin à hrrit heurcs du soir ; en hivcr,
de six heurcs clu matin à sept heures du soir (').

Àu XV" siècle seuiement, des règlcments olrt limité
officiellemeut la journée cle travail. C'cst cc brrt qu'eut
en vue lc règlement de Jean tlc lJavièrc de juillct r4r4.
Selon ses statuts, lcs ouvricrs ct les uranouvricrs en
gitéral bcsognaient dlans la période tlrr r.i mars au r"'
octobre, dc cinq à onzc heures du matin et de une à six
cle relevée, soit onze hcures par jour. Du r"" octobre au
r"' novembrc, leur ceuvre durait uerrf lrcurcs ; et clu
l"' novembrc au r5 mars, sept hetrres ct clcmic ir raison
de la longueur des nuits. ]Iais arr XVII' siècle, la jour-
née coutumière de la plupart des ouvricrs, tcls que
u nlâÇonSr charpentiers et manouvriers ,, s'étendait de
six heures du matin à six lrerrres ct demie du soir dans
la cité, ct <le six heures clu matin à sept hcures du soir
dans les faubourgs. Voilà ce que nous apprencl Jean-
Louis d'Elderen par un mandement du z4 avriT 169z,
ori il menace les ouvriers r;rri n'acccptcraielrt l)as ces
conclitions tlu labcur, d'ôtrc tr privés drr métier r (").

Ce fut plus tard coutre les patrons rnême qrr'il fallut
menacer de sévir. Tel est notamment I'olljet t1'une ordon-
nance de Jean-Théodore cle Bavièrc en date drr zg oc-
tobre 176r : u Etant informé l, dit le prirrce, (( que cer-
tains maîtrcs, notarnnlent drr métier dcs menuisiers,
poussent la durcté et l'injustice jusqu'à rctenir et obliger
leurs ouvriers à travailler, tant en hiver qu'en été, au
delà de la journéc ordinaire, sans les salatier à propor-
tion du tenrps qu'ils les emploient, nous ordonnons aux
dits maîtres qui voudront faire travailler leurs ou-
vriers plus que depuis six heures <lu matin jusqu'à sept
heures du soir qu'ils payent à leurs dits ouvriers ce
qui leur compète pour le temps qu'ils auront trarraillé
au delà de 1a journée, à peine de trois florins d'or
d'amende pour la première contravention, cln doutrle
pour la seconde et clrr triple outre la privation du métier,
pour la troisième r (').

A Veniers, dans I'industrie drapière, le travail com-
mençait à cinq heurcs du matin et se prolongc.ait pen-

( | ) K['RTH. l.a Cilô de l-i,rg., t. II, I)
t:l ItI-1L, r. \\\'III, D. Ji.
i3) (-t,, ./'), r..i.<, f.::5.
'r) /l()I,. s..1, t. Il, fr. JS8.
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dant douze heures, sauf dcux corrrtes intcrnrptior.rs lx)rlr
les repas, à nridi et à quatre heures.

Loiu de diminuer, la journée ouvrâblc s'était bcan-
coup étendue clurant toute la premie\re moitié rlu XIX'
sièclc.

III. - Habitations, etc. - Métamorphoses sociales.

Aussi bien, faut-il reconnaître quc d'unc façon géné-
rale, la vie cles artisans sc préscntc clc nos jours infini-
rncnt plus avantageusc, tant au point de vue prix <l'exis-
tence et taux des salaires (lrlc sorls le rapport de la réele-
mentatiorr dtt travail.

Lc décrct fratrçais <lc juin r7gr, concernant les rué-
ticrs, irrterdisait toutc âl)parencc cl'associations or1-

rrrièrcs :

rr Lcs ourrriers ct corlll)agxons tl'ttu art rluelconque,
nc pourront, lorsrlu'ils se trouveront ensemblc, sc nom-
mcr ni président, ni secrétairc, ni syndic ; tenir cles
registres, prendrc dcs arrêtés orr des délibérations, for-
rner dcs règlcnrcnts snr dc prétendus intérêts com-
muns )).

C'était, clans sa fornre la phls rcl)oussantc, la procla-
mation clu règue de I'iudiviclualisme, livrant I'ouvrier
ri lui-même sarts protcction ni aidc aucuuc. Ce règne
a eu près cl'nn sie\cle <le durée. Il ne prit fin quc lorsque
les doctrines qrr'il avait instaurées eurent été al>olies
officiellement. C'est deptiis le déclin du XIX. siècle rluc
les pouvoirs prrblics encouragent lcs travaillcrrrs à s'uuir
à nouveau pour protéger leurs intérêts professionnels.
fls leur facilitent de toutes nranièrcs l'organisatiorr de
sociétés coopératives, de caisses dc secours les plrrs di-
verses, de syntlicats, et les srrbventionnent très séué-
reusement comme ils ont fondé ct subsidié' non moins
largement d'autres institutions encore qu'il serait trop
long d'énumérer.

Dans une même penséc de philanthropie ct cle justice
sociale, l'Etat et les'autres adnrinistratiorrs prrblirgucs
ont créé les conseils de I'inclustric et drr travail, les
conseils de prud'hommes <lestinôs ir fairc régner la con-
corde cntre employeurs et employés, cles écoles indrrs-
trielles et professionnellcs <1ui pcrnrcttent au-\ ouvrit,rs
de se perfectionner clans leur art sarrs boursc délier. Iit
rluc d'autres cerlvres cle prévoyancc établics par les tra-
vailleurs errx-nrômcs sous les ausl'riccs dcs gorrvcrnants
ou par de généreux lrarticuliers, orlt pour but d'assrrrer
plus de bien-êtrc aux artisans err les écluqrrarrt, cn les
prémut.tissant contre les accidents clu travail orr corrtre
le chômage iltvolontaire ! Tous sont sulrvcutiotrrrés, orr

.garantis par I'Etat, les provinces ct les comnrrrnes. Ces
pouvoirs publics non seulement s'efforccrrt dc dimirrucr
la tâche de I'ouvrier, en limitânt les heures de travail,
mais ils lui facilitent l'emploi honnête et utile de ses
loisirs. Enfin, les législateurs I'assurent . corrtre tout
risque d'accident, et ils lui ménagent rlne pcnsion
salutaire dans sa vieillesse, pension que nc connaissaicnt
guère les anciens Liégeois (t), sauf clans les dcruiers
siècles, les emplol.'és clu Conseil privé (') et lcs memlrres
cle quelques corporations orrvrièrcs. Là même orl ces pen-
sions étaient décidées, elles se chiffraient par cles sonrnles

ar) Âu \\'II'sii.tlt', [n I'irotr lc Couvrcrtr, <scrviteur rlu méticr des
(r)lrlrcurs r arait . ((.nt ans ct darvantâcc et ntétait urrllcmcnt l)en-sionni'r. (RCC, r. 1619-16:3, f. -so.)

(2) Rtglcnent d.u Conseit briltf (XVIII, siîcle1, p.26.
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mininres, riclicules, elles n'avaient au surplus aucun ca-
ractèrc officiel, et n'étaient nullement favorisées ou
assurécs au pays dc Liége, soit par l'Etât, soit par la
cité.

Ccux-ci rr'avaient pas même su institucr des caisses
d'assurance pour les ouvriers, ou contre les accidents cle
travail qui survenaient à leurs agents ('). Ils n'interve-
naient ryue très exceptionncllement, par voie de sub-
side cxtraordinaire et touiours facultatif, rnoclique à
I'extrôme (').

D'arrtres anréliorations cle tous genres ont facilité,
depuis, la vie du travailleur. Pendant unc longue pé-
riode du XfX" siècle, se multiplièrent des bâtisses
énormes, éler'ées par la spéculatiotr clans rur but cle lucre,
pour \- loger la classe indigente. Ccs bâtisses-casernes
disparaissent de plus en plus. Eviclemment, le centre
de la ville devient chaque jour plus coûteux à habiter.
Le mocleste travailleur, assez souvent, a dû renoncer
à se loger dans les quartiers élégants et drr cceur <le la
cité or\ résident les riches commerçants et cl'opulents
particuliers. fl s'est réfugié dans des quartiers excen-
triques, en cles rues spacicuses quancl même, oi\ l'air
circule librement. fl y trouve des derneures gaies et
coqucttcs, réunissant toutes les pcrfections intlustrielles
quant :\ l'hygiène, à l'éclairage, au chauffage, etc.

Grâce à I'institution de sociétés très variées a1'ant
pour objet précisérnent cle procurer aux plus déshérités
un logement salubre et à bon marché ; grâce aux libé-
rales inten'entions cles cliffi'rents pouvoirs publics ou
cl'institutions libres, cle très rrombreux travailleurs pos-
sèdent une habitation agréable avec beau jardin, <lans
cles enclroits salubres et pas trop éloignés du centre.
Ainsi s'est-il fait que la rnovcune clcs hahitants par mai-
son, après avoir été portée dans lcs clerniers siècles à
ro otl rz, est tombée à sept présentenrerrt cn notrc ville.

(r) ÀcL-, r. !.568-r.s7o, f. .lr. - lin r;5r, (;ill(s Delri.c, rnaitre rnaçon
ruourut ii h snite d'une chute qir'il a\ait fait<'cn travaillant à la res-
tauration de I'Hôtel-de-ville. I,e Conseil st borna à accorder à la veuve,
r par charité r, un écu par mois r jusclu'ri révoration >.

Lc 16 scrrt. r79r, le mêmc Conseil alloua rrne intiemnitrl cle 3oo flor.
dc Rrallant, à rn sieur Clipteur ( fnrrr açoir été cstropié ir la dérnolition
riu frorrtispice des colonnes <le 1'anci<.rrrre halle des l)rarriers n, (RCC,
t. tTgt-r7gz, 1. t7z,)

{2) En r7SJ, unc murâille de la ville <ln haut (lu \lont Saint-\Iartin
s'étant t,irrtit.llerncnt êbou'li.c cnscrclit et tua lln nornrnt' Jean !'loquet,
et rrn (,nfant (le Jern I,e('lcnt. porlr tous dommages intérêts, le Conseil
r'le la titi,octrola trente-cinr1 écus ii chacrrne des deux familtes. (RCô,
r. r7-i3-r7.<.s, f. :o:.)

}IETA}TORPHOSE SOL'IALE

C'est une constatation d'autant plus consolante que le
rnouvement tendant à multiplier les maisons, prend en
ce moment à LiéSe un plus vif essor par f intermédiaire
direct de la Ville dans la construction de ces bâtisses
et cn Belgique même, par la constitution votée aux
Chambrcs cl'une Société nationale d'habitations à bon
marché.

Les conséquences de cette saine politique générale,
iointcs à cclles des progrès industriels et scientifiques,
sont des plus manifestes. Janrais n'ont été si peu mar-
quées les différences .sociales qui, durant uue lorlgue
succession de sièclcs, avaient séparé les cliverses caté-
gories cle citoyens. Nous ne sommes plus au temps ori
1e luxe, loin d'être le fruit légitime du travail, était une
princ inique perçue par l'aristocratie romaine sur I'es-
clave, sur le capital humain.

De nos jours, les différcnces cle râng etltre les habi-
tants sc sont nivelécs, ou plutôt se sout dissipées. L'ôga-
lité clcs conclitions se révèle jusque dans la vie écono-
mique. Les hommes d'Etat, les administrateurs pu-
blics, si élevés soient-ils, corrtribucnt mairrtenant atlx
impôts avec la rnasse de 1a nation sans excmption au-
cune. Ces impôts procurcnt, à tous indistinctement
aussi, ce que l'ancicn riche nc pouvait même s'octroyer
avec sa fortune : des routes ct cles ponts, pavés, bien
entretenus, balayés, arrosés, éclairés, etc. Le simple
ouvricr use des chemins cle fer, des poste, télégraphc
et téléphone, comme I'homme le plus opulent. Il peut
voyager, communiquer âvec ses semblables plus rapi-
clement, plus comrnodément et plus srirement que le
grand seipJneur de I'ancien régime.

Ce bien-être général s'étencl aussi quant aux vêtements
et à la nourriture. Plus de clistinction non plus sous ce
rapport entre le patron et I'ouvrier. Sont maintenant de
consommation universelle cles produits qui, auparavant,
n'étaient accessiblcs qu'aux pefsorlnes de condition
élevéc, le sucre, 1e café, lc chocolat, par exemple, les-
quels n'étaient réservés, atr XVIF siècle encore, qu'aux
rcpas princiers.

Félicitons-nous grandeûrcrrt de toutes ces heureuses
transformations. Bicn cornprise de ceux qui en sont
I'objet, cette remârquable évolution économique devrait
se traduire par les manifestations les plus appréciables
pour la paix sociale et ie c.léveloppement de la civilisa-
tion.
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Dans les temps anciens.

x rE46, la Commission centrale de Statistirlrre
ar.ant désiré obtenir des données sur l'rt état duu paupérisme à Liége, pendant la premièrc moitié

clu XVIII" siècle r, la Commission prol'inciale de Liége
cléclara impossible cle fournir une répotrsc précisc.

<t Les sources sur ce sujet n, écrivait-clle, (( sont peu
nombreuses. On ne trouve aux Archives dc 1'Iitat que

les édits émanant des princes, édits qui, llcn<lant pltt-
sieurs sièclcs, se répètent les ttns les autrcs et nc pré-
sentent aucune donnée qui puisse être utiliséc au point
de vue de la statistique ou des améliorations philanthro-
piques ; c'est la promulgation pure et simple cles nloyeus
répressifs.

r Les archives des l{ospices cle I,iégc retrferment
certainement des documents propres à éclairer la qucs-
tion ; mais, tout en supposant le courage tlécessaire lrour
dépouiller les milliers de volumcs in-fo qrri s'y ttorrvent
et que l'on n'a pas ouverts depuis cinqttante ans, il est
douteux qu'on puisse rencontrer cles élémerrts sttffisants
pour cxécuter le travail projeté. Ajoutons encorc qtle
clifférentes collections, mômc des plus inrportântcs, ont
clispam lors des invasions du pays de Liége et ont été
transportées au clelà tlu Rhin, d'or\ elles ne sont jamais
revenues. ))

Malgré les lacunes ct les difficultés ainsi anllofl-
cées, nous nous efforcerons dc procluire quelques éclait-
cissenrcnts sur 1e passé de cette grarre qrtestion sociale,
objet constant <les préoccupations des hommes cl'Etat
en tous les pays.

La société païentre n'a point pratiqué l'assistancc so-

ciale clans lc seus vcrtueux du terme. Sous la Républiquc
rornainc furent rnises à exécution les premières mestlres
porrr venir en ai<le à ceux qui souffraictrt ; ntais, comme
le rappeiait clans une publication officielle, Germeau,
membre cle la Déprrtatiotr permanente du Conscil provin'
cial cle Liége, ( ces mcstlres n'étaictrt prises qttc clans le

lrut d'assurer le repos de I'Etat ; elles ne respiraient
âtlctlrl scntinrent de philanthropie ni de justice r.

Gernrearr ajoutait :

rr IJn peu avant cette époque apparut dans le monde
lc christianisme, jetant à cette foule, affamée de plaisirs
ct de jouissances matéricls, les grands principes du de-
voir et par dessus tout, la loi cle la charité, qui faisait
dc torrs lcs hommes sans clistinction d'origine et de
classc, cles frères qui clevaient s'entr'aider. L'esclavage
est aboli, les pauvres sont secorlrus et I'on voit s'élever
notanrment sous les empereurs Valentinien et Marcien,
des instittrtions destinées au soulagement de f infortune.
Ces institutions restèrent clebout arr milieu du grancl
cataclysme de f invasion des barbares ; lorsque lc calme
sc rétablit, nous les retrouvons en pleine prospérité (').1

L'archiviste général Piot abonclait clans le même sens :

rr J'ai clit et je soutiens que la charité, dans le sens chré-
tien du mot, appartient exclusivement au christia-
nisme ("). l

Il est attesté, par maints documents authentiques que,
dès les premiers siècles cle l'ère chrétienne, les pauvres
avaient lettr part clc revcnus dans les biens dc I'Eglise.
L'organisatiorr de la charité resta ainsi pendant quelque
temps le rnonopole de l'élément ecclésiastique et reli-
gieux ('). llais c1éjà I'Eglise primitive invitait les fi-
clèles à coopérer à l'administration <le la bienfaisance.
Cette invitation fut entenclue. Telle fut la noble émula-
tion clorrt firent pteuve les laïcs chrétiens quc 1'épiscopat
cntt parfois devoir nrodérer leur zèle, leur générosité
afin cl'enrpêcher lc dépouillement cl'héritiers légitinres.

II. - Intervention première du pouvoir civil
en nos régions. - Sous le régime féodal.

Err nos contrées, I'intervention du pouvoir civil dans
l'octroi cle secours arrx nécessiteux se manifesta pour
la premièrc fois vers la fin clu VIf" siècle. Au suivant,

(r) D. i'()r3rr,,i.cotiorr drs .s{.o1rr-l t?iblics, I.iége, û6i. iltA, Annerc,
n'?.5o;, pD. i ct 3.

(2) Obsr/?'ûlio,r-s d. i\I. Piot tu rabbort ll'auters : iûstitutions chûri-
ldbl.-ç (Concours de rESo dc la classe des I.ettres de I'AcadéEie rôyale
de Relgiqrre).

(3) t'n rèclcmcnt du Dâr,e Gélrrse, de l'an 491, onærnant des égli*s
chréticnncs, réserç:rit le quart des revenus de l'autel anx Dalrrres. Ce
rrrintinc frrt atlrnis cn caùle, arr Dremicr Concile d'Orléans, l'ân 5rr.
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Charlemagnc usa de sa puissante influence et de son
génie admiuistratif aux mêmes fins. Par ses capitulaires,
il défend sévèrement d'opprimer les nécessiteux et il
commancle d'offrir I'hospitalité aux voyageurs comme
aux pauvres en général. L'un dc ces capitulaircs, de
I'an 8oo, établit des maîtres des pauvres chargés du soirr
des irrdigents et de les protéger (').

Le grancl nronarquc ne fut point suivi, en la matière,
par ses faibles clescendants. De nouveau, quand se déve-
loppa le régime féoclal, avec ses abus multiples, la bien-
faisance sc réfugia sous la tutelle de I'autorité religieuse,
exclusivement encore, car <lurant les guerres longues
et sanglantes qui se succéclèrent un peu partout, à cet
âge ténébreux, le désarroi administratif se révéla de
toutes parts aussi. Par voie de conséquettce, la source
du dévouemeut public se tarit complètement en maintes
nations ; I'on y méconnut absolument les principes de
la loi morale qui nous imposent des devoirs envers nos
semblables.

IlI. - Les plus anciens établissements hospitaliers. -
Eloge de la philanthropie des Liégeois.

Le pays liégeois, clu moins, forma une honoralie
exception à cet abandon quasi-universel cles obiigations
sociales. Dès le VII" siècle, si point auparavant, on
connaissait à Maestricht, à Amay, etc., des établisse-
ments hospitaliers. Ainsi ces localités devançaient
I'exécution <les lrrescriptiorrs du concile assemblé à Aix-
la-Chapelle en 816, lc'quel ordonnait aux évêques d'éri-
ger près de leurs monastères un hôpital ou hospice pour
les pauvres et les pèlerins étrangers ('). Les pontifes
liégeois en tinrent certainement cornpte puisque, en
l'année 84o, l'érudit irlandais, Sédulius, c1e séjour parmi
nous, trouva un de ces asiles hospitaliers en activité à
Liége, à côté <lu Palais de son protecteur, l'évêque Ffart-
gar, dans les dépendances de la cathédrale. De nom-
breux pauvres y étaient entretenus en vêtements et
autrement toute I'année. D'autres nécessiteux recevaient
la nourriture journalière dans le réfectoire du chapitre
de Saint-Lambert.

Sous Notger, la cité comptait diverses institutions clu
gerrre. L'intensité des vertus humanitaires et hospita-
lières des Liégeois était telle qu'elles faisaient I'admira-
tion des peuples voisins. Au XIU siècle, l'on se plaisait
à y tracer ce superbe éloge de Liége :

tr Nulle part l'étranger n'est I'objet cle soins si pré-
venants ; jamais la nourriture n'y fit défaut aux pauvres,
ni le vêtement à ceux qui en étaient dépourvus r (")

Notger avait réorganisé la bienfaisance, en même
temps qu'il avait réglementé la propriété ecclésiastique.
Une large part de celle-ci passa au soulagement cles be-
sogneux. :

Animée des plus nobles sentiments, la nation liégeoise
ne cessa de faire montre <ltun amour ardent envers ceux
qui souffrent. A la fin du XIF siècle, <lans presque

(1) l'Eri1'2, \[Gfi, Leses, t. I, rr. r.58.

Un concile national convoqué par Charlemagte ltan 7g4, voÛlut q[e
lc clergé ett soin dcs orphelins et les coûfiât â des trersonles sraves
et aDtes à les soigner, (IrÂRazHtrM, t. I, p. 32.1. - 

patrol, t. I,XXXXVII,
D. rgr.)

(2) I{ARTzEErrr, t. I, p.5!S.
llt I.'évêque Baldric (roo8 à ror8) fonda des rentes pemettant de

nourrir chaque jour vingt-quatre pauvres voyageurs. (A\sEL\rÉ, 3r,) *.waæn (ro42-ro48) frorta le nombre des secourus à g6. (Ibid., carr. IX.)

ETABLISSEN'IENTS HOSPITAI.IERS - GENEROSITES

toute l'Europe centrale, toujours livrée à une anarchie
profonde, effet désastreux des abus criants de la féo-
dalité, I'autorité civile continuait de délaisser entière-
ment les malheureux quand elle ne les opprimait pas.
Cc sera lc chef de I'Etat liégeois encore qui se placcra
à la tête d'autres pontifes pour prendre la défense pu-
blique clcs humblcs et des rnalheureux.

IV. - Efrets de I'avènement des communes.

Lc mouvcrueut obtint un succès prodigieux, d'autant
qu'à ce moment on assistait de toutes parts à l'éclosion,
à l'émancipation cle nos grandes communes. Placées à
I'abri cles coups de main des seigneurs belliqueux du
voisinage, elles jouirent bientôt d'une richesse progres-
sive qui contrastait avec les rlrines et la misère répandues
clans les campagnes. Aussi vit-on surgir et se développer
clans les centres urbains, à côté des asiles hospitaliers dus
surtout aux abbayes on aux puissants corps ecclésias-
tiques, maintes créations laîques ou mixtes, fondées et
sorltclrues par cles libéralités d'une opulence extrême par-
fois.

C'cst sous la forme de I'hospice - la constatatiou
en a été fréquente - 

que nous apparaissent de préférence
les créations philanthropiques médiévales. La Commis-
sion cles }fospices civils de l{uy conserve aujourd'hui
encore parmi ses revenus ceux d'une fondation d'un
hospice qui remonte à l'an ro66. Les hospices sont primi-
tivement des abris pour 1es voyageurs pauvres et en
particulier pour les pèlerins, comme I'indiquent les vo-
cables sous lesquels ils sont placés : ce sont tous noms
de saints corlllus pour avoir pratiqué l'hospitalité : Abra-
ham, saint Christophe, saint Julien, ou encore saint
Jacques, patron des pèlerins. De bonne heure on y reçut
aussi des indigents, les malades, les aliénés, en un mot
toutes les catégories de I'infortune, car il faut observer
que les mots hospice et hôpital étaient des termes syno-
nymcs au moyen âge.

Ce qu'on appelle la spécialisation ne pouvâit, on le
comprencl, s'introduire qu'à la longue ; elle commença
par les lépreux. La rrécessité de protéger les bien-por-
tants contre les atteintes de I'affreuse maladie de la lèpre
fit dc bonne heure élever des bâtisses réservées à ces
malades ('). Les autres séries de malheureux frappés de
maux physiques ou moraux eurent respectivement cles
instituts appropriés à leur situation, comme nous l'éta-
blirons en parlant de chacune de ces maisons. Liége,
avant le XV" siècle, renfermait dans sou sein, une.dou-
zaine d'établissements hospitaliers que les habitants de
notre ville n'oubliaient ni pendant la vie, ni à I'heure
cle leur mort. A cette époque du moyen âge, les hospices
ct hôpitaux étaient plus nombreux <lans le pays liégeois
quc cle nos jours. Stavelot avait son asile pour voyagcrlrs,
l)auvres ou autres infortunés, fon<lé en r34o par Bau-
cluin du Sart. llême des villages comnle Ans, Jemeppe,'Waremme, Vivegnis ('), Fexhe-S1ins, etc., en étaient
également pourvus.

V. - Générosités somptueuses.

Notre époque et notre ville en particulier peuvent se
rnontrer fières d'avoir connu des philanthropes géné-

(r) Iir:RTH, La Cité dc Lifse, t, lI, DD. 2tg-28o,

{r} Hosf. Sairl-Abrahau, r. ;,1. :27.



reux et éclairés. Il faut savoir rcndre hommage égale.
ment aux vertus des vieux Liégeois d'avoir provoqué
de nombreux clévouements et des générosités notr moins
somptueuses à l'égard de I'humanité souffrante ou aban-
clonnée. Au XIII" siècle, uue amie des pauvres et cles

délaissés, sainte Julicnne, non satisfaite cl'avoir con-
sommé le sacrifice de sa personne pour soulager lcs rna-
lacles indigents âtlrait, dès sa tenclre jetrnesse, suivant
une traclitiol - flei1f, à la vérité, il inrportcrait d'établir
le foudement, - clisposé en leur faveur clc scs imnrcnses
biens fonciers, de plus de zzo bonniers clc terres fer-
tiles.

Dans les siècles irrrmédiatement suivauts, nous de-
vrions citer, pour Liége uniquement, Jean de Bologne,
Oneal, Cathcrine de Flémalle, dont les fondations per-
sonnelles étaient si consiclérahles qu'elles eurcnt chacune
lcur conrptabilité, leur répartition spécialc aux dé'shé-
rités cle la fortune, jusqu'à la fin du régime prir.rcier.
Elles continuent dc- fottrnir à l'assistance officicllc clc
notre chcf-lieu les plns aborrc.lantes sources cle ses re-
venrls. Catherinc de F1émalle setllc, par disposition
testamentaire dr1 30 juin r4rg, dota les pauvres de f,iége
d'un lcgs clui subsistc et qu'on évaluait, il 1- a près cle

trois quarts <lc sièc1e, à la sonrrne <le 7.5o,ooo fr. (').
fl vauclrait certainement trois àr tyuatre. fois plus dc nos
iours.

En sc rapprochant rlavantage de notre époque, il fau-
drait rappeler Ernest dc Bavièrc lct1uel, outre d'alrtres
royales liMralités, fit don <lc son Palais d'Outre-Nleuse
pour l'affecter à l'érection d'un hôpital qui porta bien-
tôt son nom ; - Gertrudc. Connotte, fonclatrice cle I'hos-
pice dcs Orphelins, err r6rq ; - les barons cle Surlet-
Chokier qui, ir 1a fin du XVII" siècle et au commence-
nrcnt clu suivant, fondèrent, à leur tour, cle leurs propres
deniers, divers établissements hospitaliers encore exis-
tants, en y consacrant 6 à Too,ooo florins; - le prévôt
dc Saint-Lanrbert, Max-Jérôme, conrte dc Poitiers, qui,
l'an 1765, déclarait choisir pour ses héritiers universels
scs r, bous amis les parlvres <le la ville et cle la cité r.
Son héritagc comportait de très notables biens fon-
ciers (").

Par cette belle action, ce noble l)crsolulage irrritait
I'cxemple assez récettt cl'un prince-évêque de Liége,
Georges-Louis de Berghes. Ce prittcc, no'n satisfait
d'avoir refusé de ses sujets, (lurant sorr long rè.qne, tout
donatif dirait aujourd'hui torrte listc civile -laissa en monrant, I'ensemble de sorr richc patrinroirre,
se chiffrant par cleux rnillions de francs arr nroins, a à
scs chcrs frères les patl\,res cle la ville <le Liése )), comnre
il s'exprimc darrs son tcstamcnt.

Et que rl'arrtres nomsr on clevrait énoncer par cen-
taines err se r-estreignant ârlx bienfaiteurs dc granr'le no-
toriété !

VL - Fondations variées.

Ccttc générosité était, d'ailleurs, cornlnrlue. I)cpuis
lc Xffo siècle, il nc se formulait pour ainsi <lire lras de
testament qui ne contînt nn legs orr plutôt une série <le

legs en faveur <f institutions charitahles. Celles-ci,
cl'ortlres multiples, avaient été appropriées atrx temps et

{t) f[.{coRs, Lc llullcti, ao1]ntlrttal, r8i6, p. 3:S.
1:) Cclirirlrull, r. :66, f. 65 v".
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aux circonstallces. Il n'enrpêche clue plusieurs de ces fon-
dations rcvêtaient clcs forrnes tout au nroins surpre-
nantes. Tel était bien le cas porlr rr I'aunrône clite de
Iforion r, r1ui, clès le XV" siècle s'cxonérait ir Huy, dans
une maison cle la rne des Chevaliers. Aux temps de
I'acte clc fondation, orr déposait là, sur I'appui ad hoc
cl'une fcnêtre, jusqn'ir épuisement des revenus annuels,
un pain, un fagot, ct un hareng, lesquels étaietrt succes-
sivenrent renrplacés au fur et à mesurc quc lcs geus clu
peuple les enlcvaient. Spécialenrent convoité, rapporte-t-
on, lc hareng clcvenait sorlvcnt la cause dc luttcs homé-
riques qui sc terminaient généralenrent à la clemi-satis-
factiorr des comtrattants, chacun enrportânt un rnorceâu
violenrrnent arraché tlu corps rlu délit ( ' ) . Pourtant,
c'était précisénrent pour ér'itcr d'arrtres abus clue les
secorlrs se rlistribuaicnt en nature ('). Lorsrlue, par suite
de lcgs, des distrihutious généralcs de pains clevaicnt
se fairc aux l)auvres, â11 rlloven âgc, clles étaient anllon-
cées par cris lrublics à travcrs les rues de la ville (").

Les scntimcnts charitables se rér,élaient sous tous les
aspccts. Conrrnc de nos jours, uos aienx s'ingéniaient
:\ di'corrvrir des proc('dés nouveatlx cle soulager la mi-
sère. Lcs corps clc nrétiers, dès lctrrs prcmières rnani-
festations conll.uc tels, rlès le XIV" siècle arr moins, sub-
vinrent dc façons divcrses, par dcs caisscs et des rete-
rrues spécialcs, arlx besoins cle leurs rnenrbres malheu-
rcrrx, soit par *.uitc t1c vicillesse, soit pâr sllite cle ma-
ladic ou cl'autrcs adversités.

En dchors des rnéticrs nrênres, I'initiative privée ten-
tait dc fairc face à toutes les variétés cle misères qui at-
teigncrrt l'humanité. Si les vicillards comnre lcs infirmes
et les orphclins trouvaicnt rcspectivemelrt tlcs abris tu-
télaircs, si lcs malar.lcs orclinaircs recevaient cles soins
ernprcssés à clomicilc ou darrs les hôpitau-x, des asiles
spéciattx -.'ottvraient attx léprettx - llotls l'ât'ons dit -aux scrofuleux, mêrne aux aveugles (').

VIt. - Visites médicales. - 
(Euvres diverses.

I1 1- a plns. L'assistancc rnéclicale gratuite existait
pour lcs rnalacles à domicile. Il serait erroné de croire
qu'elle était organiséc partorrt d'rrne façon rtttlimcn-
tairc.

A Htrl', par excnrlrlc, non seulcment la Ville nom-
rnait cles nrédecins ct cles chirurgicns dits clcs pauvres,
rnais elle leur accorrlait urr traitenrcnt fixc. Lc Conscil
conrnrlrnal finit par rrrettre les places au concotlrs et par
les corrfier aux praticiells qrl'un jrtry sérieux - le Col-
lègc des }Iédccins - le jurl- ccntral cle l'époque, -reconnaissait avoir le plus d'aptitude profcssionnellc.

A Lii.ge, il n'en était nullenrerrt cle même. On ne corr-
rraissait pas de médecins clcs pauvres attitrés officiel-
lement. Cepcrrdant, lcs malades indigents recevaient les
soins de praticiens, et ccux-ci, sur I'avis qu'en clonnait
lc cur(' cle la paroissc 1'rarfois, obtcnaient dn Conseil de

FOI\I)ATI()NS VAITIEES - oiuVRES DIVERSIiS

(r) R. DrfK)rs, I|1q au Yl'III. -rièclr, D..iS.
(9) 

^ 
titrc (l'cxcmple, citons celui dc (;illcs Stassjn, ch.ur)inc (le

Saint-ltrrlelin ir Visi', lcqucl lÉgu:r, en r,<.15, de quoi (listribucr antruet-
lcmcnt {to1rs lcs lctrtlre<lis de qrrartsnre ir traiz( pau\rcs pcrsonnes et
manaigcs, à chascrtn rtnc rnichc de pain d'rrnc lirr.pcsiurt ct lrng
lxd?'@lg (har(-ng) ct uoc pinte de truids porrr lc potaige t't, s'il y a rcste,
contirru('r lcs vendrcdis après Paqrrs. ' (CErssnNs, Pdf is-\c dc l/isé.)

(3) X1'" siècle : lsabellion de Sârt lègue lDrrr rrrc rlistribution dc
pains ; cllc veut (luc < icellc donnée soit cr1Ée par la villc corrrrnc il est
de couturnr'. ' (DL, Cora'- ra tc-sldDr., r. r 1li.r-r48ô, t. r37 v .1

(4) 'J- rlre des ^.li!"tugl.s.



498

la Cité, une subvention annuelle qui s'élevait d'ordi'
naire à roo fl. de Brabant; parfois aussi ils la recevaient
directement (')

Dans la visite des infirmes, les médecins se trouvaient
suppléés par des religieux lolards. Ces derniers procé-
daient aussi à I'ensevelissement des morts, dont ils
eurent le monopole jusqu'à la fin de la principauté
sous la surveillance générale du Conseil cle 1a Cité (').

I,e monopole ne s'étendait pas à 1a visite des per-
sonnes sous le coup de maladies. Cette mission bienfai-
sante et la visite des pauvres étaient partagées grande-
ment avec la société dite Confrérie de miséricorde. Com-
posée de bourgeois, êrigêe le 5 mars 16oz par le prince
Ernest de Bavière, cette compagnie a constamment été
entretenue avec le produit des aumônes des Liégeois,
des collectes publiques à domicile et des cotisations des
associés. Elle cumulait au fond la tâche assumée de
nos jours, tânt par diverses communautés religieuses
que par I'ceuvre de la Visite du dimanche, avec le rôle
des conférences de Saint-Vincent de Paul et de nos so-
ciétés de patronage des conclamnés. L'amélioration du
sort des prisonniers a été en dernier lieu l'unique but
de cette association charitable restée debout jusqu'à nos
jours, nonobstant les bouleversements politiques et so-
ciaux intervenus durant les trois siècles de son existence.

Les æuvres des enfants martyrs ou moralement aban-
donnés, comme les institutions d'enfauts trouvés ne
sont pas précisément des innovations. L'ancien régime
les a connues. Déjà 1es capitulaires de l'an 7r.4 et de
l'an 7g4 se préoccupaient des enfants abandonnés. Il
serait téméraire d'affirmer que notre territoire possé-
dait, à ce temps et même après, un institut affecté à les
recueillir - les petits êtres délaissés étant rares au moyen
âge dans le pays de Liége (") - 

mais nous savons qu'une
charitable Liégeoise, Blisabeth Bailly fonda l'an r7r4.
en notre ville, une maison qu'elle appela de la Divine
Providence ayant pour objet rt l'entretien et l'éducation
de petites filles des plus pauvres et des plus abanclon-
nées rr, auxquelles elle tâchait de faire apprendre un
métier outre la lecture et l'écriture (n). Pour faciliter
le maintien de l'établissement - comme le fait se re-
nouvelle de nos jours quant aux Salésiens et aux
Crèches, - des bienfaiteurs prenaient à leurs charges
I'entretien d'un ou de plusieurs enfants. Chaque pension
annuelle leur coûtait ll^ait caùins en r77o, soit nne qua-
rantaine de francs seulement, abstraction faite drr pou-
voir acquisitif de I'argent. Vu le but éminemment utile
de f institution, le Conseil de la Cité l'encourageait par
des subsides sérieux ("), ainsi qu'il agissait envers
<1'autres.

Mais, au fur et à mesure que le X\IIIru siècle s'avan-
çail vers son déclin, développant avec lui les principes
dissolvants de luxure et de désordres, à tous les points

(r) RCC, t. t?52-t753, f. ro4 ; r. 1755-1756, f. r95.
(2, Arrhites des Alexiens, r. z, 1. z,
(3) Concernânt ce sujet, nous nàvons guère ræcoatré dats les act6

officiels de 1â ville de Liége que les deux notes ci-joints ; elles se rap-
portent aux dernières années du régime princier: rs awil r7gr. Sur le
rapport du mayeur Colson d'avoir ttouvé un mfant exposÉ près de
l'église Saint-lhomas,le Conseil ordonne de pays à Colsn r2 écus
Dour Daiement des frais et son traûsport à I'hôpital (?) (RCC, r. r7gt-r7g2,
f. 8S v".) - r7 Janvier 1792. Le Conseil ordontre à lI. le rentier de Dayer
au mayeur Kinable rz écus pour être employés à la nouriture d'un en-
fant trouvé sur la paroisse Sainte-Catherine. (Ibid., f. zsr.l

(a) L'asile renfemait déjà 5o jeuns filles en r73o. v. 9oû autres
renseignements la notice rue des Cdnnes.

(E) Rcc, r. r75o, f. 5a.

CEUVRES DIVERSES D'ASSISTANCE

de vue, un nouvel organisnre devenait rrecessaire pour
recueillir les jeunes victimes de cette période de dépra-
vation : les enfants abandonnés. I,e prince Velbruck s'en
était rendu compte et aurait voulu pour les abriter, sa-

crifier l'antique couvent des Croisiers. Il s'aclressa au
Saint-Siège dans ce but philanthropique. Il écrivit, le er
avriT ry78, au cardinal Pallavicini, secrétaire d'Etat :

< On est ici inondé de femmes oisives, mendiantes et
débauchées, dont la plupart mariées ; il est conforme
à la religion, à la charité ct à I'humanité de pourvoir au
salut cles enfants qui naissent cle ces malheureuses créa-
tures, qui souvent sont abandonnés de leurs coupables
mères et qu'elles détruisent même en les jetant, soit dans
les rivières, soit clans les fosses profondes dont on a tiré
le charbon de la terre, qu'on voit cl'ailleurs trop souvent
devenir la proie des réformés qui ne tâchent que trop
de s'en procurer, ou enfin qui, envoyées à l'hôpital des
enfants trouvés cle Paris périssent de misère en che-
min r ('). Le pape répondit le + juillet en émettant
I'espoir de voir ériger cet établissement de charité, mais
il trouvait des obstacles à la sttppression du couvent
susdit. L'affaire tralna ainsi sans recevoir de solution.

On ne peut découvrir clans les ceulrres des Pauvres
honteux et cle l'Assistancc cliscrète, des manifestations
philanthropiques inconnues <le nos aieux. La capitale
liégeoise les avait vues en action, il y a une série de
siècles. La Chapelle-des-Clercs notamment, de la rue
Souverain-Pont, était depuis une date très reculée le
siège d'une rr Compagnie de la charité pour les pauvres
honnestes et secrets menages l (').

La distribution de soupes et de vêtements aux éco-
liers, distribution due à de généreux fondateurs, se
trouvait parfaitement établie aussi dès le XIII" et le
XIVg siècles sur divers points de 14 ville (").

fl n'est pas jusqu'âu couronnement de rosières choi-
sies parmi 1es plus pauvres ieunes filles aptes au ma-
riagc - lequel usage se perpétue en plus d'une com-
mune de la province 

- 
qui n'ait été institué régulière-

ment ici dès l'époque médiévale. Erard de La Marck a
fait mention cle cette æuvre ingénieuse. En fondant
f institution de la procession commémorative de la
Translation clu corps de saint fambert, il veut que, si
un jour cette procession venait à être abolie, les bourg-
mestres et Conseil cle la Cité reprennent 1es fonds <les-
tinés à cette cérémonie, et les affectent tous les ans, à
la dotation, lors de leur mariage, de cinq filles sages et
rt de bonne fame r nées dans cette vil1e (t).

Parmi les principaux soutiens de cette ceuvre ingé-
nieuse, en ce XVf" siècle dans notre cité, figurait un
dignitaire très connu de la cathédrale, le prévôt Arnold
de Bocholt. Dans ses dernières dispositions, il affecta
une somme considérable <r à l'utilité et usage de maryer
honnestes filles de 1â cité )) (u).

Beaucoup d'autres ecclésiastiques formaient des legs
à pareille fin dans leur testament. Ainsi l'an 16o5, Gis-
bert d'Achel, chanoine de Sainte-Croix, constitua-t-il

(r) DÂRrs, Notices, t. XIV, p. 2rr.
(2) Les archives de l'Etat à Liéee renferment des registres plusieurs

frris séculaires de cette <'ompagnie, - v. aussi Collégiele Saini-Pierret
r. 78o, f. r33.

(3) IC.SC, t. I, préf. D. xxr. - BoRMANS, Analyse d. chddcs d.c Saif,t-
Denis, pp. 6z-67.

(4) VTT,LENFÂGNÊ, Mélqnges, D. 463.
(5) RCC, r. 1568-157o, f. 5o et zzg. - GOBERT, CAPI,, t'" année, p. 6r.



une rcnte de cinquante florins de Brabant rr pour doter
<luatrc filles pauvres et honnêtes cle l,iége rr (').

\rIII. - Tables des pauvres dites du Saint=Elprit.

\ous venons cle passer cll revue clcs organismes cl'as-
sistance sociale, solicles ci'orclinaire et qui eurerlt porlr
la plupart la vie longue, mais ils avaient des objectifs
restreints, un caractère local, 1-rarticulier.

Le pa1's de Liége conuaissait une institution cle bien-
faisance à lrut plu-. largc, plus étcucln, qrri revôtait ur-r

aspect, si point partout officiel, au moins public, et qui,
à trarrers toutes lcs vicissitucles des temps, cles événe-
nrents et des lieux, s'cst transmise intégralemcnt clu
moven âge à la fin du régime princier, sllr tout le ter-
ritoire liégeois. C'était cc que, en d'autres provinces,
orr clésigrrait 'f ables ùr, .Saint-Esfrit, - emblème de la
clrarité - et que, chez nous on qualifiait X[anse o1r
'l'able des Pautres. Le compétent archiviste général Piot
n'hésitait pas à croirc quc ces institutions charitables
ont tiré lcur origitre premièrc cles clistributions que 1es

cliacres faisaient prinritivcmeut atlx intligents clans les
clifférents quartiers urbains. A Liége cn tout cas, clles
étaient installées au XIII" siècle et richement clotées. Ces
tables cles pauvres remplissaient clans chacunc cles pa-
roisses le rôlc auiourcl'hui rlér'olu anx comités rlc cha-
rité, comités auxiliaircs tlu lrurcan central clc bicrrfai-
sancc, à I'exception, cepentlant, qrr'ellcs possédaient
chacune des ressorrrces propres, distirrctes et qu'elles
iouissaient d'une irrdépendauce absolrre. Lcs centairres
de communes rurales se trouvaient cle même pour\/ues
cl'nne manse <les pauvres clont les mambours étaient élus
par les communautés à l'égal cles conseillers conlmlr-
nallx.

Ces comités locaux de bienfaisar.rce fonctionnaient
donc avec le concours cle l'élémerrt laïc ; i1s n'en con-
servaient pas moins llne expression torrte religiense,
puisqu'ils relevaient cxclusivement <1e la paroisse et
qu'ils avaient 1e curé à leur tête (t). Le partage des au-
môues restait d'orclinaire confié à ce pasteur. En gage
d'impartialité ct de sincérité, celui-ci faisait afficher
dans son église la liste des pauvres secourus (").

IX. - 
(Euvre principale et centrale d'assistance.

Outre ces groupcnrcnts charitablcs t1c grande stabilité,
à la vérité, et de sagesse administrative, on en rencorl-
trait un autre à Liége a1'ant arltant cle fixité ct de soli-
dité. n les clonrinait tous par I'anrpleur cle sa mission
et cle sa circonscription. C'était en quelque sorte le pré-
crlrseur du trureau central rlc bicnfaisance. Sorrterru par
lcs générosités cles bortrgcois et clu clcrgé cle la ville
etrtière, il octroyait scs faverrrs :i torrs 1cs r'ucligerrts. Son
local était, par excellerrce, T'hôtel, très bien <'lénommé,
des Paut,res de la Cité, son nom génériquc. Cette ceuvre
irrincipale d'assistarrcc, sur laqnellc nous allons reve-
nir, avait son siège cn Vinâve-d'fle.
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X. - Gestion du bien des pauvres. 
- Défense

et protection.

On s'cn est convaincu par 1'énunrération très partielle
qui vient cl'en être faite, nombreuses ct multiples étaient
les ceuvres d'assistance sociale rlans la vieille principauté
iiégeoise. fa majeurc partic d'entre elles, bénéficiant
cle la pcrsorrnification civilc, reposaient sur clc richcs
fonclations. llalheurcusemcnt, à raison peut-être dc cette
richesse, clcs irré.qularités se procluisirent et I'excès du
bien engeudra le nral. Par suite anssi, soit cl'urre orga-
nisation vicicnsc, soit clu choix llcu juclicieux cles ad-
.rlinistrateuls, <lu manque cl'unité clans la clirection ou
de I'absence clc contrôle sérieux, on cut à relever, de
tcnrl-rs :i autre, rles négligenccs coupables. Escomptant
cles intcntions qui n'existaient pas, on opérait trop fa-
cilcrucrtt rlcs changernetrts cle biens fonciers ou cle rentes,
au risque cl'ébranler les bases des établissernents cha-
ritablcs (').

Ccpenclaut, le pouvoir central nc se fit point faute
r1e réagir coutrc tous actcs inrprévovants, légers, illé-
gaux. C'cst pour cnrpêchcr senrblables mantettvres et
protéger le clroit cle.s faibles que llaximilien-Henri de
Bavièrc, clans rrn nranclemerrt clu r7 janvier 1669, an-
nonça solerrnelletnent qu'attctlne aliénation des biens
des pauvres clrr pays cle Liége ne serait licite ou valable
si elle n'avait obtcnn confirmation dc son autorité (').
Pour cléfenclre lc droit des infortunés également, le
même prince par ul1 édit clu eo mai 1636, orclorrna à
tous nmtn,bou.?.r or1 maltres des pauvres de vacluer gra-
tuitement à leurs forrctions, de suivre, quant aux rentes,
les effractiorrs clu clergé cle Liége et non celles rr à petit
prix r pour les mtrids qrri leur sont dus, et de ne <listri-
llrcr lesrlits biens qu'à cerlx qui sont r'éritablement
pâuvres, corlnus ponr tels par lcs pastenrs.

De 1rlus, il exigea que ce fût clevant ces curés et les
deux plus vieux échevins ou principaux du lieu que
rr tous les comptes rr cles pauvres ,r fussent rendus et
examinés gratuitemeut r (").

XI. - Immixtion de l'élément civil dans la pratique
de la bienfaisance publique.

Ën introcluisant les échevins cornme contrôleurs des
îablcs <1es Pauvres, Ie chef <l'Etat liégeois sanction-
rrait, eu somme, rln usage existant depuis longue date
clans mairrtes localités du pa1-s de Liége. Dès le XIII"
sièclc, au moins, rlès la proclamation tle f inclépendance
<lcs cornnrunest un nrouvement s'était prononcé vive-
ment en faveur de I'intnrixtiorr de l'élément civil dans la
pratique cle la bienfaisance puhlique. La légitimité de
ce mouvement paraît aroir été comprise de la papauté.
Le souverain pontife Clément \.r orclonna l'an r3rr. ri la
srrite du concile général de Vicnne, rr que l'aclministra-
tion cles hôpitaux et <les aumôniers serait désormais con-
fiéc à <les laïqrres soigneux et capables r.

GESTION DES BIENS DES PATIVRES - C}]IIVRE PRI.\CII'ALE

(r) ICSC, 11'z-13o.
(?) I,cs ,rtr,-sr.s (i.-\ t5r1?li'rrs ont subsisté clans la plrrDart de-s pa-

roisscs jusqu'en r7g.q,

(3) Lcs rcterrus dcs Tables paroissiales des Dâuvres se sort bearrcoup
accrus I'au r7q: cn suit<- dc lt'gs leur fait pâr le rrrincc Georges-Louis
<lc llcrglr(s. (\-. ruc de Rcrghcs. - Cathédr., r. 266, 'l'estailttt dt. lrrilt(c.t

(fr \-. --liji i.,i.arrdIt l..r lctlri.r da /'rjtdt,ais.s.,?r.ilt tl'tr11 ltosr'ilal, I,iége,
r6E.;, in-{'. -- }{dÛd.ett|e,t.1t:.r ianïier r65,5. - ROp, s.3, t. I, p. 14.

{:) Colscil !,ritt, D{Dtchcs, r. 3,r, f. r:g.
(3) Pour assrtr('r I'ol)scrlancc rigonrcusc dc ce mandement, le frrince

faigit choisir rrn orr deux insptr-teurs dans ç113qas pafoisse, chargés
d'annoter les corrtra(cntcurs qrri, rccollnus tels, étaient frRssibles <1'une
amende clc 5 flor. d'or au profit dcs pauvres. (lIANrc.q,RT. D. 285 ; -ROP, s. S, t. T, n. 60.)
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L'autorité civile, ir son tour, teuta I'allplication dc
ce mocle d'action au \V" sièclc à Bruxelles eutre autres
colnmunes. Si la mesurc cut 1à cluelques succès, ils furent
morncutanés et e1le rtc se généralisa pas. Ce fut sctr-
lcnrent au XVI" sièclc, sous 1a rénovation des principes
d'autoritarisme de I'ancien droit césaricn que, aux Pays-
Ilas espagnols, on travailla vigoureusement à rentettrc
lc servicc tle l'assistancc ii I'aclministratiotr lrublique.
L'rrn cles lrlus arclcnts protagonistes cle cc nlouvement
a été un phiJosophe cspa.qnol, réfugié :\ Brtt15cs, Louis
Vivès, lcqrrcl llublia tul otlvrage intitrrlé I)e subrentione
Itaùl>erum or'r il préconisait la cerrtralisatiotr cles clivers
nrocles dc bicnfaisance des villcs ct lcur mise ir la disp<l-
sition dcs magistrats communaux.

Iin la principauté lii'gcoisc, lrarcil régintc nc parzris-
sait nullcnrerrt nécessairc orr plutôt le procétlé iutro-
duit arrx Pays-Bas cslragnols avait été mis cn pratiqtte
depuis des siècles dans la lilulrart clcs localités, voire
dans plusicurs de rros botrtrcs villes.

Toutcs lcs conuntrucs liégeoiscs ott ii yrcrr lrrès toutes,

- e11 l'4 vu - avâicnt leur talrlc <les parrttrcs. Sans
doute, cc lnreau dcs pauvres n'était point géré tlirec-
tcment par les bourgmcstres, pas plus qu'ils n'admi-
nistrcut préscnteurcrrt lcs brrrcattx clc bietrfaisatrcc cott-
fiés au contrôle du Conseil comtrtutral, mais l'autorité
krcalc y avait ses rcprésctrtants, ctr at'ait la ltaute srtr-
vcillancc.

A Visé, or\ fonctionrrait égaleruent un bureau cles Com-
mrrns Pauvrcs, les biens de cette institutiorr ct ccux de
I'hôpital Saint-Nicolas, arraient été réunis dès I'an r.5oo.
Lcs deux (Euvrcs i,taient gérées par une administration
unique dans laquelle I'arrtorité conrnrunalc coml)tait un
orr plusicnrs jurés (').

'Warenrnre, dc très bontte heure, fut c.lotéc d'utr hô-
pital, d'unc léproscric pour le désigner par sorr vrai
nom; lc bourgmcstre en était le nrambour ('). En la
nrêmc ville, clès avant lc XVI" siècle, le maurbour cles

l)arlvrcs a1-rpartcnait ir I'assen'rbléc conrnrulralc.

On perrt dire aussi <1n'à Verviers, lc nragistrsf - 1;'1'sf

dirc I'Adrrrinistration contmunale - avait la clirection
suprêrne des hospices (').

A Huy, pour citcr rru cluatrièrne chcf-lieu <l'arrondis-
selncnt dc notre proviucc., la 1rrélioutlérauce <lc la Corn-
nrrlne en nratièrc d'assistance aliparaissait complète.
I)epuis trne datc très reculéc, les bourgmestres avaieut
ia missiou d'administrer les hôpitaux et lcs biens des
irrcligents. A la fin dU XVI' siè'cle, ils sul4rlièrent le
prince tlc les cléchar.qcr tle cettc tâchc ingrate et tle la
confier :i nnc conrnrissiotr de onz.e personnes rt à choisir
chascun an par lcs rnestiers, conlnle cl'ancienneté a esté
tle coustunre r. Erlrcst dc Bavière acquiesça l'an r-içlq,
à cettc clemande, mais il se réscrvait tt la puissance et
faculté d'abrogcr ct rcformcl l'élection desdites onze

l)crsonnes, si, par ci-après fussent trouvés iceux ott
ancun cl'errx, s'abrrscr <lcs<lits biens cles<lits panvres (')D.
f)ans la srritc les bourgnrestres lrutois n'en conservèrent
l.ras moins la haute rnain snr les établissenrcnts cle bien-
faisance. Qrrant à la commission des Onzc, délégation

(r) CEyssli\s, Pdroisst dc vi.srr, r89r.
(2) A. DE Rl'cKEr,, Hisl - de llterelililtc.
(3). lr- tIDN-,{rrx,Ilisl. tle Vtralers, r8.;9, p. .17.

(r) Corrs.i/ lrii't, r. r.597-t6:3. - 
ROP, s. :, t, II, l). rî.1
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officielle de la comr.rluue, elle avait (lcs origines loin-
taines, t;ue ccrtains chrouiqueurs rcl)ortent au \IIIo
siècle (').

Pour Liégc partictrlièrcnrent, trlle législation livraut
i'assistarrcc prrblique ir I'autorité cornmunale aurait âté
superfluc ("). Avant rprc l'émancipation plénièrc de la
cité ett été assuréc, c'est celle-ci qui, dès I'an 1176,
irnposa, par ses échevins, ses aclministrateurs cle l'épo-
que, 111r règlernent à la léproserie de Cornillon, I'unique
établisscmcnt de bienfaisance rclevant des borrrgeois à

cc tenps. I.ors rnônre <;uc la lèprc eut été bannic et que
I'institution eut été nroclifiée clans son affectation, les
chcfs dc la cité en clisliosèrent cn rnaîtres absolus jusqu'à
la ILévolrrtion françaisc. Eux égalemcnt jouissaicnt de
la superintenclancc sur I'hôpital Sairrt-Désir fondé pour
les pcstifi'rés, l)ar Bernarr'lin Porqnin, le zo septembre
r 566.

L'adnrinistration de la ville excrçait senrblable juri-
cliction sur d'autres organismes uhilanthropiques locaux,
parnri lcs<lrrcls I'etnvrc capitalc d'assistance, celle cles
Pauvres, dite aussi I'Aumône ou les Pauvres de la
Cité (t) , ir cause de son origine purement cornrnunale et
cle son caractère officiel, et encore Pauvres en lle, pârce
c1u'cllc avait ses lo.-aux cn Vinâve-d'Ile. Il intporte rle
faire counaître lc rnocle d'action de ce t1'pe de l'ancien
scrvice de bienfaisancc civile.

XII. - Mode d'action de I'ancien service général

d'assistance.

Des écrir,airrs liégcois vieux tle cleux ct trois siècles
ont vorrltr rlécotrvrit Ic fottdatcur prcmier tlc I'tcuvre des
Pauvrcs <lc la Cité, <lans un chalrclain dc Saint-Paul,
nommé Ilinet ('). Ils sc trompent <l'une façon absolue.
Un chapelaiu de cettc collégiale, appelé Binet, s'est, en
cffet, dévoué largenrent au soulagement des pauvres,
conllllc notts le verrons ; il est mort asscz avant dans le
XIV" siècle. Or, en la première moitié clu lrrécédent,
I'rr hoslrice u était norr sculement fondé, mais très ri-
chcmcnt doté. Ses hiens fonciers, d'origines variées,
s'étenclaicnt sur dc très nombrerrses localités du pays
liégeois.

D'autrc:j chronitlncrrrs rapltorteut au hasartl, sans
l)rctlvcs à I'appui cn torrt cas, la naissance clc I'hospice,
-*ous l'évôquc Hngnes de Picrlront, soit au prenrier quart
du XIII'' siècle. On <loit remonter ltlus haut encorc.

Aussitôt son indépcrrdance proclamée, la cité ne se
colltcnta point dcs lltanses cles pauvres paroissiales cle
la villc. Iille voulut ôtrc pourvuc d'nn bureau général
rle bienfaisance rclevatrt d'elle seule. On pcrrt le dé-
couvrir dans une charte de la léproserie de Cornillorr,
tlc i'arr rrE5, laqucllc charte ntcntionne unc <lonation

(|) llÉL.{RT, Histoire de Hu1, 164r, DJr. r;-rS.
rl) \ototrs ici que, en la seconcle nroitié rlu I\-III. sii,clc, lc Saint-

Siègc avait autorisé le frriuce-évêque de l.i{gc r'r < rérrnir toutcs les fon-
rlations (charitables) du pays ). r Si sbu -{lt6s ', é(Titait-on en V77,( u'a pas crrr devoir faire usage de cc brcf jusqu'ri préscnt, c,est qu,il
a craint que I'intérêt de quclques particulicrs les aurait cnga{és peut-etre
i former dcs aDlrels à la Cour de Vienne qui anrait pu êtrc nréjudiciableir la juri<liction ecclésiastiqrre. t (AE, i.^ortls ch_1...c|s, Lrttt( à I'agerû
,lu britct: à Ronte ù, brolos tlu coulent des Croisiers, nô 5?6.\

(3) r:gi, novenrbre : . llambor et pon'eor <le Cotnntnrts Pauaïes ite Lû
('itcil dc l,ictre. (CLorfe dcs Dotilinicaits). - r-tq6: Li Polres d"el l'i-
ilaillt LI'llltr. tAbbdl'r de Robtrtilont, r- aux Ccus et Rclrtcs, f. 4.)

i{) -llrn. rl{:, f. :5o, IlûI.. Ce manusrit cite /eoil Rinet, cbapclain de
Saint-l'aul : ('csl I-c,rrbcr', Ilinet, êr'idemment, (ln'on aura vouhr écrire.



faitc à la u fraternitô des liauvr:es dc Saint-llichel , (').
Il s'agit ici de I'institution charitablc de Vinâve-cl'Ile
qtri fnt, en effet, clésignée la t ,nl'aisott, des Pau'ures d.e

SainLnlicltel r. Au-dcssus clc la portc d'entrée.princi-
palc sc clressait unc rriche renfermant une statue de ce
saint archange. Telle n'est pas potlrtant la raison qui
l)rovoquâ la clénonriuatiotr.

XIII. - 
Démembrement de I'antique hospice

de la cathédrale Saint=Lambert.

La clénronstratiou (ltlc ltotls venons cle faire ouvre la
voie ei une hypothèsc que n'a envisagd' aucutr de nos
préclécesseurs. Ellc fait aclmettre quc l'érection de
I'celrvrc des Comnruns Pauvres a été l'effet cl'un clérnenr-
trrement de I'ancien hospicc <le la cathéclralc Sairrt-
Lambcrt situé primitivement à l'ombre nrênre cle la ca-
thédrale, là ot\ est I'cntrée de la ruc cle llex à droitc.
L'établissement hospitalier périt clans f incendie qui dé-
vora lc temple adiacent, précisénrcnt en I'aunéc rrS.i.
Jusquc-là, I'hospice, ou du moins la chapclle qrli desser-
vait I'asilc en l'endroit, avait été placé sous le vocahle
de saint llichel, archatrgc. Dès quc, qucl<1ues années
plus tarcl, le siège de I'asilc errt été transf€'ré place dite
nraintenant cle la Réllublique fratrçaise, I'hospice n'ettt
plus pareil patronagc, nrais celtti <lc saint Nlathieu,
tan<lis clnc I'institrrtiorr charitable proprcment dite, créée
ell rr85 par la cité, empmntait l'arrcien vocable de
i'hospicc Saint-Ilichel.

L'ceuvre bienfaisantc n'hérita pas urtirluement clu
rrom. Elle obtint aussi unc partie rles attributions jusque
là clévolues à l'antique hospice cle la cathédrale. A datcr
de ce moment, l'affectation de I'hospicc, de cloul'rle
qu'elle était, devint sinrple. Les malades et 1es impotents
eurent seuls âccès en I'asile Saint-Mathietr. La clistrihu-
tiorr <1es secours aux indigents drr clehors en fut dis-
traite et demeura le lot cle l'ceuvre de charité commurle
de la Ville. La Cité inaugura sou émancipation en as-
surant respectivement, cle concert avec le corps chayri-
tral dc Saint-Lambert, la rélrartition dc secours aux
Liégcois clélaissés par la fortune et à ccux accablés cf irr-
firmités.

XIV. - Les Pauvres en lle. - Organisation. -(Euvre des bourgeois.

Après le texte de l'arr rr85, le plus vierrx document
concernânt les Pauïrcs en Ile est urle charte du 3 scp-
tembre r23.s faitc au nonl dc l'étatrlissemcrrt par lc corps
clcs échcvins, <les jurés ct autres bourgcois, représen-
tant alors lc corlrs conrnrunal ('). Nous savorls par ce
titre que 1'rr Aunrônc de la Cité ,' était très connue à
cette date. Il confirme arrssi quc les revenus cle I'autel
dc la chapellc Saint-Itichel, transférés à la cathédrale,
alrpartcnaient aux Conrrnuns Pauvres.

Le pape Grégoire X, par une bulle dc 1'arr reTr ("),
lrrit I'cr,uvre sous la 1:rotcction de I'autorité apostolirlue
et lui confirma la plénie\rc possession de ses hiens. I,c

(r) rrEs : I)olnunl lrrca <tui cst in Foro I.eulictrsi .frùt.rùitati San(li
lri.,raclis et infirruis <lt Corn<lio. (Ho.si. ,l, Corùilloil, r. r, f. ;:. -l.rodirln, rm;, p. 1.)

(2) I'clrî'rcs.x Ilc. r. r.i.
(3) tin r,idirrrr.s d('cctt('l[rlle, émani'drr rlolctr rlc l'église Saiute-

Ilaric (lc Camlrrrl', et rlatit rlc I'au rz73 cst r(t)rùllrit dtns lc r.3, <les
Piruvr(,s cn llc. f. :sr,
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papc y témoignc, cll ces termes, de sa sollicitucle pour
les déshérités clc la fortune clc notre cité :

rt Prêtant attentiou, avec rlne cluc sollicitude, sur les
{cuvres dc piété rlui s'cxerccnt cnvcrs les pauvres et
nécessiteux, sans acception cles l)ersotlnes, cles biens tle
l'Aumône cles Pauvres de Liége, appelée vulgairerrrent
de Saint-I{ichcl, Nous entendons nraintenir la dite
Aumône, dans ses susclits biens et ses autres droits,
les défenclre sous lc bouclicr de la faveur apostoliryue,
contre la présomption cle cenx qui voudraient les dimi-
nrler ; Nous clésirons dc plus, les augmerrter autant qu'il
l1orls sera possillle, avec I'aidc <lc Dicrr. C'est pourquoi,
lrar l'autorité dcs qrrésentes, Nous vorrlons qu'il ne soit
llerniis à personuc dc convertir téntéraircntetrt en cl'autres
rlsages, les revclrus ou les possessions <1e cette même
Arrmône, destind,s, rleprris sa fondatiorr, :i la sustenta-
tion dcs pâuvrcs et des néccssiterrx, clc les aliéner ou
tlissiper cle n'importc quelle façon, mais Nous ordonnons
r1u'ils soient tons conserr'és clans lcur entier, l)or1r
I'rrsage, comnro<lité ct profit tles pauvres, pour lc gou-
vernenlcnt et le sonticrr clesqrrels ils orrt été accordés... u

C'est aux lrroviserrrs cle I'Aunrônc des Peuvres de
Liége, que Grégoire X adrcssa ccttc bulle. Irne autre
htrlle, lancée en r:j3o par le pape Jean XXII pour pro-
nrettre clcs faverrrs spiritnelles aux hicnfaiteurs, a été
formulée à la clemarrcle cle la Cité (').
' Non sculenrent, dès le ltrirrcilic, lcs maîtrcs de Liége
avaicnt la garclc r'les archives ('), mais I'itrstitution elle-
rnêmc les rcconnaissait pour ses tutenrs-nés. Aussi
avaient-ils le porrvoir cle suspenclrc, voire cle' clestituer
les administrateurs colnme les agents subalternes. fls
avaient le droit clc prenclre part à toutes les réunions
dc la commission adrninistrativc (( porlr veiller aux in-
tôrêts dcs pauvrcs l. Jusqu'à la suppressiorr <le I'insti-
tution, la génôralitô dc la cité, c'est-à-dire les bourg-
rncstres, le Conseil, lcs trentc-c'leux bons rnétiers ou 1es
Seize Chambrcs suivant l'époque, fixeront les statuts
de ce burearr de hienfaisance central ou les modrfieront
à leur gré.

Bien qrre l'Aunrônc fût ainsi sous l'action immécliate
des dépositaires dc I'autorité civile de Liége, jamais i1

ne vint à la pensée d'aucrrn de ceux-ci de faire inter-
venir la caissc conrmuuale clans les dépenses clc cctte
rr Aurnône r, clont les largesses sc répandaient pourtant
jusque sur les indigents de la banlieue ('). La ctrarité
librc, les libéralités de bourgeois religieux assurèrent,
rlans toute la suitc des ans, urre abondante alimentation
cles rcvenus cle I'institution. Les clonateurs se montrèrent
nombreux t1ès lc XIII' siècle ('); mais l,un cles pltrs

(l) Lc textr latirr tk.c<.s l[rllcs cst trillscrit notanrmcnt darrs lc rc-gistrc r6 dcs Pcrri,rc.s crr llr, ù la fin, dans l(. rcgistrc 5, f. :.;r-:5.r r^ ; ila i'ti'frutrlié avec tradrrcliotr françaisc dans lc Rcron'tllement du R?-gltttrttrt dc lc Itni-so, drs Cor[rnarr.s Pdl.i,ras, en r7r8, et en r744 ; -N'" 36.5: et 3657 dc la CIrC.
(2) f,e 14 novemlrrc rf6;, il fut décidé que t()rrs les rqgistres, Stocks,

otc., scraicnt renfermtss dans un mllrc ir trois sermrs. I,'art.75 du
règlement dc l'an r75r est rron noills formel I'r ct égard.

(3) rr8r: Jc lais XL ntars de ligois rnr dener à Common Poures
dci,cfis ld bd,l liii,r' dt Li(gt,:i donncir ll rrrr rxrurc r, ct al r[tr(' Dlrrs
solonc chrr kc ons verrat qu'ilh lnsongcrat. (la.rlcrncll de Gillîs Stil.et,
Échcvin,,)^tocL' .ld.s PI., f. .<1.)

(a) En févricr r:6r, lt's larrvres de Liécc faisaicrrt déjù rrnc ((,nvcrrtiorl
avec 'lcs Frères llineurs, concernant (lcs (lonatiolls dc lrit-ns. (PI, r. i,
f.:;). - En t2âq, Clarcmbaut de \\'otrîtrgc< clotrne dertx borruiers (le
terre arablc, sittrés à wotrange. (lbiri.. f. .gq v.) Iin r:68, Colars
de f,icrs affccte dcrrx tronniers, r:1. ct r5 petites cisant r't Fumtl ct:
falerrr <les Communs f'arrrrcs. (Ibi,l., f. 36. - \'oir, cn outre, f. t1, 45 v',
oi. - CËSI-. t. fI, p. rs6.l
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fervcnts prcltectcurs fut Lanrbert Binet, chapeiain cle

Saint-Paul.
L)rr s'est lrlu ir racontcr quc I'acte cle fondation -lequel est perdn s'il a janrais existé - tle I'Hospice tles

Pauvres c-n flc, e-xcluait formcllcment I'ingérence de
tout ccclésiastiqttc. Cette assertiorr nc fepose sur atl-
crrnc base séricttsc, mais atteste seulement combien cet
hospice était consicléré comnrc I'rltlvrc cle la bourgeoisie,
cle- l'élénent civil de la cité. Sou aclnriuistration sc com-
posait ri'unc façorr presque corlstante cle laïcs ; néan-
nroins, aucune clarrse u'intcrclisait I'introcluction cl'un
prêtre daus lc collège des directeurs. A lireuve le rôle
11u'r' renrplit Lambert Biuct, leqttel urérite cle prendre
r:rug parnri les grancls bienfaiteurs clc l'humanité sonf-
fr-ante.

Cct ccclésiastiquc, crt tleltors clu temps quc r'éclarnait
sa cl.rargc clc chapclairr de la collégialc Saint-Paul, se

consacrait entièrcmcnt au scrvice dcs lrattvres. Dès 1e

clcnricr qnart drr \III" siècie, i1 s'occullait activement
de 1'rr:uvrc, soit crr rlrralitt'de clelc ou secrétaire, soit
cn qualité dc nranrbour. Il se clévorra à la nrêmc institu-
tiorr charitable penrlant lc premicr tiets du sièc.le srri-
rrant et arr deli\. Non content tle se sacrificr pcrsonnelle-
nrcnt ân soulagcnrent des nralherrreux, il lerrr 1égua la
prcsquc totalité cle ses bicns et revenus, sc réservant
sculcrlcnt unc perrsion via.qète cle 7 nrarcs et E livres
l)ar ân. f,es lrroprié,tés dont il dota solr celrvre <lc préc.li-
lection, par testanrent cle juin r.i36, étaient érraluécs en
r8s6, à la sornme de 35o,ooo ft. ('). Elles en valent
crrviron cinq fois plus présentement.

Lambert Binct était richc en biens fonciers ('). I,es
dirrers imnrcublcs 11u'i1 possédait en Vinâve-d'Ile, ot\
il habitait, furent incorporés à l'Arunônc <les Pauvres.
Lorsque \e zê1ê ami rles infortunés se sentit à la fin c1e

son utile existence, il ordorrna l'érection t1e derrx cha-
pelles : l'une à Stiers ot\ il avait cl'amples terres, l'autre
cn I'hospice cle Vinâvc-c1'I1e. Les clesservants cle l'une
ct cle I'autre seraient à la nomination cles maîtres de
I'établissement charitable ('). La chalrelle de ia cathé-
rlralc ori iusqu'alors avaient été célébrés cles officcs spé-
ciarrx pour la n'Iaisorr des Pauvres, continuait cl'être
dédiéc à saint lIichel. L'cenvre des paurrres z\ son tour
resta sous ce vocahle. C'cst au rnême archangc clrrc Binet
tléc.lia ies cleux cl.rapelles qu'il institr.rait.

Le sanctuairt- clc. Stiers rre tarcla pas à être anrénagé.
Probablenrent n'en fut-il pas ainsi de cclui rle Virrâr'c-
d'fle. La rente quc Lanrbcrt Binet avait affectéc ri la
dotation cle cet oratoirc passa à la Chaltelle des Clcrcs
en Souvcrain-Pont ot\, I'an r3.S3, I'on exonérait encore
les douze anniversaires fondés par Binet (n).

XV. - Le Premier règlement écrit de l'æuvre. -
Mode de lonctionnement.

A cette date, le sanctuaire de I'hoslricc cle Vinâve-
d'fle devait être achevé. Le jorrr de sa <lédicacc, et 1e

(r, L( I]r!ll(ti1t iotlLlilu1tal, 1'. anrlée, 2-5 juillet r8-io, p. 3:S.
(2) ll devait possédcr clcs r,ignes à Grivegnée en trVez, prt\s la nraison

(litc de Belvaux. (-Siock SLti,rttc-Catherirtr, r- rllo-rtSo, f.6.)
(3) PI, r. ;, f. .r ct ::o ; r. 16, f. S6 v'.
(a) r383, 3o janr'.: Et D.lrtant qlte de telnls Drésett ltt ditte câppelle

(dcs Clercs) est desenie r'lelle rente qrre sircs f,ilnrl)crt ntnes jadit
r:apDelains r'le Saint Pol laiss:rit pour fondcir ou alt{ it cr l:r maison des
commons povres delle Citeit seante en Yle... (Donatioùs fat Iecqtas d.e
Ilcrtricoilrt à Ia Cllabclle llrs Clelc.s. - C. DI; RoRrt.r\, Les Echeains,
t. I, D.169.)

MODE DE FONCTIO\\EIIE\T

jour tle la fête Saint-Michel, une llrcsse solcnnclle y
était chaûtée. I,e goûter qui accollll)agnait ces messcs
prêta lieu à <luelques abus quL- sttplrrima le règlement
de la Xlaison des Pauvrcs, clu rE octobre 1444 (').

C'est à ce noment que I'institution rcçut ses prenticrs
statuts écrits, rernplaçant les re\glcs généralcs, coutu.
rnièrcs, qui l'avaient régi jusque-là et qui se transmet-
taient, par simple tradition orale cle génération en géné-
ration. I,a solennité avcc laquelle fut proposé ct adopté
le règlemcnt cle I'an 1444 intlique I'imlrortatlce qtlc le
peuple y attachait.

Lc r8 octolrre, sc réttuissait (( cn gratrs Palaix épis-
copal r I'rr univelsitcit de la Citeit, franchisc ct ban-
lieu u, cn d'âutres nrots, lc corps comuluual au complet,
avec ie 1;euplc représcnté par I'enscmbic <lcs trcntc-clcux
bons métiers. Dcvant cettc imposantc assernblôe, Sire
Alexandrc clc Seraiug, chevalicr, tnaître (bourgmestre)
cle Ia Cité, cxposa comlrierr il était utile, nécessaire, dans
f intérôt cles pauvrcs en général, clc foruruler un règle-
rucnt r.létaillé clc l'Aurlône cle la Cité. Il conclut cn
clorurant lccture clcs articlcs qui avaierrt été é1aborés
tant par lui et scs prédécesseurs tlatrs 1'Aclnrirristration
de la villc, qrle par les commissaircs clc la Cité et
11'arrtres trons bonr.qeois. Ayant pris connaissance de
ces règles, lcs nrétiers s'assemblèrent séparénrent et,
après mûre clélibération, les acloptèrcrrt, à une .qran<1e
majorité (').

Nons n'avons point dit comment, dès cct â.gc éloi.qné,
l'hospice subvcnait au soulagcment tles besogncux. Il
1-'rocédait chaque année à quatrc clistrilrutions générales.
fes quatre jours cléterminés, les nrénages recouttus né-
cessiteux cle la ville venaient recevoir cles secottrs en
sa.lrclu.s, en argent, en épeautre, cn pain. Ils en rece-
vaient surtout en chemises et en chaussurcs, obicts alors
lllus rarcs encore que pendant la gucrre cle r9r4-rgr8
ct par conséquent cl'unc valcur précicuse. Afin rluc cctte
répartition clc biens se fît avcc lc plns rlc justicc 1-ros-

sible, entre les véritablcs in<ligents, lcs nrarguillicrs rc-
mettaient cles mércaux atlx patlvres les plus nréritauts
rle leur paroisse rcspectivc et dont ils avaient à faire
connaîtrc annucllcment les noms à I'hospice quinze jours
avant la lrrclr.rièrc clistritrution. Lcs parrvres, rnunis rle
lcurs ruôrcaux, clevaient sc préscrrter eux-nrônres, à
I'cxccyrtion dcs uralades.

L'hiver, en facc de l'établissenrcrrt cle Vinâr,c-d'Ilc,
ou allurnait il'étrormes feux clc houillc arrtonr clesqrrels
1cs lrauvres ponvaient sc réchauffcr. C'était lc chauffoir
liublic cle l'é1roquc. Certains cles lcgs faits ù I'hospice
visaient particulièrenrent l'alirnentation de ces feux, il
v a cinq sièclcs ("). La Cité crut, iraraît-il, clevoir sup-
primer ces chauffoirs publics I'an 163o, à cau-se cles clé-
sorclrcs qu'y occasionnait la popnlace cl1 ces temps de
luttes civiles. Dans la suitc, l'hospice livra drr charbon
au populaire couvcnt des Frèrcs-JIincrrrs, Hors-Châ-
teatt, oti les pauvres purent aller sc garantir du froicl.

(r) I.c tcxtc tlc ec règlemeût, éeriturc (lc l'éInque, est transcrit flu
rcgistrc 16, f. 37 v", clcs Porrorcs cl llt. Il a été imprimé', a!c(. clnclqucs
variarrtes ct avcc rrne orthographc modernisée, sous lc titrc Rènouuelle-
1il.nt du Rl-E'l?r,l.nt, lrotaDment chez de ltilst, I'an rTrB ct chcz Ber-
tr{ild, en 1711. (N"'36itr et 36-i7 de la CUC.)

(2) louchant l'élection r'le-s maîtres dcs Pauvres, v. RCC,6 janvier
rs76.

(3) r.tr6 : Jeatrne ( llallcal de llerarr o laissc r à Comnons Poevrez
(lcllc Citcit cle I.iége, err renidrant et fortifiant 1'alnoisne de la dicte
Citcit ct lc Jr'& rlritrril l(r (litd,tr.risorr 3o solbsr. (B(ll. de la Soc. dc
litt. aùall., t. VI, p. rrr.)
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