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O n  a rappelé déja laposition de Pirenne, marquée du sceaude la Katastrophenle- 
hre qu'il avait rencontrée outre-Rhin: la ville est un phénomene extérieur et inat- 
tendu qui imprime un cours nouveau a la coulée de I'histoire. Des émdits helges ont 
t6t rejeté cette présentation des faits, spécialement F. Lyna et G. Des Marez? A 
partir des cas, pour I'un, des bourgs du Limbourg acmei et, pour I'autre, de Dinant, 
ils ont soutenu que la ville est sonie du domaine, de son marché ou de son misanat, 
que, pour opposer une image a celle dy kyste, elle a été au domaine ceque le poussin 
est i I'oeuf. D'autres, des Pays-Bas du Nord ou du Sud, ont fait choms, noramment 
J.F. Niermeyer pour Delft et, plus récemment, G. Qespy pour le pays 
m o ~ a n . ~  Aujourd'hui un large accord est réalisé: ' la ville a leniiment émergé d'un 
milieu essentiellement mral mais qui, plus t6t qu'on ne I'a longremps cm, a 
disposé de surplus commergables, -blé, lin, laine, bois, pierre, fabricats d'ateliers 
seigneuriaux-, utilisé la monnaie, compté meme des marchands de profession. Le 
processus a pu débuter d& la période carolingienne, voire mérovingienne. Sunout 
dans les endroits oii avaient fleuri civitates ou vin'? On touche la au probleme de la 
*continuitén, constamment repris et tres loin #&re résolu. Ce n'est pas ici le 
moment d'en débattre. O n  se bornera a rappeler une banalité: que la question se 
pose tour différemment dans le Nord que dans les contrées méditerranéennes. Et a 
formuler une obervation et une réserve-. Les vestiges romains sont imposants en te1 
ou  te1 lieu, comme Tongres et ont dC agir au haut moyen ige. De moins impor- 
tants ont été ces dernikres décennies et seront vraisemblablement encore découvens 
ailleurs, comme a Gand et ses environs immédiats? Sans qu'on ose affirmer I'exis- 
tence d'une relation causale entre cité antique et vilie médiévale; 'O peut-&re n'y 
eut-il que superposition, fmit de la géographie physique et humaine, de I'intérzt du 

5. F. 1 . v ~ ~ .  Aprrw hirtonqut rrr k onginrr urbnrn~r &nr Ir comri d t  Lwn. dinr Hullrtin de 
I'lnrrirurrrch&olo tqucliigmir. r .  LV.  I93I;G. U I I M A R L Z ,  Etudt~tnidiitr I /kImpharcpr¿<nnir~tu- 
r~anncllr danr la kmratton d a  vdlrr belnrr 1,. i~ VI& danr la *de pr¿mnst~rutmnnrlle 1)rmnr. 
Bmxelles, 1936. ' 

" 

6. J. F. NIERMF.YER, Delff en Delj7and. Hun w n p o n g  en Morgrte gcrchicdenir, Leyde, 1944; G .  
DESPY, Nnirrann de villes et de bourgder, dans LA Wrtllonie. Le pnyr rt Irr hommrr pub13 sous L 
directiond'H. HASQUIN, t. 1. Bmxelles, 1975, p. 93-130, avecrmvoiauxrravauxp~édenrrdeI'aureirr. 

7. R. VAN UYNEN, Het rtedelijb kven, 11 de 1 4  & eexui, danr AIgemcnc geichiedenir der 
Nederhnden, t. 11, Hiarlem, 1982, p. 195. 

8. H. BAILLIEN, Tongerm, vm mmeinrc Eivitm tot rniddclceuuire r t d .  Arren, 1979. 
9. F. VERHAEGHE et H. L. JANSSEN, Strd~gc~d,ie&nS~n~d~~~rcheologUindeN~&lande, dms 

Archives et Bibíiothiquer de Belgique, t. L111, 1982, p. 31. 
10. A. VERHULST, DV F+ÜhgeschiChte de" Sudt G m t ,  dms Frrtrch<ft E. Enncn (voir n. 1): p. 

108-137, necroitpuqu'unlien akunicnrmunetuin<r,d'unepur,villcmédiénlt, dei'autre. Pourlux. I i  
nrissance duponvs a t  un phénomi.ne indépnduit, des débucs du ixe ritcle. Danr ledernierdcr anicles 

u'il a consacrés au sujet, NEW Adsichten ñber die Entrtchvng derflamUchrn Stdte  Iim BcUpielvon 
&ent un¿ A n t w e p n ,  dans Nie&lan& und Nordwstdeutrchland, Festrchnff Petn, Stildtcforrchszng, 
1983, p. 1-  17, il précise s i  position:¡l admet qu'il y rit nteincgeruSsGrnirch-mcmpuingirche KontinuitZt, 
zumindert in topographicher Hk lch t  et, durs le mame smr, ue le centre mérovingien. s u m t  
reli ieux ait exercé une infiuencc sur& ~ J n d h i e d l ~ n g e n .  

t o u r  les Pays-Bu du Nord, D. M. NICHOLAS, Sud en phttrland in de middcleeuuien. Bursum. 
1971. hésite pareiilment i établir une relation entre les tgglornérations rornaines e< les viller médiévrler 
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site, spécialement quant aux possibilités de faire du trafic et de s'abriter en cas de 
danger. Précisément, le rapport est mieux établi entre un Nnoyau pré-urbain., 
politique, militaire ou religieux, et la ville, essentiellement économique." Un 
palais ou un chateau, un chapitre, ou un couvent, cela signifiait ricbesse, consom- 
mation, protection. De quoi ancrer des gens, enattirer, les déterminer is'installer Ia 
plut6t qu'ailleurs. Le lien n'est cependant ni automatique ni nécessaire: tout chiteau 
n'a pas engendré ou appelé une ville et toute ville n'a pas eu un chateau pour cellule 
initiale. Des cas sont célebres, comme ceux d'lngelheim ou Tribur; d'autres sont 
inconnus de I'histoire universelle mais aussi éloquents, te1 celui de Samson, sur la 
Meuse, ou le comte de Narnur avait planté une forteresse face a I'éviché de Liege et 
qu'il avait érigé en chef-lieu de bailliage, qui s'était probablement emmuraillée et 
dont le moulin banal étendait son ressort sur une vingtaine de localités et qui, 
malgré tous ces atouts, n'a jamais eu de vie urbaine." De la méme facon, des 
abbayes, comme, Brogne, dans le mime comté de Namur, quoique dotée de foires 
par faveur princiere, ne se flanquerent pas de quartiers marchands." Le passage de 
ce noyau a la ville marchande a eu pour facteur décisif I'essor économique de 
I'Europe septentrionale depuis le xe ou le xie siecle, essor lui-meme suscité et 
soutenu par une série de mouvements de chronologie et d'intensité mal établies, 
dont I'accroissement régulier de la population, le progres technique, le retour a une 
paix relative. Sous cette impulsion, les agglomérations existantes se développerent 
tandis que de nouvelles s'enterent, apres I'an mil, sur les marchés ou paysans et 
artisans échangeaient leurs productions et étofferent le réseau des places de com- 
merce. Sur les marchés? Plus exactement sur des marchés car tous les centres 
domaniaux ne se muerent pas en villes, mime de second rang. Sans doute serait-il . instructif, d'en dresser la liste complke au début du deuxieme millénaire, -comme 
aussi celle de tous les centres politiques, stratégiques et ecclésiastiques-, a partir 
d'indices, notamment, a défaut d'une terminologie souvent trompeuse, I'usage de 
mesures de capacité locales pour le blé, la frappe de monnaie et I'airedediffusion de 
chacune," la levée d'un tonlieu, la tenue &une foire, la Livraison en un méme point 
des redevances seigneuriales persuesdans un certain rayon, de repérer ainsi ceux qui 
n'ont pas dépassé le stade rural, de les confronter et d'en induire les causes de leur 
stagnation, voire de leur élimination totale du circuit des échanges.li La meme 

de Maestricht, Utrecht et Nimegue; il observe, p. 11, que, si les deux premieres ont survécu =u bis 
Empire, c'est probablement parce qu'elles sont devenues rie es épiscopaux; <e sont les strucnires fí religicures, calquées sur celler de Rome, qui auraient agi ec non es donnéeséconomiquen. 

11. E. ENNEN, o cit., p. 92 pour les régionsd'entre-Loire-et-Rhin, 55-65pourles terres sliver.69 
pour I'Angleterre angt-suonne.  

12. L. GENICOT, L'émémnomierurale~murozrcaiibnrmoyen2ge. t. 111. Louvain, 1982.p. 103.164 
rt 180. 

15. L. GENICOT, Etxder sur lcrpnncipni<rdr lotbanngiennrr, Louviin. 1975. p. 103. 
14. l b . .  p. 190-198. 
15 .  E. ENNEN, op. d., p. 52-54 et d'aurrer énidits, camme J. DH?NUT, Ld problimcr de 

Q"mtovic, danr Studi in onoredi AmrntoreFanJani. c. l. Milan, 1962, sesont ~ntéressés aur rairons. 



enquetedevrait etre menée pour les *villes neuves. fondéesde manikre plusou moins 
artificielle, I'initiative d'un grand, dont pas mal furent un échec. 

Leur évocation conduit a poser immédiatarne~r la question de L'interférence de 
la politique dans le renouveau urbain. Celui-ci a peut-&re eu initialement pour seul 
moteur des considérations et des forces économiques. Les autorités ont pu ne pas 
apercevoir de suite I'intéret des villes dans les luttes pour le pouvoir qui les 
opposaient entre elles ou aux nobles, ne pas penser immédiatement a s'en servir 
comme alliées sur les plans financier, rnilitaire, politique, -perception de taxes 
indirectes, levée de troupes bien équipées, aide pour miter une aristocratie dont la 
turbulence innée enrravait les échanges-. Encore I'exemple de pays comme la 
Pologne, la Boheme ou, plus prks de nous, I'Angleterre invite-t-il i ne pas affirmer 
trop vite.I6 Panout d'ailleurs, des que la documentación se fair plus riche et plus 
explicite, le r6le du politique est clair. Qu'il s'agisse de i'implantation de villes: le 
comte en Flandre et le duc en Brabant en apparaissent les promoteurs," comme 
d'autres princes territoriaux a I'autre extrémité de I'Empire, sur L'Elbe moyen au 
xire sikcle ou  en Poméranie au x111e.l~ O u  que soient en cause les concessions de 
franchises, longtemps accordées par les seuls détenteun de la puissance 
p ~ b l i q u e . ' ~  Pourquoi n'en aurait-il pas été de rneme plus t6t? N'est-ce pas a des 
initiatives maladroites que des auteurs des plus qualifiés attribuent l'insuccks de 
vil le^?^ 11 faudrait, pour trancher, si les textes le permettent, serrer de plus pres le 
phénomkne, mieux établir notammenr la qualité des acteurs, -uniquement les 
personnages quise consacraient a rnaintenir ou a créer une formation politique, rois 
ou  princes, ou également des gens de rnoindre ambition- et le staut des lieux, 
-uniquernent le domaine des premiers ou également des seigneuries des seconds-. 
O n  ne doit, en tout cas, en la ma&re, pas vener dans I'anachronisme ou le 
déterminisme, ne pas prétendre a priori tour expliquer en tout temps et pays 
d'abord, voire exclusivement par I'économique. 

16. E. ENNEN, 09. "t., p. M-65.69. Ot auteur pule d'ailleurs. p. 52-54, de tentativade ruícitcr 
de n o u u c l l o  \iIIcs. \ans prmircr mrlhcurcuumcn~ lcrmomrnrr ci Icr iurrur,. 

<>n cir donr rnoinr a s u r i  que K .  F<Xii-K q u l  ¿cm dms Ptwplrm~nr du N u r d  de Li France enrrr Ir A. 
rr /e x \ / e  I J C < . ' ~ ,  danr Annalei de d¿mogr=phu huronqur. 1979, p 92: e l  'incrrucntson d'unc auroriit 
locale. prince ou zbbiiye, 1 gbtralement canslcré plu; que décleRché un mouvernent dont on ne crait 
plus qu'il provenair de I'extérieur mUs qui "'en a plr moins eu un rerson principalement économique.. 

17. R. v m  UWEN, o$. "t. ,  t. 11, p. 196; A. VERHUUT. Inirultive mmrnlc rr diveloppcmenr 
économigre en Fhndre au xiit riklc: le mlc de Thieny rt de Philtppe d'Alrnrr (1128-1191). dans 
Mircelhnen Me-dieualulJ. F. N h c y e r ,  Groningue, 1967.p. 227-240; G. DLSPY, op. "L. ,  p. 124. 

18. W. SCHELINGER, Forr<m. ViUri fon, /u* fori. Einzge Bemrnhvngen zw den Mnrktgründungcn 
des 12. Jnhrhvndenr nus Mitteldeutschlnnd. dms Mittcldertrchr Beirrige zurdeutsrhcn Verfarrwngrgcr- 
chichte des Mittelnlterr, 1961; D. Lucm, Die SrAfrcpolirik Henog Baminr l .  uon Pommon, 12M- 
1978, Culogcie et Grar, 1965. 

19. L. GENICOT, L'économie rurnle wmumise au bm mqvm Bgr. 111. Les hommcs. Le mmmun. 
Louvain, 1982, p. 178. 

20. Ci dessur. n. 15 et 16. 





Reste comme aspect des premieres relations entre la campagne et la ville I'écono- 
mie, dans ses voies et moyens et dans ses formes. Sur ie capital de départ des 
mercatores, nos sources ne disent rien. A-t-il été prélevé sur la rente fonciere 
accumulée par les propiétaires terriens, seigneurs plutot que paysans enrichis? Rien 
n'autorise i le soutenir? Quant a I'industrie et sa concentration dans ou sous les 
rempans urbains, ce sont matieres qui font nanirellement la transition a la seconde 
partie de cet exposé. 

Dans quelque condition qu'elle soit née, la ville médiévale ne s'est maintenue et 
développée qu'en symbiose avec la campagne. Hommes, denrées, matieres premie- 
res et meme fabricats: elle a r e p  ou exigé de celle-ci ce dont elle avait besoin pour sa - 
population et son activité. Inversément elie a cherché avec plus ou moins de rigueur 
et de réussite, a la régenter, spécialement en matiere économique et politique. 

L'immigration urbaine a, ces demieres décennies, beaucoup retenu les 
démographe~.'~ Mais, pour le moyen ige, son importance s'apprécie fon mal et 
certaines de ses modalités seulement se saisissent clairement. Jusqu'au XIiie siecle, 
on  ne dispose, pour en juger dans nos régions, que de listes nominatives de 
tenanciers ou  de bienfaiteurs d'instinitions religieuses et de mentions éparses. Base 
étroite et contestable, meme dans les cas les plus favorisés, comme Arras avec une 
relevé, dressé vers 1170, de 750 individus dont 18% sont désignés par un 
t~ponyme. '~  Celui-ci désigne-t-il le lieu de naissance ou de dépan de celui qui le 
porte ou d'un ascendant? Et parmi les 82% restants, il se trouvait cenainement 
encore des gens venus d'ailleurs. Les meilleurs auteurs n'hésitent cependant pas i 
avancer que les ruraux ont peuplé les villes du temps et ils établissent de facon plus 
convaincante que les imniigrants arrivaient pour laplupart d'une zone de moins de 
20 ou 30 kilomhtres." Poussés plus que probablement par des mobiles économi- 
ques: trouver une occuparion, gagner plus er, dans une mesure moindre peut-Erre 

reum probare poterit nisi rcabinwr ve1 mnrilirnxr ve1 in Dordrerht dq«U hrrcditarur er ne lie donc p u  
formellemenr StaNt .patricien. et détmtion #une parcelle du sol urbrin. 

24. A Arras comme a Metz, kr gros bourgeois disporent, *u milieu do xfie siirle. de bien* 
considérables hors de la ville et de ser envimns imméditts n sil ert Iégitimc de penser que Icr rcvenus 
fonciers ont fourni In base de Inirs énormes opirstioni finuici¿resr u. LESTWQUOY, Etudes d'histoire 
urbehe, Arras, 19%. p. 21 et 163 er s.; J. SCHNEIDER Ln ville de Metz 6m Xrrle et xrve sidcler, Nancy. 
1950, p. 88). MUr vers 1150 on ert tras loin des origines urbaincs!. 

25. T. H.  HOLLINGSWORTH, H i t ~ d s t s d k - I  of rnigrlttkn, danr Anules de démopraphie histori- 
qr<e, 1970. p. 87-97, souligne I'imponance croisíante que les démognphes attachent aux mouvemenrr 
mrgnroires et donne un apersu tres succinct de leurs tnvaux. 

26. J .  LESTOCQLJOY, Tonl*~ ct pcuplmicnt urbain i Annr nur xrte et xrre rücler, d a s  Anules. 
Economies. $o$tér. Civilirntionr. t. X ,  1955, p. 391-395. Le méme auteur r mis en oeuvre pour la 
locafit.! veirirre d'Hesdin une lisrc de 1162-1 165 po-r 88 noms, dans t'tuder d'hutoire urbainc, Arras, 
19hl. n 3h . '"". Y '  

27  O n  sc borne i renvoyec iquclqun rravaux: J L L ~ x : Q U ~ I . .  Tonlatu erprup1erntni.p J9J./ .  
S< ~ / r t ~ » t n .  h i a l l c d t  .Wtir eux xrrrtnx~vrruckr.  Nmcy. 1950. p 416. P. t l i i v k \ + ~ \ ~ ,  L'ne<npstalc 
nw bprcrnw Arurrller. dans Anwirr. tmnornvr. Sooitii. Cmdtriicmnr, t .  IV, 1949. p 107 
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qu'on ne I'a soutenu, échapper aux charges ~eigneuriales'~ Pour la suite du rnoyen 
iige, des contrats, de rnariage ou d'apprentissage et sunout les registres de bourgeoi- 
sie en apprennent davantage. Les derniers ont suscité bien des études en 
Allemagne." Pour nos régions, ceux de deux villes rnéritent qu'on s'y arrste 
quelques instants pour la richesse de leurs données, Lille et sunout Douai? O n  
n'en peut inférer I'irnponance absolue et encore moins relative du phénomene: des 
nouveaux venus sont derneurés arnanantsx dans une proponion qu'on ignore rnais 
qui a pu &re élevée car la bourgeoisie codtait cher: 60 sous arrageois, soit le salaire 
de  quelque 20 journées." Le chiffre des habitants ne s'estirne que tres 
grossierernent!' Le nombre de personnes que représentait le chef de farnille, seul 

28. Deux considérations incitent i quelque réserve sur le drrnier point. Les premieres chanes de 
franchises nicales n'ont pusété, ou de peu, portGeures iccllesconcédéer nux villo; J .  HLERS. op. cit., p. 
300, invite justement i ne pls dissocier les unes des autres et i ne p u  faire diriver smr prc~ves les 
premieres des secondes. A en juger par le ECUI C ~ S  011 on  ne s 'e~t  pascontencé d>affirmer sans démontrer. 
celui d u  Namuroir, elle n'ont gukre aniré les paysms; voir L. GENICOT, L'émnomie rurille namuroire 
au bar rnqren 2xe. I I I .  Ler hommer. Lemmmun, Louvain la Neuve, 1982, p. 53 et r. 

Pour Arras, J. L~srocguou, Tonlieu er pcupkment, p. 394, sugglre non sanr raison que les 
nquve?ux bourgeois, originaircr pour la plupan de tenitoircs soumis au tonlieu, voulaient échrpper 
cctu, CI .  

2Y. P. I)OI I ir<.t K ,  Lrr rrcherrher dp Jtmogro h a  hirrorique sur Ici ttllrr allemandor du m q t n  
ige, danr Lz d=mogrophw m i d k d e  Sourrrr rt m i r l ~ d c r .  Anrr du PI~mrrr<on~r<r de 1'Arrotiriraon del 
Lrioncnr mtdtni,rte> dr I'Enrct~nemrnr rwiwuroub1,r .  U ~ c c ,  147C. D 115- I I h. 

30. P. DESPORTES, ~ é c e p t h  er inr&ptionr h la bougroirie de ¿ille nw; x ~ v e  er xve rieles. dan$ 
Revm d u  Nord, c. 62, 1980, p. 541-571. Y.  MINET, LPI inrmptionr des regimes nrx bovrgeoirdeDouai 
au xve riicle (1399-1106), Louvain la Neuve, 1973. Le second trivril err mnlheureusement resté inédit 
mair a &té conrultt: par i'auteur du premiw. Deux chiffrcs seulement pour rnonrrer I'exce tionncl inrirk 
des documents douaisienr. Les registres de Leyde equi figurent parmi les plus complerr Su Nard-Ouert 
d e  I'Euro e+ (D.E.H. DE BOER, De werhouding Leiden-Rijdanr Economirch- en SoMnCKirrorisch 
jaar b o e l  38, 1975, p. 51). indiquenr le lieu d'originc de 29.6% des nouvenux bourgeois er n' en 
signrlent pas la profcrsion. Ceux de DouB mentionnent le lieu de naisrance dnns 94,5% dcr cas. +r 5 
seulement des roponymes "'en sont pas identifiables- et 12 profession danr 79,3'/0. 

R. MOLS, Introdvnion ii la démogrnphie h i m n  r e  derviliesd'Europedu xiverrii xv~ii~riGrle. 3 vol.. 
Louvain, 1955, qui dinonfe fon bien les pieper trnBus historiens i r  les regisrrer dchourgeoirie, c. l. ! p. 73 et  s. et 11, p. 359 er s., nc re pmnonce p u  sur I'imponance e l'immigrarion nirale pour notre 
époque; M. A. ARNOULD. Les dénombrementr de foyrrr danr le comté de Haiw<rt (xive-xvir WcierJ, 
Bruxelles, 1956. consacre les pager 284-287 aux emigntioní internes- mris san* roucher non plus la 
quertion qut intéresse ici, 

31. Meilleur connaisseur de I'histoiredeDouai. Mlie M. Mertriver medit oue lesalairede lbuvrier 
ualifié doir &re de 2.5 ou 3 rous. P. DESWRTFS, o ni., p. 546, ;e fonde S& une compnraisrn rvec 

i e i m s  pour errimer qu'au xiuc sikle, 20 i 30% seuknent des habirmtr erlient capzbler d'ad uCrir 18 
boureeoisie. S'aiourairi Lille. e tDrobablemcnt~~ouai .  i'oblieation. sui. devrai. sercl&chelois%ecrises . 
démOgraphiqués et re desscrrc au xvc riecle. de fournir &e ca"tion garaniirsmr le paiement des 
impositions. 

G. ESPINAS, Lz v i c ~ r b a U I ~ d D o w 1 a ~ m o y c n 2 ~  r: 1, Paiis 1913. p. 325et E., notequc les habitants 
de la ville se ré~art isnienr en boureeois. rnanmtset onins mais ne dit riende I'im~onance reswctiveder 
trois catégori<;. 

32. A. DERVILLE, Lpnombre d'habiutantráesvilh do ?Arto& rr d t  la Flandre wailonne, dan$ R ~ U C  
du Nord, t. LXV, 1983, p. 289 et s., soulign> I'absence de doonéer démogiaphiques dans les archives 
douaisiennes, rappone et rejetre le chiffre de 7 a 8.000 habitants ver5 1275-1350 pmposi par C. 
DHERENT. Histoir~ronaiede la bourgeoirie de Doxai, 1280-1310, rhése dc I'Ecoleder chancs sourenue 
en 1981, propasepour cette périodecelui de30.WOet canclut ~qu ' i l  faudndenouvellesrecherches pour 
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tenu d'acquérir la bourgeoisie, se discute." En accumulant les hypotheses, on 
parvient. pour Douai au x v e  siecle, i une immigrntion annuelle Cquivalant i 2.25% 
de  la popularion totale." Constitue-t-elle alors un facteur démographique plus 
important que le taux de mortalité, comme le veut un spécialiste 
britanniq~e.'~ L'historien de Lille la qualiiie plus prudemment d'qélément déter- 
minant de la progression du nombre de feux.." 

La zone de recrutement se dessine, elle, nettement. Elle couvre une superficie 
plus grande queprécédemment mais la moitié des2300 immigrants sont encore nés i 
moins de 20 kil~metres.'~ Ils se repartissent en un nombre considérable de locali- 

Tableau I - t i eu  de naissance des bourgeois immigrants a Douaiau xve si6cfe 
Pourcentage Distance kilométrique de Douai 

48,4 - 20 
30,5 20 i 39 
17.5 40 i 124 
3,6 + 125 

tés, 643, dont 526 villages et 117 villes et bourgs de plus de 2.000 habitants; 342 
villages n'en envoient qu'l et celui qui en donne le plus ne dépasse pas le chiffre de 
37. Les ruraux représentent les 3/4 des arrivants. La proponion de citadins aug- 
mente avec la distance. 

En ce qui concerne les professions, une réserve doit erre formulée. L'inscription 
i la bourgeoisie se prenait au plus tót apres 3 ans de résidence, -obligarion 
rapportée au second quart du xve siecle- et souvent apres un délai plus long. 
Durant ce laps de temps, I'intéressé pouvait apprendre un métier ou changer 
d'activité. Quoi qu'il en soit, le tableau quevoici ne manque pas d'intérgt. Quelques 
observations pour en montrer le prix. Les immigranrs appartiennent surtout aux 
professions infra-salariées, manoeuvres (100 au total), charpentiers, maGons, et au 
commerce de denrées et de bestiaux. Les ouvriers qui travaillent les matériaux 

savoir si, au xvc siecle, Douzi bisait, comme les aurres grandes villes de la région, de 10 i l 5 . M  
habitants.. On r'crr arrgté ici i I'estimrtion de Mlle Mestayei. 

33. Difficulté suppiémentaire pour LiUe: les registres melcnt résidenrs et foninr. 
34. La moyenne annuelledes inscriptions i Douai .u xvrrikle s'éleve i 28 (contre 31 i Liile. 50 i 

Fnncfort, 75 i Strarbourg, 83 a Hmbour , 119 i Bmges) (Y. MINET. op. ni., p. 14) donr 79 i 84% 
d'érrangers. Si pn tablesur une populationd! 1Z.W habiuntnct~uruneitmilledc4,5 personnesetrion 
suppose. graruatement, que la mo1ri.5 des irnmimana resraient mananrs, on irrive i 270 individuí venus 
s'inscallerannrnllemenr f Douai. 

- 
35. Townr Onginr. The Evidencefmrn Mrdievi1lEnglnndéd. pnr1.F. BENION. Boston. 1968. 
36. P .  DF.SPORTLS, op. Ot., p. 541. A I ' i m i p t i o n  s'o pose évidemment I'émignrion, d'sutuit 

moins négligeable économiguement qu'clle«>ncernc surrout&s riches er ui r'ert probnblmenr gonflee 
au dernier siecle du moyen ige; w milini du x~ve.  I'exuwe levéc sur%$ personnes uir~int Gand 
représentiit 5 a 7% des revenus de laville, mmme IemontreH. van WtnvrKr. Dc ~ e n t r r R t ~ t a d r ~ n -  
cien in de Middilceuwen, B~xe l l er .  1934. p. 1%-7et 233. 



Tableau II - hfesswns des immigrants a Douai au xve sieck 

Métiers du drap 17,6 % Travail du bois 6,2 % 
Métiers du cuic 12,2 % Travail du métal 5,8 % 
Commerce 11 % Toilerie 5,2 % 
Alimentation 10,6 % Cervices publics et privés 5,1 % 
Bitiment 9,8 % Agriculture 4,2 % 
Vetement 7.9 % 

durs viennet des villes, ceux qui menent en oeuvre bois et chaume, de la campagne. 
Serruriers, forgerons et ouvriers du drap arrivent égdement des villages, ce qui 
reflete le r6le du fer dans la vie agricofe et de I'industrie textile dans le plat pays. 

O n  releve encore dans le chiffres de Douai et Lille ceux qui illustrent les rapports 
entre ville et noblesse. Dans I'Europe du Nord, celle-ci et la chevalerie qui pana- 
geait son code et son mode de vie ontd'abord effrayé celle-lb, dans la mesure oh elles 
restaient foncikrernent guerrieres. Peut-&re la chane de Tournai de 1211 traduit- 
elle cette attitude dans son micle 19 qui dispose que si miles hominem feodatum in 
civitate habnerit, ipse homo Vi hospitio ruo enm de jure recipere pote& sed ei nec 
neditionem nec vignagium faciet." Des cadets son cependant entrés tot dans la 
ministérialité du seigneur, on i'a noté plus haut, et le xrie siecle a comu dans la 
France septentrionale, des *chevdiers de ci~é..'~ Le mouvement s'est poursuivi: 
des puinés de la vieille ariswcratie ont sollicité ou accepté des charges publiques, des 
chevaliers se sont installés dans les villes, des nobles de race s'y sont meme, au XIve 
s&cle, acquis un hotel et y ont marié de leurs enfants." 11 s'est mérne intensifié au 
& moyen ap;e dans nos deux villes: i Lille, 1 ou 2 chevaliers ont pris la bourgeoisie 
avant 1356 et 8 de 1357 i 1406; i Douai, 37 écuyers ont été admis au xve sikle, 4 
chevaliers et 3 nobles." Peut-etre s'est-il encore plus amplifié qu'il n'y panir dans 

37. Ccs chiffres rccoupent ceux caloilés pour Reimr par P. Desporres et repis p u  J. LE GOFF, 
Hirroire de la france vrbnke sous la dirmtion de G. DUBY, t. 11, Psris, 1980, p. 197: sur 600 noms de 
iieux portés p u  des fmilles figumt sur les roles de tlilk entre 1304 n 1328,MYs désigxntdes loca\icés 
distantes de moins de20 KLns ct M), demoinr de3O. La plupandecer locJitCrsont des villagerdont 3596 
en Ardenne. A panir de ces données n dequclques autrcs, J. Le Gofícroit iussi i un agruidisrement au 
has moyen Zge de L'airc d'origine des Lmnigruiu. Cc point mériterair une twdc conduiu avec toutc la 
rigueur néccssaire, surtour duis la chronologie. 

38. A. HOCQUET, InvrntrirenMi'ytiqur áesadivcr de la vi& de Toumni, Tourmi, 1905, p. 4 .  
39. J. LEGOFF, op. c i t . ,  p. 333, qui sefondcsunout sur b recherchcsd'E. Boumuel. 
40. L. GENICOT, L'émmmk wrakm~mise  II. Lrr hornmrs, la noblese, Louvin, 1960, p. 94 et 

177; D. M. Nicnoins, T m  Md munnysidr: S d ,  Emomic nnd Poluiriil Jcnrions in Founecnth- 
Cenrvry Flandrrs, BNFCS, 1971, . 258. Pour les Pa s du Nord, ID.. Sdenp[nrteLznd, p. 90 et 92, 
tcrit. rans donnerde chlffres, que fcaucoupde~childdo,nige. rnembres des milicux chevalcresques, ont 
pris la bourgmirie et ajnute que d'auues, d'aumt lus porté. i pillcr que leur siniation 6conomique 
empirait, ont suscité des m u i s  aux viUes jurqu'i la %n du moyen ige. 

41. P. D E S ~ R N , ~ ~ .  &t., p. 548etY.MINET.op. cit., p. 15. 



ces chiffres: nobles et chevaliers étaient <libres., personnes *aurhentiques., étran- 
gers aux obligations seigneuriales et n'avaient pas ou moins que les autres de raisons 
d'acheter la bourgeoisie." 

Un phénomkne connexe a pu se dérouler: l'adoption par la ville des valeurs 
aristocratiques et chevaleresques." Mais simultanément .la conscience citadine ne 
s'est-elle pas éveillée, comme en Italie notamment? " Et les deux conceptions se 
sont-elles harmonisées?." 

Consommatrice de vivres et productrice de fabricats, la ville a attiré denrées et 
matikres premieres. Et comme ses besoins risquaient en pemanence mais surtout en 
temps de crise, de dépasser I'offre spontanée ou de provoquer une hausse des pr'ix, 
elle a bientot cherché a en assurer la satisfaction dans des conditions normales par 
des mesures de contrainte plus ou moins rigoureuses. 

Depuis surrour que les droits seigneuriaux se sont multipliés, -chez nous depuis 
la seconde moitié du xie sibcle,* -les paysans ont dii, pour y faire face, vendre une 
part de leur récolte et du croir de leur bétail. 11s l'ont écoulée sur un des marchés 
locaux ou voisins dont les mesures de capacité pour le blé utilisées i I'époque 
prouvenr le nombre et la modestie." Puis ils ont gagné les halles et places d'agglo- 
mérations plus importantes, de moins en moins capables de se subvenir a elles- 
memes, malgré laprésencedans ou sous leurs murs decultivateurs et d'éleveurs, qui 
constituent d'ailleurs un pourcentage décroissant de leur pop~lation,'~ et offrant 
des lors des débouchés p¡us amples, plus réguliers, plus iékunérateurs. Le com- 

42. Selon J. LEGOFF, op. nt. ,  p. 334-335, la nobhsse a, entre 1250 et 1340, cessé de comptcrduir 
les villes o& elle nvairété jusque l i  nombreuscer influente. Ses membres ront .devenusétrangerr ileurvie 
et n'y possédant plus que des résidenca recondaires. On  reviendra, i propos de L'vimpérialisme. urbain. 
sur cene quertion qui exi enit  des enquérer dirtinpnt soigneurement nobles, chevdien. écuyers et 
patriciens, ainés e: cadets,%ranche principdeet ligner colliterala. 

43. Histoire de kz Fraiance urbaine 18; D. WALLEY, Lcr républiquer midiPvnler italienner, Parir. 
1969, qui déraille les attacher de la vi& avec la terre et les campagner, souligne I'imprégnation de h 
mentaliré urbaine par I'ided chevileresque. 

44. Ln consnenze tittndula nei -un¡ Unlkni del Duecento. Convegni del Centro di Srxdi rulkz 
spirirvnliti mcdiopvnle, XI, Todi, 1972. 

45. Comme toute I'hirroire des mentalités, ces pmblemes devraient plus encorc que les autrer erre 
osés aux rources de tout type. II err significatif les Krivains d '~ r r&.  a p r t ~  s'erke modelés sur la 

Ettérature provensale, se roient adonnés i d a  genres abourgeois. (L. GENICOT, Le xrrkrrPcle eumpien, 
p. 137-138 n R. BERGER, Lirrérefureer soc%r¿ana~eo¿wnu x~rlcri~rle, Arras, 1981). 

47. <:i dessur n 14 
48 I.rr chxncrdu aic $inlc aurornrrni. ih~nr-Qucnrin, Ic\ bourge~is i r'absroisr rn inrrsri ai>Ur 

rins pcrdrc lrur starur ou, a Sant-Omrr, lacommunrute i gardrr rn [ e r r e  dc parcour5 ,Hiiroirr dr 1. 
Frnnce urbaine, p ICJ 1 n 1245 encure. les hibitmrr dSHurlem ont le dro,t de quirter 11 \iIlrdurant 40 
jours en juiller et aoiit pour vaquer i la moisron n d u m t  40 nutres jourr au prinr&npr pour les semtillei 
(D. M. NICHOLAS, Stad en phtrehnd, p. 16). Dans c a  villes des Payiyr-Bis du Nord, plus jeuna, 
I'agriculture a gardé plus Ion emps une p k c  plus luge: &un imp6t levé sur les vacher pimrmt Les 
comrnunaux de Deventer, a@%miration modcsteen samme, il résulte qu'il y en avait 783 en 1362.848 
en 1363, 11 17 en 14!4; plus Imponante, Utrecht rnirait de In locstian dc sea terrainr de paxours, en 
1366, de quoi entretenir son enceinre, en 1381, 14.5% de ser revenur (Lb., p. 85 et 86). 
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merce et les métien de I'alimentation ui avaient été les premien a s'organiser dans 9q.. 
nos vil le^,'^ y restkrent essentiels: au milieu deu x i v e  sikcle, ils occupaient un quan 
des ménages gantois.1° Et les comptes d'un cirier et verdurier de Douai pour 
1368-1370 montre qu'il se fournissait dans un rayon &une vingtaine de 
kilometres?' 

La demande était telle que, pour les produits indispensables, les pouvoirs 
princiers et municipaux édictkrenr des mesures propes a en assurer I'approvisionne- 
menc et éviter I'accaparement ou I'enchérissement sans raison. On les désignait a 
l'époque et on les désigne parfois aujourd'hui globalement, et abusivement, d'un 
terme dont la ponée variait d'uncas a I'autre: I'étape. Elles imposaient auxétrangers 
transitant par la ville d'offrir en vente le blé qu'ils transponaient, et aussi le vin, le 
bois, voire d'autres matieres?2 Ellesobligeaient les niraux résidant dans une aireou 
une circonscription donnée a exposer leur production par priorité sur le marché du 
lieu. Meme de petites agglomérations promulgukrent semblabes prescriptions. Un 
record rendu en 1377 par les échevins de Couvin rappelle que: afin maintenir et 
entretenir tant mieux bonnepoke et riglement entre les sujets et leun trafques, ont 
semblé bon et raisonabk d'ordonner et statuer, mmme aussy il at esté usité et 
observé, que ceux de la chatellenie nepeuvent allerau marché en diven autres lieux 
voisins hon du pays, pour y mainer et vendre grains, bestiaux, rouges laines, 
moutons, boeufs, vaches, poumaux, boenr, fmmages, poissons et aums vitailles si 
premiirement ils ne sont staperau marché et halle de Co~vin.~'  

Fréquemment aussi interdiction était faite de reouper, c'est A dire d'acheter aux 
villageois pour revendre aux citadins, ce qui entrainerait une hausse des prix. Cela 
sans préjudice de la réglementation mliutieuse des opéntions menées i la halie, 
destinée a emGcher une manipulation des coun par les spéculateurs ou les 
professionnels. 

La présence de la ville, avec ses besoins et ses possibilités, a aussi détenniné des 
paysans a adapter leur exploitation. A introduire ou développer des productions 
plus rentables. Dans les aientoun, les Iégumes et le vin. Dans une zone plus !arge, le 
houblon ou I'élevage des bovins et des ovins ou une plante tinctoriaie. Un seul 
exemple: celui de Namur. Laculturemarakhkre y adonné naissance, au xrriesikcle, 
i une profession, les cmiillliers qui, en 1404, se sont unis aux vignerons en une 

49. Voir la cvte  des origines n du développemenr du Huy-duir Histoitc de & WaUonie id. par L.  . . . . 
GENICOT, Toulouse, 1973, " 154. 

50. D .  M. ~ i c t x o w , % e  Po ulntiaofFownemth-Cmt~y Gent, d m  Handclingcnder Mnrtr 
chappijvwr Geschiedm ~ u d h e d u n d e  te Gent, n. r., 24,1970. 

51. M. MESTAYER, L1 c h t C k  d'un O w  doxaisk d~ XVCIUCIC, dan9 VnIntOrnnes et ks anMm 
Pa $-Bar. Méhn cr Pawl Lefrmq, 1976, p. 203-207. Les données ont trC repnées sur une cvte de i.d emene ~erctfiedenk der N e d n l n h ,  t .  11, p. 248. 

2 .  Letape r'étendait meme pvfois i toutes la marchandises; i Dordrect, elle vsurait i b ville k 
rnonopale du cornmerce dans la Hollande méridiode (D. M. NICHOLAS, Stadenplntnlnnd. p. 67). 

53. L. GENICOT et R. M .  ALLARD, Sonres d# dmif rvrai dr w n i n  d'Enm-Smnbrr-ct-Meurr, 



corporation de métier. Et sur les terres limoneuses qui s'étalent a vingt ou trente 
kilometres de la, des dizaines de rnoulins broyaient la @de en 1289." 

La demande pressante de vivres a-t-elle encore provoqué une augmentation des 
rendements céréaliers, par quelles voies, -accroissement du nombre des labours- 
, avec quels capitaux, --ceux de citadins, notamment pour feniliser le sol-? 
A-t-elle encouragé I'amélioration de I'assolement sur la solede printemps ou sur la 
jachere? Ces questions ont été liées par les érudits a celle de I'acquisition de terres 
par les bourgeois et retiendront plus bas. 

Parmi les rnarchandises parfois soumises a I'sétapen, on vient de rnentionner le 
bois et la laine. C'est que la ville ne consomme pas que des vivres. Elle a d'emblée 
attiré des anisans. Spécialernent dans les branches que visaient davantage i la qualité 
et la quantité, qui, pour y parvenir, mettaient en oeuvre des matikres de choix, 
meme étrangeres, et cherchaient a écouler leurs fabricats sur beaucoup de marchés, 
mtme lointains, et qui devaient done &re en contact étroit avec les hommes 
d'affaires les plus entreprenants et les plus riches. Le type en était évidemment ia 
draperie. A panir du milieu du x íe  sikle, elle s'est installée dans les grandes cités, 
surtout de sa patrie, la Flandre.15 Elle n'a pas pour autant déserté le plat pays, en 
dépit d'un aimpérialismen urbain dont on montrera dans la suite que les objectifs 
ont été moins radicaux et les manifestations, moins brutales qu'il ne s'est souvent 
écrit. Des tisserands ont toujours travaillé dans des bourgs et des villages.16 Des 
moulins i fouler s'y sont construits depuis le xrricsi~cle, 2 Floreffe et Moulins, dans 
le comté de Namur '' ou a Durbuy, Larocbe et Marche, dans le duché voisin de 
Luxemb~urg. '~ Pendant le dernier siecle du rnoyen ige, ils s'y sont multipliés. 
Ainsi dans la prévoté d'Arlon ou une étude récente les a systérnatiquement 
repérés:" a Arlon en 1378, avant 1383 i Pratz et Tibessart, avant 1404 a Mane- 
Iange, Radelange, Grunberg, Anlier, avant 1444 a Viville et Fiobscheid, avant 1463 

54. L .  GENICOT, Le NnmuroirpoIrtquc. é m m r n i q r e e t r ~ l n u  bar moyrnligp, dans Annaler dcla 
Societearcheologiqur de Namur, t. LII, 1%4,~ !99 .  

55. H.  Van WEKVEKF., Landelijke en ste eIrjke nzjnerhrid. B t j d ~ e ~ e  tot de oudrte gerchiedenis van 
de vlaamre rteden, dans Verrlag van de algemne vergadcnng dcr leden van het Hi$tonr~h Gcnoonrhap 
gehouden Utrech op 30 o n .  1910, Utrechr, 1951, p. 37-51. 

56. H.  KELLENRENZ, lndusmes rurnler en Oaident de &fin du mayen i g r  aw xvrirr riecie, drna 
Annaler. Economics. Sooérer. Cnitlis,ztionr, t .  XVIII, 1963, p. 833-882. lnurile de souligner que 
plusieurs facteurs avnnragcaient i'industrie mn1e:absemed'un corporatisrne de plus en plus rigide au fil 
du bas moyen i ~ e ,  ralaires inférieuis gráce a un c o k  de vie moinr élevé et 2 lacombinairondes activités 
arrisanale et agricole. 

57. L. GENICOT, o d .  p 223 
58. Lesdonnées re~iv~a~Lu~embourgrontempmnréeriIr these, qui  plrliradans lerMémoires 

de I'Académie royale de Belgique, Cllsse des Learer, de ].M. Y ~ h n ,  L'aniviri rommemklt. danr le 
Lirxembowr morelian du xrire ritcie nw mrlt~u d r  xvrc. défendue i Louvain la Neuve en 1982. Elles 
résumenr cefer d'un aniiledu mémechercheur, Lnd~~peneiArlonetdrnrhcampgn~driap1&6rddw 
xriirierle ax milteu du xvir. danr Bxlletin rrimesmPlde I'lnititxt arrhéologique du Luxmboirrg. t .  LVI, 
1980, p. 11-36. 

59. Le relevé de J.  M.  YA^ entame celui des moulinr foulon souhairé par A. JOKIS et J . L .  
KuPPFK. dan< 1.a Wallonie, LepayretIerhommer,p. 141. 



i Grendel; en 1470, il y en a douze dans le ressort de la recette domaniale d'Arion. 
Dans les agglomérations un peu moins modestes, des corporations de drapien se 
sont érigées; i Arlon, p u r  rester dans le m h e  secteur, en 1345. Manifestation 
d'une phénomene général a I'époque: les villes nées de la seconde vague d'urbanisa- 
tion, les Mindentadte, d'abord places commerciales comme leurs ainées, se sont 
progressivement industridi~ées.~ Leur production et celle du plat pays étaient sans 
doute de moindre qualité, quoique les procis intentés a ses promoteurs engagent a 
ne pas exagérer. Mais cette infériorité s'est muée en atout quan les étoffes légeres ont - . 
sup lanté les tissus serrés, lourds, cofiteux. 

etilisant le lin cultivé dans le pays, et probablement dans des clos plus que sur 
les champs, et appliquant une technique plus simple, la toilerie est restée plus 
dispersée et plus rurale. Dans le Namurois ou ses anisans ont été méthodiquement 
relevés pour les Xiiie et Xtve siecles, elle était exercée dans une dizaine au moins de 
villages."' Dans les grandes cités flamandes, elle ne prit que des dimensions modes- 
tes et ne s'intéressa qu'a la consommation locale." Mais ici également, la recherche 
de la qualité entraina la c~ncentration?~ Surtout i Nivelles dont lespepuiae firent la 
célébrité, -un poete du xtve siecle les vantait I'égal de la toile de Rains et de 
Cambrai- et ofi, en 1374, les mulqneniers formaient toujours un tiers de la 
population active.M 

Un dernier groupe d'industries plus urbaines que mrales tirait son matériau du 
plat pays, le cuir. 11 offrait unegrande imprtance: en 1374, c6téde 11 1 artisans de 
la toile et de 124, de la draperie, Nivelles comptait 88 tanneurs. Mais il derneure le 
mal aimé des médiévistes! 

Avec les vivres er ies matieres premieres, l'argent alimentair les relations entre 
ville et campagne. Car celle-ci avait besoin de crédit. A court teme d'abord. Plus 
fréquemment qu'on ne s'y attendrait peur-&re. Constatant lors d'une tournée 
pastorale que le blé était bien venu, Parcheveque de Rouen en 1250, Eudes Rigaud, 
nota dans son Registre que de bladopoterunt vendere usque ad solutionem debito- 
rum ve1 ci~ca.~' Les actes de la pratique, quand ils sont explicites M er bien interro- 
gés, confirment cette observation. Le iivre classique en la matiire pour la Belgique 

60. 1) .M N ~ < : o i ~ r .  op. 171 . p 88. nuic i'rxpansi<in de Ia dra r)e Jlrn leí pctktrr l a l l i t n  avuir 
1 j>$. L.'hirtoirr de nur petiiri villes nc conoborc pls I i  rhere difrn c r  uc p u  d e  hisror~crtsallcmrnJr, qui 
fair des .Wtnderrr~Jn. i la dslfrrinrr dc Ieur5 ainio.  des centres indus~rtcl~. 

61. L. GENICOT. op. cit., p. 191. 
62. D. M .  NICOLAS, op. +t., 219-220. 
63. L'ambition de produre pf"P;r er meilleur provosur. pareillement b concentration d w  les villes 

mosanes de I'indusrrie d" cuivre, ¡ndépendanted" plat &a: 
64. A. M O ~ A R T ,  Les relntionr entre la ville et la uampnffne i Niwller an xve ri6cle. rnémoire dc . . 

licence inhdit défendu i Louvain la Naveen 1969, p. 30. 
65. P. ANDRIEU-GUITZANCOURT, L'archni;que Esdes Rignud, Pwir, 1938, p. 375. 
66. Le c u  n'esr p u  fréguent dans I'Europe iiu Nord. D;ns Zur Gerrhichre der Jvden in Deusb 

chland des rpaten Mittelalren édité p u  A. HAVEnMMP (Monogrnphien rrr Geschichte der Mutrlalrrrr, 
24), Stungan, 1981 F. iRSlG~fn, regrette, p. 136, de ne pouvoir dire grand chose des relations des 
Lombards avec rnarchands et anisans dans des prets de moyenne et petite imponance. 



soutient que eles petites gens des campagnes se sont adressés exclusivement aux 
tables de pr2tse." 11 analyse les 1478 opérations réalisées par celle de Nivelles de 
1330 a 1428. O n  n'y dénombre que 45 achats de céréales dont 13 portent sur moins 
de 10 muids, 4 de 10 a 19,12 de 20 a 49.4 de 50 a 99 et 12 sur plus de 100 et dont la 
plupan ne doivent donc pas déguiserdes prets contractés par de simples paysans. Et 
parmi les emprunteurs, on ne repere que 32 -métayers.l"i I'auteur avait examiné 
une autre catégorie de docurnents, mieux représentée encore a Nivelles, la dizaine 
de milliers de chirographes consewés pour l'époque, il serait arrivé a des conclu- 
sions plus sures. Et plus conformes aux positions défendues par la majorité des 
érudits 69 si on table sur le résulcit du dépouillemenr artentif des 500 chirographes 
de  Tournai échappés au désastre de 1940 qui a détmit des centaines de rnilliers de 
pieces semblables." Des 51 1 contrats, 50 seulement concernent des prets d'affaires; 
encore 23 d'entre eux ponent-ils sur des achars de ble dont le but commercial est 
discutable. Tous les autres, plus de 90% donc, enregistrent des emprunts de moins 
d'un an, d'un montant proponionnel au temps a courir jusqu'a la moissoq, consen- 
tis par des patriciens de laville, dont un seul spécialisédans ce genrede transactions, 
a des paysans et artisans des environs. De toute évidence, de quoi faire la soudure 
pour ceux-ci. Tant il est vrai que s'impose a qui ne veut pas batir sur le sable de 
consulter et distinguer tous les types de temes! D'autre pan, dans les chirographes 
de  Tournai, les opérations ne se soldent pas, comme il arriverait souvent 
ailleurs," par la saisie de la terre Llvrée en garantie. II est vrai que cette sanction 
éventuelle a pu &re appliquée par une autre instance et actée dans une autre série de 
parchemins. Sans doute aussi une disposition promulguée en Hainaut au début du 
xve sihcle interdit-elle aux détenteurs de capitaux d'acheter a terme paran plus de 80 

67. G .  B i c w m D .  Le régime j u n d v ~ e  er économqrr du commerce de I'nrgentdanr & Bcigique dr< 
moyenzge, dans Mémoirer d e l ' A a d i m ~  roplede Belgqw, Clarre des Lernrr, XIV, 1921, p. 167. 

68. l b . ,  t. 11. Annexe IV, p. 115 et s. L'Annexe 111 donnele relevédes 122opérarionrconnueídr la 
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soulikne,l, H. MUNDY, Vlilage, T w n  and C i q  in the Region of Towloure, p. 148, danr Parhwnyr ta 
Medran Pearnnts éd. par J .  A. b m s ,  Tomnto, 1981. Cer nnicle, qui insiste sur d'nutrer forces 
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touche d'autres aspects des rappons entre les reigneurs et les eirér et enrre les rparriciens. ct?es 
carnpi nes (legs aux inrtitutions religicuses), annonce une rfiisroire sociale de  Touloure. qui, pmrnct 
d'stre fi'unvif m t ~ r i t  pournotresuier. Lesconclusionsdcce tnvail aontconfirméer, notunrncnt pourla 
pcrri>naliri des criincirr, auiun d'eux n'cst un prhcur rofe<<tunrl) 1'ant;lc exccprti>nnrllcrnc~t ri.hc 
d ' E  CLHK, Bobt ltragaraon tn a Intc mcdruolrnglirhv$ dms  Pirhwayrru .Nrdzn>alRornnrrcd par] 
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rnuids, moitié frornent et rnoitié avoineJ2 Mais il s'agit I i  de ventes de céréales et 
non pas précisément de pr6ts. 

Les documents tournaisiens éclairent un autre type de crédit, intennédiaire 
entre le court et le long t eme  et qui apeut-6treétépaniculikrement en honneurdans 
cette région dont le coeur était une cité riche et qdrapante.: le bail i cheptel. 

Moyen pour les citadins de s'assurer, et i bon compte, leur ravitaillement en 
viande? Point en i'occurrence: les49contrats conservés pourune quinmined'mées 
des débuts du XIve sikle concement des rnoutons. Mais placement sans aucun 
doute. D'un montant nullernent négligeable: les transactions ponaient sur des 
troupeaux de 40 3 300 ovins. Avantageux pour les deux parties qui se partageaient le 
croit par rnoitié. Intéressant toutes les couches de la population: les bailleurs étaient 
de  toute condition sociaie." 

Le crédit i long t e m e  revet le plus souvent la forme, familiere aux histonens des 
carnpagnes et 3 laquelle on ne s'arretera donc @re, de la constitution de 
rente." O n  se borne 3 publier lesrésultats d'unrecensement commeonen souhaite- 
rait beaucoup: celui des opérations imrnobilieres sreconnues* devant les échevins 
de Nivelles de 1300 i 1370, I'exclusion de celles intéressant des biens urbains et 
passées entre des bourgeois seul~. '~ 11 porte sur un nombre respectable de chiro- 
graphes, 1819, inégaikment répartis dans le temps. 

Tableau 111 - Nombre de chirographes nivellois enregistrant des opératwns 
immobili&es. 

Nombre de chirographes nivellois enregistrant Nombre total des chirogra- 
des opérations immobili&res concernant des phes consewés 
biens mraux ou dont une des parties au moins est 
un mral 
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Quelques autres transactions du meme type sont connues par les qoeuvres de 
lo¡* de signeuries particulikres dont le ressort débordait I'enceinte: 16 en tout pour 
les 70 ans couvem par le dépouillement. Des censiers de 1375 et des débuts du xve 
sikle intéressant des fmages proches de k ville mentionnet des censitaires, p y i  
lesquels figuraient peut-etre te1 et te1 Ni~ellois,'~ sans qu'on sache i que1 moment 11s 
ontacquis~leurs biens. Enfin le registre aux reliefs et denombremenú des fiefs tenus 
de la *Dame de Nivelles., de I'abbesse du cbapitre qui avait engendré la localité et en 
demeurait le grand maitre, donne la liste qu'on présentera tantót, des bourgeois 
feudataires sans préciser non plus quand ils le sont devenus. Les chiffres des tableaux 
qui suivent sont donc a priori incomplets. 11s se le révelenr plus encore 
i I'analyse qu'il n'y p&aissait. 11s n'en sont pas moins instrucrifs. 

Pour les apprécier correctement, il faut savoir que I'agglomération brabanconne 
est de bonne taille, sans plus, avec 1420 feux en 1374, qu'elle a perdu la place de 
premier plan qu'elle avait longtemps occupée dans le commerce international mais 
qu'elle conservair des industries prosperes capables d'y drainer pas mal.d'argent. 
O r  les constitutions de rentes créées ou transférées devant les échevins du lieu sont 
rares. Surtout si on élimine les rransactions ou vendeur et acheteurs sont des 
bourgeois du cm. Trois de 1300 i 1330. Cinquante en tout. Dont 36 sont en argent. 
Et qui grkvent des biens distant de moins de cinq kilometres. Les Nivellois doivent 

Tableau IV - Nombre de constitutions & rentes enregistrées dans les chirographes 
de Nivelles de 1300 a 1370 

absolu 

1300-09 2 
1310-19 3 
1320-29 1 
1330-39 8 
1340-49 6 
1450-59 43 
1460-69 22 

déduction faite des transactions donr les panies 
sont des bourgeois du lieu 

1 
l 
o 
3 
3 

28 
14 

avoir acheté des rentes dans des fiages plus éloignés et amouvant. d'autres juridic- 
tions que leur échevinage. Leurs testaments le confiient: Hues Quarmias, par 
exemple, qui rédigea ses demieres volontés en 1347, y disposa d'une rente de 88 

76. L'ermpr dn capuk dc NiweUc &S tmerpataur i Buzet, renouuelé en 1375, ne Iocalire prs b 
tenanciers, sau , au F> 4, un Jeui Gihm de B~ae l l e s  (Archives génmles du Royaume i Bmxellcs, 
Archives ecclésiastiques, no 1748). Un re istre o" le greffier de i'échevinage de Perit-Roeuk i mmpié Lr 
chimgn. hes Ctablis par cet orguiisme &mis 1364 conserve Ic souvenir dbpirations redisées toutes 
trois chapiue ~ a i n t e - ~ e n m d e  de ~ivelles: achitd'une rente en 1364, ichrtd'une mUron et tenure 
m 1386, accmremcnt d'une mison et tenure en 1401 (lb., n' 1791 P 2 , 3  et 4). 



sous i Ronquieres &une de 6 a Clabecq, d t n e  encore de 7 ii Rebecq? Il faudrait 
donc, pour établir le nombre et le montant, -les deux données se complktent; I'une 
a portée sociale, I'autre, économique " -de leurs rentes voir tous les d m e n r s  de 
leur ville et tous les *iransponsn réalisés devant les cours foncieres d'un vaste 
ressort. 11 appert, en tout c', des éléments présentés ici que les opérations en cause 
se sont brutaiement muitipiiées apres 1350, sans qu'ii s'agisse d'une dusion provo- 
quée par le gonflernent d i  la do&mentation pukque le-pourcentage dans celle-ci 
d'actes relatifs i des transactions immobili&res baisse, au contrake: de 50 % avant 
1350, il tombe i 35, puis 25 les deux décennies suivantes. Faut-il voir 1ii une 
conséquence de I'ébranlement causé par la Peste noire? Deux observations encore: 
parmi les vendeurs de rentes ne figurent que 3 paysans et 5 individus dont I'état-civil 
échappe; le montant des rentes est modeste, surtout de ceUes en naNKe: 3 d'l muid , 
I'an, 2 de 2,2 de 3,3 de 4,l de 5 et 1 de 8. Les rentes consti~ées apparaissent ainsi 
comme un ~lacement pour détenteun d'argent, et accessoirement c o m e  un mo- 
yen de s'assurer sa provision de blé, sans, de surcroit, acquiner les taxes d'entrée du 
grain en villelg plus que comme une source de crédit foncier. Et peut-étre jouent- 
elles aiors dans les relations ville-campagne un r6le moindre que ne le ferait croire te1 
ou te1 =beau casl, par exemple celui du namurois Alard Barbesalée qui, avant 1300, 
possede, avec sa femme, ouue trois maisons, des courtils et 60 bonniers de terres, 7 
rentes dans autant de finages l ioneux des confins hesbignons pour un montant de 
39 muids d'épeautre. Probabiement est-il d'ailleurs un rural ou un descendant de 
ruraux qui ont émigrés dans la capitale du comté et sa fortune est-elle, pourpartie au 
moins antérieure a son ou leur arrivée dans celle-ci. Et ses fils et petits-fils n'ach&tcnt 
plus que deux modestes rentes d'l et 1/2 muid?' Ici comme toujours seuls des 
dénombrements complets penneruaient de juger. 

De la constitution de rente sur des biens mraux on passe naturellement ii ces 
biens eux-memes et, par la, de I'anraction de la ville ii son rayonnement. 

Plus exactement on ouvre la derniere partie de I'exposé par un phénomene qui 
participe également de I'attraction et du rayonnement de la ville: la possession de 
fermes et terres par des citadins. Un cas précis en montre la force: en 1289, sur les 
1069 bonniers de squartiers*, -quarts de manses-appartenant au comte de Namur 
?a Anhée, 289 forment des tenures de plus de 15 bonniers dont lecens est payé par 10 
bourgeois de la petite ville de Bouvignes, 2 6 kilometres de 1a, 2 de i'agglomération 
plus ancienene et plus grosse qui jouxte la précédente, Dinant, 1 de la métropole de 
la région, Liige.s' Ces 13 riches étaient-ils nés dans les cités ou ils habitaient ou 
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avaient-ils quitté leur village sans abandonner leurs propriétés, qu'ils pouvaient 
d'ailleurs arrenter au lieu de les cultiver encore eux-memes? Les textes ne réponden: 
pas. 

Sous ces deux formes. le mouvement était ancien. 11 s'est intensifié avec le 
second tiers du xiiie siecle, en msme temps que croissait la mobilité de la propnété 
fonciere." Revoici les *quaniers* d'Anhée; de 1265 A 1289,26 nouvelles tenures de 
plus de 10 bonniers y o& été taillées n 11 sont, a la seconde date, aux mains de 
citadins. Autre cas étudié de pris: celui de Gand, la plus grande ville de Flandre et 
une des plus grandes de I'Europe du Nord.8' Peu fréquents encore vers 1200 et 
mettant apparemment en présence le plus souvent des paysans?' les achats de 
propriétés mrales s'y font de plus en plus nombreux au fil du siecle. La plupan sont 
réalisés par des ~patriciens*, spéciaiernent par des memhres du rsecond patriciat., 
des nouveaux riches, mais cenains le sont findement aussi par des anisans. 11s 
ponent d'ordinaire sur des biens modestes et proches de la ville. Mais ils concernent 
parfois de gros ensembles. Le snobisme joue alors: posséder de La terre, mieux avoir 
une résidence i la campagne et m&me lui donner quelque allure militaire pose dans 
une sociéte qui compte beaucoup de parvenus et reve noblesse et chevalerie.85 Le 
sens des affaires intervient également. Les capitalistes se détournent de i'industrie 
plus fatigante et plus risquée pour des placements plus surs. Gérer une ferme, y 
pousser I'élevage, paniculierement des ovins, expioiter des tourhieres et des boii 
rappone pas mai.& 

Les données extraites de chiiographes de Nivelles, cité qui ne se compare pas a la 
capitale du drap flamand, sont plus précises mais, on Ya souligné, d'interprétation 
délicate. Combinées avec celles puisées dans d'autres documents locaux, elles 
confirment et complétent cenaines des modaiités du phénomene qu'on vient de 
relever. 

Les transactions immobiliires ont continué a se multiplier au cours du xIve 
siicle. Elles ponaient presque touta sur des biens, spéciaiernent des smaisons er 
tenures*, situés dans les environs immédiits. Ceiies qui avaient des terres pour objet 
intéressaient pour la plupan de petites parcelles. Deux poinn que corrobore le 
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répenoire, dressé en 1364, des Bourgoü Me Dame I'Abbesse de Nivelle a 
Ni~elle.~'  Ces feudataires sont éwnamment nombreux, 56, et ils tiennent des fiefs 
presque tous minuscules dont la majorité se répartissent i proximité des rempvrs et 
les plus éloignés sont distant &une dizaine de kilomktres. Point plus imponant 

Tableau V i  - Consütane desfifi tenus en 1364 du chapitre de Nivelles par des 
bourgeoü du lieu 

Plus de 6 bonniers (1) 5 
6 bomiers 2 
5 " 2 
3 " 2 
2 " 8 
1 et moins 16 
maison, counil, terre, bois dont 
ia contenance n'est pas précisée 6 
en argent 1 
en terre, argent et chapns 1 
fiefs dont le répertoire ne dit pas 
la consistance 14 
(1) 11 s'agit de la feme de Coupany, de 32 bomiers; de 3 bonniers de terre et24 
de bois pres d'ohain; de24 bomiers de bois au m2meendroit;de 18 b o ~ i e r s  
Noviwez et de 10,s i Promeles. Trois de ces fiefs sont tenus p u  des institu- 
tions de mainmorte. 

pour nous: les vendeurs de terres exna muros sont des paysans, ou des gens dont on 
ne conniut que le nam, dans 26 cas seulement sur 144: 1 en 1330-40,2 en 1340-50,s 
en 1350-60 et 15 en 1360-70. Quelques-uns sont des nobles désargentés, c o m e  les 
del Porte, ou enués dans I'administration, cornme les Houssiere, qui, aprks avou 
hypothéqué leur patrimoine, I'aiiknent en tout ou en panie,gs une maison reli- 
gieuse, un bourgeois de Bmelles. Tous les autres sont gens de Nivelles dont on ne 
sait ni quand ni comment ils sont enaés en pssession de ces immeubles. C'est dans 
le meme milieu que se recrutent i peu prhs tous les acheteurs. Par quoi s'explique la 
fréquence des ventes, bien plus forte ici qu'a Bruxelles, par exemple: " le bourgeois 
préfkre I'achat i I'accensement. Te1 ou te1 mene une vraie politique de placements 
fonciers. En 11 opérations, de 1330 i 1370, Colar Capelle acquien 15 b o ~ i e r s  de 
terre et un pré dans trois villages contigus, qu'il ajoute notamment i 2,5 bomiers de 
fief mouvant du chapitre de Sainte-Gertrude, et il prend a bail 8 bomiers de 
I'abbaye de Lobbes. A son exemple, son fils s'enrichit de 11 bonniers en4 achats, de 

87. Archives générales du royame i Bnixelles, Ville de Nivdla,  no3bM, fO 1 et 1 bis 
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1350 i 1365. Mais, en défiiitive, on a I'impression que les investissemets i la 
campagne ont été bien moindres i Nivelles qu'i Gand et étaient donc fonction, 
entre d'autres facteurs, de I'imponance de I'agglomération. En tout cas, le tableau 
des opérations enregistrées dans les chirograpbes brabanqons, conjugué avec celui, 
qu'on n'a pu reproduire ici, des parties et de leurs qualités, montre de combien 
d'éléments il faut tenir compre pour trairer du phénomine. 

Deux chiffres encore pour mesurer I'ampleur de celui-ci au teme de la période. 
Vers 1410, des 273 bonniers mouvant de la cour tréfonciire de Wauthier de Folz i 
Mehaigne, en pleine Hesbaye limoneuse, 183 sont tenus par des "bommes de loi et 
de lignages, -entende2 des nobles, des chevaliers et des descendanrs de chevaliers 
jusqu'au septieme degré-, 62 par des établissements de mainmone, dont 20 de 
Namur, 24 par des habitants de cette ville et4 par des p a y s a n ~ . ~  Au mimemoment, 
4 des 53 fennes du Nord du Namurois appartiennent au comte, 10 a des instinitions 
religieuses, dont 8 a des couvents installés a I'intérieur ou aux pones de la capicale, 
24 i des shommes de loi et de lignage. parmi lesquels 5 fonctionnaires en postedans 
celle-ci, 13 i des bourgeois de celle-ci, 2 i des paysans?' La, 24 %, ici pour les 
grosses exploitations, 39 et meme, avec les 5 fonctionnaires, 49 % sont propriété de 
personnes pbysiques ou morales de Namur. sL'oligarchie urbaine ne s'est pas muée 
en aristocratie terrienne*, comme i Toulouse. Les pourcentages, peut-itre plus 
élevés qu'ailleurs parce qu'elles concernent une capitale, modeste mais tout de 
meme, ne laissent cependant pas d'impressionner. Ils autorisent i parler sinon d'une 
sujétion du plat pays i laville, du moins d'une dépendance. Fruit, au demeurant, de 
I'expansion urbaine mais également, dans une large mesure, qu'il faudrait tenter de 
calculer ou d'apprécier, de I'immigration rurale. Parmi les bourgeois de Namur 
propriétaires de femes dans la région, un, Massan Colle, a hérité les deux siennes 
de ses ancetres venus du village de Meux, un autre, Henri Valion, a probablement 
obtenu la sienne par son mariage avec la fille de riches paysans 93 et d'autres qui 
n'ont pas été étudiés ou pour lesquels les textes font défaut étaient vraisemblable- 
ment dans le mime cas. 

Les travaux manquent, et manqueront peut-itre toujours faute de documents, 
pour décider si le mouvement a entrainé, en matiere économique et sociale, des 
conséquences comparables i celles qu'il a provoquées ailleun, sunout en 
Italie." Le premier secteur a connu des progres, particuli5rement depuis le XIiIe 
~ i i c l e . ~ ~  Les plus anciens baux i ferme imposent aux preneurs des regles d'exploita- 
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tion, notamment pour I'amendement et I'engnissement du sol, qui, de mi, euient 
peut-étre déji co~tum&res. Les premien com2tes réveient une augmenution des 
rendcments agricoles sur certainsdomaines, l'inucduction de cultures dérobées, un 
développement des phtations indusuielles comme la guede, une séleaion des 
semences. Les actes scabinaux du xrve sikle montrent une extension des vignobles 
et des planches mataicheres. Les documents de tout genre prouvent que, favorisé 
par la distonion de prix du blé et de la viande, I ' é i q e  a gag& sur kr produnions 
céréalieres Les pikes gantoises étabfissent que des patriciens de la ville ont 
endigué des polden et surtout drainé des marais et aménagé des t~urbieres.~ On 
s'interroge toutefois sur I'ampleur, les facteurs et les acteurs de ces 
améli~rations.~ Celle de I'assolement, par exemple, par I'insertion de foumgeres 
dans le cycte de culnire ne s'est répandue qu'au début des temps modernes.lm Les 
guerres, les épidémies, d'auues événements encore ont, comme l'injection de 
capitaux, incité i adapter et uansformer les techniques et les fasons. Cela n'a pas été 
réalisé essentieiiement ni m h e  principalement peut-étre par des citadii. Mais par 
des institutions de mainmorte: ce sont les temes de I'Htiopital Saint-Sauveur de Lille 
qui, des 1285, rendent 16 quintaux I'hectare.'O1 Et par des nobles, conduits par le 
prince territorial, et des chevaliers dont celui-ci avait demandé les xwices et 
garantissait la fomne: c'est le chambellan du comte de Namur qui, ven 1300, 
comenca ou poussa l'élevage sur h ferme qu'il avait constituée dans son village natal 
et qui, un peu plus tard, obtint de pouvoir détourner un niisseau travers une autre 
de ses créations et menerpaitre le bétail decelle-ci, lochevaux, 36 Sgrosses betes. et 
36 porcs dans les forets de son maitre; c'est un autre haut fonctio~aire, un 
descendant du précédent saw doute, qui, au début du xve sikle, essaya, sans 
succes, d'acclimater le froment dans YEntre-Sambre-et-Meuse.'" Les paysans eux- 
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1980, p. 495 et s. 

97. Le célebre Jacquer van Anevelde endigua un vaste polder dans la région de 1'Eraw (D. M. 
NICHOLAS, Stndenplnttelnnd. p. 76). 

98. D. M. NICHOLAS, TmnndCounrry~ide, p. 131.ID.. Sdenplntteland,p. 74, rmvoieiune 
dissenation inédite de I'Universitéde Gmd, de 1959, &E. de REU.De M m m e n  de Turfpmnctkm dc 
Vier Ambachten m delun, ~iiiunl~ivteenu. qui monve les &nr inomer que rapporuit I'exploiution 
des marais n tour bieres. 

99. E.-ENNEN. op. "f., p. 172 estime ce point -encare mal émdié.. 
100. G .  SIVERY, o "f t 1, ,977, p. 05; A. VERHULn, Bmnnrn en Problemen b m r  fmde dc 

Landbouwgeschiedenir, Wageningen, 1964.g.205-235. , , 
f V h a m e  lnndbouw ti&nr i e  [nte Midhleeuwcn, dms Cercr en Clio, zwen va&tier ap er t h m  

101. A. DERVILLL, Le rendement du k dnns la regton lilloLre (1281-1141), dms Bullefin de la 
Commi~sion hUfo+uc du D&rrcmentdu Nard. t. XL, 1975-76, p. 23-39. 

L'auteur de cet =nicle, qui se recommande par se pnidence, observe que le rendement n'a pas 
augmenté dans la suite du moyen 2ge ni mime jusqu'j la fin des temps modernes. II ne le croit p u  dú. 
dans le cas qu'il étudie, P une meilleure techniquc ou de meilleures terrer et ruperieur i ceiui qu'obte- 
naienr les autrer exploiunts. Et, ~ i n t  qui nous intéresse prniculierement, il n'établit pasde liencntre lui 
et i'intervention de capiraux urbams. 

102. L. GENICOT, L'émnomie rurabnurn~roise. 11, p. 245. 



memes ont, en Hainaut, pris souvent I'initiative de promouvoir I'éle~age.'~~ 11 ne 
faut donc pas exagérer le róle des bourgeois des villes et de leur argent dans les 
perfectionnements de i'exploitation rurde. 

La passage de terres en leurs mains n'a été aussi qu'un des élements de la 
détérioration des rapports sociaux dans le plat pays.lo4 11 a provoqué un dourdisse- 
ment des charges fiscales, de la taille puis qu'elle était un irnp6t de répartition et que 
les bourgeois y échappaient souvent!05 Et surtout il a contribué a placer les paysans 
sous l'autorité de nouveaux maitres, étrangers au terroir et qui le restaient, -fait 
éloquent : un seul des lignages qui, 3 Frizet, au flanc de Namur, ont, depuis 1350 ou 
1400, remplacé les antiques familles seigneuriales enracinées dans la paroisse y a, 
selon la coutume de celles-ci, fondé un sobit* '06 -, plus attentifs par la aux 
revenus qu'aux hommes, préférant, dans cette optique, le bail a l'accensement, le 
métayer au tenancier héréditaire!07 Mais ce phénomhe majeur a été aussi et davan- 
tage la suite de la disparition des vieilles lignées et de I'acquisition non seulernent de 
leurs biens mais égdement de leurs droits par des homines novi qui n'étaient pas 
tous des citadins.'08 

Dans le domaine industriel, la politique des villes a été longtemps mal jaugée et 
jugée, du moins pour notre région. En 1932, la Cambridge medieval hutory faisait 
d'elles everywhere in Eumpe un implacable enemy to the counny in the matter of 
rural industry.Im La phrase pourrait s'appliquer, si on en modere quelque peu le 
radicalisme, aux Pays-Bas du Nord. Appuyées par des princes que, jusqu'a la fin du 
moyen ige, elles furent trop faibles pour inquiéter, les villes y ont pris pour idéal de 
cantonner les campagnes dans la production de vi~res."~ Et au fil du temps, elles y 
ont exacerbé leurs exigences et appesanti leur uimpérialisme économique~. Au 
milieu de xive siecle, a l'instigation sans doute de toutes celles de Hollande et 
Zélande, le comte de ces terres a accordé 3 Leyde et a Deift le monopole de l'exercice 
de la draperie dans un rayon de trois miles, sauf dans des localités *libres*. Au xve 
encore, tenaillées par le chómage qui accablait leur population, elles voulurent 
meme empecher I'installation de brasseries en dehors de leur banlieue et lirniter la 
construction au-dela de leur enceinte."' 
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Les choses ont été moins rudes au Sud, m h e  d m  le cas des plus puissantes cités 
et de leur principale activité. Que Gand, Bruges et Ypres aient rkvé parfois d'inter- 
dire purement et simplement la draperie ailleurs que dans leurs murs, sans doute. 
Qu'elles aient, la premiere surtout, h la faveur ou sous la pression des circonstances, 
-au lendemain de la victoire des gens de métier sur le champ de bataille de 
1302 "'- réalisé temporairement leur rkve, certes: en 1314, Gand arrachaau comte 
une ordonnance prohibant le travail de la laine dans une zone de cinq miles, quelque 
trente kilomktres, sauf dans les localités qu'une chane aurorisait a s'y 
adonner! " Mais fondamentalement elles ont visé avant tout a empecher la fabrica- 
tion dans les agglomérations dépouwues de privilkge princier et a contrbler la 
production des autres pour éviter les imitations et les contrefacons de leurs draps. 
Limiter la concurrence des bourgs et des villages avanragés par I'absence de corpora- 
tions de métiers corsetant I'économie et par le bas niveau des salaires, d e u x  
facteurs qui incitaient les magnats urbains a mettre a I'ouvrage des anisans 
ruraux "+-, maintenir le renom des étoffes flamandes, voila leurs objectifs. Se 
defendre autant qu'anaquer. Depuis le mitieu du xIe sikle, elles ne chercherentou, 
brouillées avec le comte qui les avait jadis soutenues et qui s'effrayait maintenant de 
leur force, de leurs prétentions, de leur comportement politiques, elles ne purent 
arrkter le développement de la draperie dans le plat pays, dans les bourgs plus que 
dans les villages d'aille~rs."~ 

Ce phénomene était alors généd. 11 se constate a I'autre extrémité des Pays-Bas 
méridionaux, dans la panie la moins favorisée de ceux-ci, le Luxembourg. Tandis 
que, on I'a noté, des moulins 3 fouler s'y installent en pas mal d'endroits, des 
anisans du textile apparaissent a Arlon, Echternach, Larochette au xlve siecle, a 
Thionville au xve. Et les réactions des localités plus importantes o& ils se groupent 
en corporations de métiers sont identiques 3 celles des métropoles flarnandes. En 
1343, le duc, a la requete de sa capitale, ordonne la destmction de toutes les rames 
dans la prévbté de Luxembourg, sauf 4 a Larochette, 1 au prieurédeMarientha1 et 1 
chez les cisterciennes de Differdange, n'aurorise qu'une drapene rurale a usage 
domestique et inrerdit de fabriquer dans toute la principauté des tissus a la facon de 
Luxembourg. Deux ans plus tard, il habilite les jurés d'Arlon confisquer les draps 
a la mode de leur ville qu'ils trouveraient en quelque point de leur prkv6té.lS6 Des 
municipalités peuvent avoir été plus radicales, surtout pour telle ou telle activité 
exercée dans leurs evirons: Nivelles a obtenu le monopole dans ses alentours de la 
toilerie dont ne se sont pas souciks Gand et ses émules."' Mais simultanément des 
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citadins ont pu, chez nous comme en Allemagne I r &  pratiquer le Ve~Lcgryscem, 
commanditer des travailleurs dans les campagnes.'" Ou investir dans d'auaes 
industries mrales, comme la prospeaion et i'exploitauon des mines, si actives i la 
fin du moyen 2ge et sous les Bourguign~ns.'~ Mais on ne dispose pas i ce sujet 
d'érudes précises. 

Reste i examiner rapidement dew a s p a  Ctroitement liés: le juridique et le 
politique. Les villes se sont empioyées, dans le premier, i étendre leur territoire, la 
juridiction de leurs tribunaux, le resson de leur droit. Elles ont &sor& les seigneu- 
ries qui parsemaient ou jouxtaient i'agglomération, i Gand dans la seconde moitié 
du XIIIe si&cle,12' i Bnixelles de 1295 i 1394.2 Louvain en 1469 e n c ~ r e . ' ~  Elles ne 
sont pas pmenues i éliminer compl2ternent certaines enclaves, ecclésiastiques ou 
féodale~.'~' Mais parfois elles les ont contoumées comme l'a fait Namur avec 
patience et ténacité."' Elles se sont appliquées aussi i élargir la compétence de leurs 
cours de iustice. Rataone bersonae. D'une double facon. Au bénéfice de leurs 
bourgeois: elles ont réclamé, sans y réussirtoujours, queceux-ci fussent justiciables 
de leurs seuls échevins en quelque endroit que le diiérend se siniir ou que Pacte 
délictueux ait été commis; en 1284, lecomte de Hollande imposa i tous les habitants 
du Zuid-Hoiiand qui voulaient ester au civil contre un bóurgeois de Dordrecht 
d'agir devant l'échevinage de cene ville; en 1318, par contre, un accord fut passé 
entre Bmges et son Franc aux termes duque1 toute affaire p é d e  opposant un 
bourgeois de la ville i un étranger se uaiterait au lieu de la disputeP5 A I'avantage 
des gens du plat pays, par le moyen de la ebourgeoisie foraine> qui sousuayait i 
l'autorité du seigneur sous lequel résidait i'litéressé. Une insutution combien 
dommageable aux nobles et que ceux-ci avaient d'emblée combame: Baudouin V 
de Hainaut avait, i son lit de mort, en 1195, promis i ceux de sa terre de la 
s~pp r imer . ' ~~  Mais elle avait fait flores: en Flandre, Grammont, modeste bourg, 

118. H. KELLENBENZ, O nt , p 874 
119. D. M. NICHOLAS, ?-a"dm;nnyside, p. 220. 
120. M. YANS, Hirtoire émnomigue d~ duchéde Limbo~rgso~siz M~liron de Bo~"ix,gne. k f o r é t s  

et les mines, Bruxelles, 1939, note simplement, p. 171, que de nombreux nobles et d a  urgmis et des 
fonctionnaires figurent parmi les exploiunts de minikes n que des marchands. dont il ne précire pls 
I'ctat-civil, onr c;nscniider .miser de fonds- aur prorpccrcu&. 

A.  GIL¡ ARD. L ' t n d ~ ~ r m  dufndnnr Lr lorahtir du mmt¿ de Namur et de I'Entre-Snmbre+r-Mruu 
de 1345. I6OC. Bruxiller 1971 scbornc iunrpa~ed~  bmalitis. p. 237-8. 

121. D. M. NICHOLAS, Town~ndmun&r&, p. 54-55. ' 

122. De B~abantre Sud. Vicrde Colloguivm 1974. Ln viUe en Bvnbnnt, Qrnrn'rnie Colloque 1974, 
dans Bydrrrgen tot de Glrchiedenir, 58, 1975, 1-166; voirrunout I'rrúclt de P. GODDING, /mp&hne 
urbain au auto-défmre: Ir ras de BnurUEs (12e-l8esi6&, p. 117-138. 

123. J. GILISSEN, Les villes en Belgiquc; Hirtoire des iníhtgtionr adminUnatives et j&res des 
villes belger, dans Recucik de La Sodtéjean Bodin, VI, 1, La ville, p. 587. R. DES~RTES.  Reims ct LJ 
Rémois, p. 239 observe que les propriémres du rol urbain iReims exergaient toujours cenlincs de leurs 
préro~atives; les hommes de Saint-Remi y éuienr roumis i un rigime reigneurial imlogue i cclui des 
villagesdu lat ayr 

124. &ir [can, 1 atraitede L. GENICOT, L'imnomie mrnle wmuroirc. / / [ p .  199. 
125. D. M. NICHOLAS, Stnden LarteLand, p. 22. 
126. L. VANDERKINUERE. La ~Rmniquedc Girkbende Mona, Bmxelles, 1904, p. 312. 



comptait 4621 forains en 1396, Coumai, 7i53 en 1398; vers 1320, La Roche, dans le 
Luxembourg, en avait autant que de bourgeois ordinaires! "' Des mesures I'a- 
vaient bridée, ou avait tenté de la brider, suxtout dans les Pays-Bas du Nord oii elle 
aurait connu moins de vogue: en 1291, le comte de HoUande avait décidé que les 
délis commis par des fozains seraient jugés selon la loi de I'endroit o& iis auraient été 
perpétrés; des villes, comme Leyde en 1355, avaient fait obligaion i leurs bourgeois 
de résider dans leur franchise; le comte de Flandre avait, en 1330, interdit i Bmges 
d'admettre de nouveaux fonins."' Elle ne reculerait réeUement que dwant les ducs 
de Bo~rgogne . '~~  Rarione m&& m un sms: des conactants =avouaient* leun 
conventions devant I'échwinage urbain qui scnit s k i  en cas de litige; celui de 
Bruxelles revendiquait ainsi le h i t  de pourntivre I'exécution portout en Bnbant 
des jugements fondés sur ses et il obtint, en 1291, du p ~ c e  de pouvoir 
contraindre i compadtre devant lui c m  qui s'étaient obligb de la sorte, oii qu'ils 
fussent domiciliés dans le duché.'" Une pratique dont les Bourguignons endi&- 
rent également les abus."' D'une c e d e  mani&re, rarione foci. L a  slois. d'une 
ville avaient souvent été concédíes, moyennant adaptations,'" , i d a  bourgs et 
villages, i I'mitiative du rince d'deurs, désireux de consolider par ia la fragile 
urnature de sa terre; 13' Jepuis la fm du ME si&cle,'" I'échwinage de la localité- 
mere agit comme *chef de sensn, c'est i dire, en cas d'obscurité du h i t  ou 
d'impéritie de la cour ~inférieurex, dictait la sentence i celle-ci. En Flandre, le 
h o o f d w n  prit une extension plus large que la *rencharge*; les efhevinages d a  
petites villes et des villages prirent I'habinide de retourir i fa iuridiction centrale du 
district ou de la seigneurie ou i celes de la grande cité voisine et d'admettre I'appel 
de leurs jugemeno par devant e1Ie!j5 

La présence du prince ou de son délég~~é favorisait aussi le nyonnement de la 
ville dans un cercle plus ou moins large. NuUc pari il n'avait abandonné tout le 
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proques, tan161 délibérés, tant6t aussi spontanés: la cité accueille, par exemple, plus 
d'immigrants et admet plus de bourgeois forains qu'elle n'en appelle. Si elle anaque, 
elle cherche égalernent a se défendre. Entre ses gens et ceux du plat pays, le départ 
est d'ailleurs difficile. Ses .patriciens. achetent des terres et parfois une résidence 
aux champs, principale ou srcondaire. Des nobles, des chevaliers, des paysans 
enrichis s'installent dans ses murs sans rompre avec leur rerroir ancestral. Des 
fonctionnaires appanenant i de vieux lignages y sont amenés par leur charge 
teniporairement ou définitivernent. Des établissements de rnainrnone fomient un 
lien entre elle et les fmages dont ils tirent leur subsistance!" 

L'explication essentielle du contraste est claire: la présence et I'action dans nos 
régions de princes qui y ont solidement bsti leur territoire, y ont eux-memes planté 
ou enconragé les villes et leur ont tenu tete quand elles ont grandi. Le Piémont au 
Sud et Tournai dans le Nord offrent la preuve et la contre-épreuve en matiere 
proprement politique. Ici I'effacernent de I'autorité publique a permis la constitu- 
tion de la seule comrnune i peu prks libre de nos provinces; la, la puissance des 
princes de Savoie a prévenu la formation de arépubliques urbaines.. Dans le secteur 
économique, les Pays-Bas du Sud et ceux du Nord administrent la démonstration: 
au Sud, licomtede Flandre a soutenu, puis contenu les cités .drapantes.; au Nord, 
le comre de Hollande, ou l'industrie s'était tardivement éveillée, leur a lairse plus de 
champ dans leur action envers ou contre le plat pays."' Une confirmation de plus 
que le politique et les homrnes ont joué en histoire bien plus que ne I'ont prétendu 
depuis deux générations des émdits hypnotisés par I'économique. 

A cette conclusion au plan de la reconstitution historique peut s'en joindre une 
seconde d'ordre méthodologique: sur la plupart des problkmes soulwés dans cet 
exposé, nous anendons des études menées avec le maximum de rigueur dans la 
critique des sources et dans la quantification des phénom&nes, qu'elles éclairent 
d'une lurniere trop souvent vacillante maiheureusement. 
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